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FLEUU. 

§ 355. Conduits deja precedemment, par I'examen de rinilores- 
eence et de la floraison, a parler de la fleur, nous ne I'avons con- 
sideree qu'en general, comme un tout que nous n'avons pas de¬ 
compose en ses parties; et nous I'avons comparee a un bourgeon 
ou a une rosette de feuilles (§ 199), en avertissant que ces feuilles 
nouvelles different ordinairement plusoumoins de celles de la tige 
j)arleurs formes, leurs couleurs, leurs dimensions; en un mot, par 
toute leur apparence. Elles n'en different pas moins par leurs 
fonctions, et cettesommede differences avail naturellement engage 
les anciens botanistes a les regarder comme des organes tout a 
fait distincts. Pourquoi, a une dpoque plus recente. a-t-on reconnu 
des feuilles dans les diverses parties de la fleur? Parce qu'on a 
observe tous les passages des unes aux autres, et qu'on s'est 
trouv6 n6cessairement conduit a cette equation en appliquant ici 
les regies posees (§ 235) pour la determination des organes de- 
guises souvent sous des formes si dissemblables. G'est ce qu'au 
reste quelques exemples feront plus facilement comprendre. 

§ 35G. Ainsi prenons la plus belle fleur qui croisse naturel¬ 
lement dans >nos campagnes, celle du Nenuphar blanc {Nymphcea 
alba, fig. 223), que nous voyons frequemment etaler a la surface 
des eaux dormantes ses larges rosettes de folioles vertes au pour- 
tour de la fleur, jaunes au centre, blanches dans I'intervalle. Les 
vertes n'offrent cette couleur qu'a leur surface exterieure, tandis 
(pie I'interieure est blanche; elles sont au nombre de quatre seu- 
lement (cccc), de la figure d'un ovale tres-allonge. Les folioles 
nombreuses qui suivent (p p p p): sont blanches sur leurs " deux 
surfaces, les plus exterieures de meme forme et aussi ou plus lon- 
gues que les vertes, les interieures de plus ou plus courtes. Plus 
pres du centre (e), elles deviennent jaunes; et on les voit se retrecir 
de plus en plus, passant graduellement de la figure ovalc que nous 
avions observee dans les blanches, a celle d'un etroit ruban. \in 
meme temps on reinarque une modification de plus en plus pro- 
noncee a leur extremile supericure, qui presente deux epaississe- 
ments,* comme deux replis longitudinaux, lesquels s'allongeant 
(rautant plus qu'on los cherche dans des folioles situees plus a 
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I'interieur, finissent paj; ^u^de la- moitie de leur lon¬ 
gueur (e 4,5) et toute l^paisseur de cette moitie, tandis que d'a- 
bord on les distinguait a peine au bout un peu epaissi des folioles 
les plus exterieures (el). Enfin, le milieu est occup^parun cercle 
de corps jaunes (s) beaucoup plus courts que les precedents, for¬ 
mes aussi par un epaississement, mais simple et non plus double 

I 2 

223. 

pour chacun d'eux; ils forment le couronnement d'un corps cen¬ 
tral beaucoup plus gros, qui, coupe transversalement, presente 
au dedans une cavity divisee par des cloisons disposees comme 
autant de rayons, et egales en nombre a celui des corps jaunes du 
couronnement. Ce corps central est ce qu'on appelle le pistil; nous 
ne trouvons aucune ressemblance apparente entre lui et toutes les 
parties precedemment d^crites; entre celles-ci, au contraire, il en 
existe une incontestable, puisque leur succession nous montre tous 
les passages gradues des exterieures aux interieures. N&mmoins 
on distingue entre elles les principales modifications que nous 
avons signalees : on a appele calice Tensemble des folioles vertes; 
corolle celui des folioles blanches dont chacune a recu le nom de 
petales; itamines, toutes les partiesjaunes epaissies superieurement, 
dans un espace plus ou moins long, par'un double repli. Dans la 

223. Fleur da nenuphar (Nymph(ea alba), vue d'en haut et plusieurs fois plus 
petite que nature. — c c c c Les quatre folioles du calice — P P V P Petales. — 
e, Etamines. — s Pistil. — On pent suivre les degradations de forme des parties 
de I'exterieur a I'interieur; et d'ailleurs, on a place separement k cote une s£rie de 
folioles modifiees, depuis la verte du calice c et la blanche de la corolle p I, jtis- 
qu'aux etamines, de plus en plus caracterisees par la difference de la forme e 4, 5. 



FLEUR EN GENERAL 279 
plupart des autrcs fleurs les diffdrences bien tranchees de ces dif- 
ferentes parties justifient leur distinction par des noms diff6rents. 
Dans celle du Npnuphar blanc, elles sont peu nettes; et dans la 
serie des formes intermediaires, depuis les folioles du calice jus- 
qu'a.l'etamine la plus interieure, il seraitbien difficile de marquer 
un point ou finit un ordre d'organes et ou un autre commence, de 
telle sorte que cet exemple nous autorise a reconnaitre dans les 
folioles du calice, dans les petales et dans les etamines, un seul et 
meme organe plus ou moins profond£ment modify. 

§ 357, Mais cet organe est-il une feuille? Nous ne pouvons 
douter que les bractees (§ 226) nesoientdes feuilles modifiees, tant 
le passage des unes aux autres est frequent et manifeste par des 
gradations insensibles. Or, celui des bractees aux folioles calici- 
nales ne Test pas moins, et, dans beaucoup de cas, il est impossi¬ 
ble de distinguer les unes des autres. Citons pour exemple la 
pivoine, Torobanche, etc., etc. Dans d'autres cas (dans la Rose par 
exemple, fig. 261 et 369, c f), les parties calicinales offrent la forme 
meme de veritables feuilles, et le nom de folioles qu'elles ont 
recu depuis bien long-temps prouve assez que cette analogic n'a- 
vait pas echappe a nos devanciers. 

§ 358. Ce n'est done que dans les parties du pistil que nous 
n'avons pu encore reconnaitre les feuilles. Mais si dans le Nenu¬ 
phar leur degre de transformation les avait aussi completement 
deguisees, d'autres exemples, au contraire , nous montreront 
qu'elles ne le sont pas toujours au meme point, et que le plus 
souvent meme elles.le sont moins que les etamines. 

Prenons une fleur de Magnolia, celle de Yyulan maintenant assez 
communement cultive dans les jardins. Elle se degage d'un invo¬ 
lucre spathiforme compose de deux bractees vertes et velues, et 
montre alors une rosette de neuf grandes folioles toutes blanches; 
puis en dedans, sur un axe allonge, un amas de corps etroits ter- 
mines en poihte: ceux du bas jaunes, retrecis en filet a leur partie 
inferieure; ceux du hautverts et renfles au contraire a leur base, 
qui se trouve vide au dedans et dont le renflement correspond 
ainsi a une cavite close. Si nous comparons cette fleur a celle du 
Nenuphar, nous reconnaissons dans les folioles blanches celle du 
calice et de la corolle, qui ici ne peuvent se distinguer que par leur 
position relative; dans les corps jaunes, les Etamines dont la 
forme est ici la meme pour toutes et tranche nettement avec celle 
des petales. Les corps verts qui couvrent lehaut de I'axe et occu- 
pent le centre de la fleur correspondent par leur situation a ce 
que nous avons nomme le pistil. Mais ici il se trouve compose d'un 
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grand nombre de parties separees, d'autant de petites feuilles 
comme roulees sur elles-memes. Dans la fleur d'un genre voisin 

des Magnolias, le Tulipier de Virginie 
(Lyriodendron tulipifera), nous aurions 
trouv£ en dehors trois folioles calicinales 
vertes; puis,'sur deux rangs, six petales 
egalement verts rnais taches de rouge; plus 
en dedans un grand nombre d'etamines 
retreeies inferieurement en filet ifig.'UZ&e) 
et occupant le bas d'un axe central (a) 
dont le reste est couvert par de petites 
feuilles vertes (cc), plates, epaissies a leur 
pointe, renflees et creuses a leur base, par 
laquelle elles se confondent les unes avec 
les autres, jusqu'a ce qu a la maturite 
toutes ces lames se detaclient romplete- 
ment les unes des autres. Ce sont les par¬ 
ties composantes du pistil, dont chacune 

224. a recu le nom de carpelle. Nous pourrons 
dans la suite de cette exposition les designer Egalement par celui 
do feuilles carpellaires. 

§ 359. Dans ces divers exemples que nous avons pris jusqu'ici, 
la disposition spirale de cette suite de parties composant la fleur 
(folioles calicinales, petales, etamines, carpelles), est tout a fait 
evidente; et il en resulte pour celle du Nenuphar, ou I'axe qui 
porte toutes ces parties est extremement raccourci, une rosette 
analogue a celle que nous avons representee fig. 156; pour celles 
du Magnolia et du Tulipier, ou cet axe est fort allonge, une dispo¬ 
sition comparable a celle que nous avons representee fig. 458. Cet 
agencement des parties de la fleur devait suffire pour faire recon- 
naitre une certaine analogie entre elles et les feuilles, si les regies 
que nous avons enoncees frutre part sont vraies. 

§ 360. Dans la plupart des fleurs, la disposition des parties 
suivant une ligne spirale est beaucoup moins manifesto, et cela 
par plusieurs causes dont il est facile de se rendre compte. La sur¬ 
face qui les porte ne forme pas un axe allong6 comme daixs le Ma¬ 
gnolia et le Tulipier, ou ne s'etend pas en largeur comme dans le 

224. Partic ccntralc de la fleur du Tulipier, composee de carpelles cc, dont Fen- 
scmble forme le pistil. Ils couvrent la partie super'cure d'un axe a, et au-dessous 
s'inserent do nombreuses etamines desquelleson a laisse quelques-unes e e, etenleve 
d'autres dont les insertions ont laisse de petites cicatrices sur I'axe en a. Ces eta¬ 
mines sont hypogynes et extrorscs. 
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Nenuphar; alors ces parties, pressees dans un petit espace, s'in- 
s6rent sur des points trop rapproches pour que leurs positions re¬ 
latives soient nettement accusees, ou pour qu'elles les conservent 
rigoureusement dans leur developpemcnt souvent inegal. II arrive 
la en petit ce qui se montre en grand dans une plantation : si les 
arbres se trouvent suflisamment espaces, il sera facile de recon- 
naitre au premier coup d'oeil leur disposition generale; s'lls sont 
serres les uns contre les autres7 comme dans une pepiniere ou un 
bois, il deviendra difficile de I'apercevoir, lors meme qu'elle aura 
ete t'aite suivant un plan regulier; et meme avec le temps elle 
aura perdu cette regularite, parce que parmi ces arbres, surtout 
s'ils ne sont pas de la meme nature, les uns auront depasse, re¬ 
pousse ou meme etouffe les autres, 

D'ailleurs la surface offerte a Tinsertion des folioles de la fleur 
n'a pas toujours une parfaite regularite, celle d'un cylindre ou 
d'un cone, ou d'un plan circulaire; et ce defaut peut alors en en- 
trainer unsemblable dans les rapports de position des parties. 

Dans les exemples que nous avons choisis, Je grand nombre de 
ces parties portees surune surface etendue et regulierement deve- 
loppee permettait de constater facilement les spirales multiples et 
secondaires, desquelles on devait conclure I'existenced'une spirale 
unique primitive (§ 159). Mais supposons un moment que, meme 
dans un de ces exemples, dans la fleur du Tulipier, nous nous 
fussions contentes de comparer ensemble seulement les cinq eta- 
mi nesjiiiJeScinq carpelles situes plus bas, il nous eut ete bien 
difficile de saisir les petites differences de hauteur qui existent • 
entre Jeurs insertions, et nous les eussions vus tous cinq comme 
disposes sur un cercle unique. Or, e'est ce qui arrive pour le plus 
grand nombre de fleurs ou celui des parties est beaucoup plus 
limite que dans celles dont nous avons tire nos exemples. Les 
carpelles, ainsi reduits en nombre, paraissent naitre a la memo 
hauteur; les etamines, reduites de meme, disposees en un cercle 
autour d'eux; les petales et les folioles calicinales, en deux 
autres cercles concentriques. Tantot on peut encore reconnaitre, a 
quelques signes que nous apprendrons a apprecier plus tard, de 
legeres inegalites dans les hauteurs relatives de ces folioles de 
meme nature les unes par rapport aux autres; tantot il n'en existe 
reellement pas, et ces parties de la fleur rentrent dans la classo 
des feuilles exactement verticillees. Comme elles offrent a peu pres 
la meme apparence dans.Tun et I'autre cas, on les a considerees 
comme disposees en ellet par verticilles, et on est convcnu en con- 
sequencede designersous eg nomles groupesdes organesdifferents 

24. 
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que nous avons deja signals dans la fleur. Complete, elle sera com- 
posee de quatre verticilles, celui du calice, celui despetales, celui 
des etamines et celui des carpelles dont la reunion forme le pistil. . 

§ 361. Si la tleur est parfaitement reguli&re en meme temps que 
complete, dans chacun de ces differents verticilles les parties se- 
ront en nombre egal, et alors nous retrouverons la loi que nous avons 
signalee comme generate dans les rapports des feuillesde deux ver¬ 
ticilles superposes, I'alternance de celles de Tun aveccellesde 
I'autre (§164). Montrons-le par un exemple. La fleur des Crassula 
lucida, rubens {fig. 225, 235) etc., presente 1° un calice compost 
de cinq languettes vertes, egales, disposees en cercle (fig. 225, c c); 
2° une corolle de cinq petales p p rosatres et plus longs, qui naissent 
surunrang un peu int^rieur, precisement dans les cinq intervallesqui 
separent les cinq languettes; 3° cinq etamines ee e dans les inter- 

o valles des petalesetplacees par consequent 
devant les divisions du calice ; 4° cinq 
carpelles oo disposes en etoile, alter¬ 
nant avec les etamines, et en consequence 
places devant les petales. Ajoutons que 
ces carpelles peuvent donner, mieux que 
tous ceux des exemples cites prec&iem— 
ment, une juste idee de la nature folia- 
c^e de cetorgane Ils ont chacun la forme 
d'une petite feuille pliee sur elle-meme, 

225. tournant en dehors sa nervure mediane, 
et en dedans ses deux bords, qui se touchent et se r^unissent 
pendant la floraison pour s'ecarter plus tard. Ainsi done, pour des 
verticilles composes d'un meme nombre de parties, alternance de 
ces parties d'un verticille a celui qui est le plus voisin, opposition 
au contraire de ces parties de deux en deux verticilles; e'est une 
loi commune aux feuilles veritables eta celles qui modifiees entrent 
dans la composition de la fleur. 

§ 362. Au milieu de cette prodigieuse diversite qui permet de 
distinguer a leurs fleurs tant de milliers d'especes de plantes, on 
doit s'attendre a rencontrer une grande vari6t6 dans le nombre 
des parties dont sont formes les verticilles floraux: et e'est ce qui 
a lieu en eflet. Neanmoins, parmi ces nombres, il y en a deux qui 
se representent le plus generalement, ce sont les nombres cinq et 

225. Fleur du Crassula rubens. — c cFolioles du calice. — p p Petales. — 
e e Etamines. — o o Carpelles, a chacun desquels repond exterieuremcnt un petit 
appendicea en forme d'ecaille. — La tranche horizontale ou diagramme de cette , 
meme fleur est representee par la figure 234. 
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trois; et un fait bien digne de remarque, c'est que le premier se 
rencontre dans la majorite des plantes dicotyledonees, le second 
bien plus general encore dans celle des monocotyledonees. La 
fleur du Crassula, que nous venons de d£crire, peut etre citee 
comme un type des premieres; celle du Lis (fig. 248), de la Tu- 
lipe, des Scilla (fig. 226) et de la plupart des Liliacees, comme 
type des secondes. Celle-ci se com¬ 
pose d'un verticille de trois folioles 
(fig. 226, p' p' p'), de trois autres 
(p"p"p") sur un cercle plus interieur 
alternant avec les premieres, aux- 
quelles elles sont plus ou moins sem- 
blables; de trois etamines (e') opposees 
aux premieres, puis de trois autres (e") 
opposees aux secondes et par conse¬ 
quent unpeu plus interieures; enfin, 
de trois carpelles (o) soudes au centre 
de la fleur, alternant avec les folioles 
et les etamines interieures.. Ce type 
peut done etre consider^ comme for¬ 
me de cinq verlicilles ternaires, deux de folioles calicinales, deux 
d'etamines et un de carpelles. 

§ 363. Adh6rences des parties de la fleur. — Deux fleurs OU le 
nombre des verlicilles est egal ainsi que celui des parties qui 
composent chacun d'eux, peuvent cependant se distinguer par 
beaucoup de caracteres, par des differences de grandeur, de for¬ 
mes, de couleurs. Un de ceux qui contribuent le plus a determi¬ 
ner des combinaisons variees, c'est la reunion ou soudure des par¬ 
ties voisines entre elles ; de telle sorte qu'elles ne semblent plus 
presenter qu'une ptece unique, au lieu de plusieurs distinctes. 
Dans les fleurs que nous avons citees precedemment, malgre le 
soin que nous avons pris d'en choisir ou toutes les parties 
fussent independantes comme les feuilles d'un rameau, nous avons 
cependant rencontre d£ja quelques-unes de ces reunions : celle 
des carpelles du Nenuphar et du Scilla, telle que le pistil constitue 
un corps simple en apparence; celle des folioles calicinales du 
Crassula, qui se confondent en une sorte de coupe a leur base. Ces 

226. Fleur du Scilla ilalica, vue par en haut. — p' p' p' Les trois folioles exte- 
rieures du perianthe. — p" p" p" Les trois folioles interieures. —' e' Etamines op¬ 
posees aux premieres ou exterieures. — e" Etamines opposees aux secondes ou 
interieures. — o Ovaires soudes en un seul. — S Trois styles confondus cn un seul. 
— On peut voir. fig. 233, 1 le diagramme d'une fleur toute semblable. 
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sortcs do soudures existent frequemmcnt, tantot sur un point, tan- 
tot sur unautre, tant6t sur plusieurs a la fois. Examinonsd'une ma- 
niere generate les principales modifications qui peuventen resulter. 

§ 361. C'est entre les parties d'un meme verticille que la 
reunion pent avoir lieu, et, comme on le comprend d'avance, a 
diflerents degres qui les confondent plus ou moins intimement ou 
laissent plus ou moins visible leur independance essentielle. Ce 
peuvent done etre les pieces du calice qui sont ainsi soudees les 
unes avec les autres par leurs bords jusqu'a une plus ou moins 
grande hauteur, ou bien ce peuvent etre les petales. Dans ce cas, 
on dit que le calice est monophylle (nom que nous avons deja vu 
employer en pareil cas pour les bractees formant involucre [§ 231]), 
la corolle, monopetale, en opposition avec les termes polyphylle, po~ 
hjpclale, par lesquels on designe I'etat contraire, dans lequel les fo- 
liolesou petales qui, au nombre de plusieurs, composentle calice et 
la corolle, sont tons independants et entierement distincts. On a as- 
sez justement critique les premiers termes qui, d'apres I'etymologie 
([xo'vo;, unique), sembleraient indiquer qu'il n'y a qu'une seule fo- 
liole, qu'imseul petale. Mais ils sont adoptes depuis si long-temps 
et si generalement, qu'il est bon de les conserver, en se rappelant 
bien que le calice ou la corolle ainsi nommes sont composes, non 
pas d'une partie unique mais de plusieurs parties soudees ensem¬ 
ble en une seule piece. On avait propose les noms de gamophylle, 
gamopetale a la place des precedents (deya^o;, noce, union); 
mais, outre I'inconvenient de substituer des noms nouveaux a d'au- 
tres habituellement employed, ils ne seraient pas eux-memes, par 
leur justesse, a I'abri de toutreproche, ainsi que nous le verrons en 
etudiant le developpement de ces parties (§421). Gardens autant 
que possible les anciens noms apres les avoir bien definis, ce qui 
fait disparaitre tous les inconvenients de leur impropriete. 

§ 365. La coherence peut avoir lieu entre les etamines. Si elles 
sont elargies a la maniere des petales, elles peuvent se joindre de 
la meme maniere par leurs bords [fig; 272); mais plus souvent 
elles sont retr^cies en filets qui ne viennent a se toucher et se con- 
fondre qu'autant qu'ils sont assez nombreux ; et alors on les voit 
souvent se reunir, non pas en un cylindre unique, mais en plusieurs 
faisceaux ou adelphies (d'aSs^cpstoc, fraternel, fig.TSS, 322). 

§ 366. Enfin, c'est entre les parties du verticille le plus inte- 
rieur, les carpelles, que la reunion peut exister; et comme ils se 
presentent Tun et Tautre par des faces et non plus par des bords, 
comme d'ailleurs ils occupent le centre de la fleur, le corps qui 
resulte do cette reunion est un solide beaueoup plus simple en 
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apparencc quo les appareils que nous avons vus resultor do cello 
ties autres verticilles. 

§ 367. II est clair que toutes ces reunions tendent, d'autant 
qu'elles sont plus completes, a dissimuler la nature foliacee des 
parties. Dans celles do ces parties qui restent entierement inde- 
pendantes, il est facile de voir des feuilles ; surtout si, placees a 
des hauteurs differentes, elles manifestent, par la maniere dont 
elles se recouvrent mutuellement, leur disposition spirale, comme, 
par exemple, les folioles calicinales d'un Hellebore ou d'un Camel¬ 
lia [fig. 248, c). Lorsque, confondues par leur base, elles sont dis- 
tinctes a leur partie superieure, on pent y reconnaitre encore, 
quoique plus dillicilement, autant de feuilles, comme dans le ca¬ 
lico de la Bourrache. On ne le peut plus que par analogie lors- 
qu'elles se sont reunies par la plus grande partie ou meme la tota- 
lite de leurs bords, de maniere a former un tube (calice de TOEillet, 
fig. 262 2, c; du Rhinanthus), ou une sorte de coupe (calice de 
I'Oranger). 

§ 368. Ces soudures doivent etre d'autant plus frequentes que 
les parties d'un meme verticille se trouvent plus serrees les unes 
contre les autres, soit qu'elles soient plus larges, soit que Tespace 
qui leur est accorde soit plus etroit. On concoit done que les eta- 
mines a filets dilates sont plutot reunies ensemble que celles ou 
ils sont filiformes; que-les etamines, en general, se soudentmoins 
frequemment entre elles que les petales, toujours beaucoup plus 
larges; qu'au contraire les carpelles, ordinairement plus epajs que 
les autres parties, concentres d'ailleurs sur un cercle beaucoup 
plus cxigu au milieu de la fleur, se soudent plus habituellement 
quand I'axe ne s'etend pas en longueur ou en largeur pour les es- 
pacer sufiisamment; que, plus cet axe est court et grele, plus les 
verticilles qui en naissent ont, a dimensions £gales d'ailleurs, de 
tendance a se reunir entre eux. 

§ 369. Mais ce n'est pas seulement entre les parties d'un m&ne 
verticille, e'est entre cellos de deux verticilles differents que la 
reunion peut avoir lieu, et sous I'influence de causes analogues a 
celles que nous venoris d'indiquer. C'est de meme par leur portion 
inferieure, ou ces parties ont moins de jeu dans leur developpe- 
ment, qu'elles se soudent le plus ordinairement. Les verticilles 
floraux peuvent ainsi s'accoler deux a deux (la corolle avec le 
calice ou avec les etamines), trois a trois (le calice, la corolle et 
les (Hamines), quatre a quatre. Ce dernier cas doit se presenter 
toutes les fois que le calice vient a se souder avec le pistil, puis- 
que le bas des etamines etdes petales situ6s dans leur intervalle se 
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trouve necessairement eompris dans cette soudure. Mais il est ex- 

-trdmement rare que le pistil entre dans une soudure dont le calice 
reste independant, avec les etamines (Nymphceaalba), ou en mfone 
temps avec les pistils (Raspalia), quoiqu'on voie parces exemples 
m^mes que cette combinaison peut se rencontrer. 

§ 270. Lorsque plusieurs verticilles difterents se reunissent 
ainsi entre eux, les parties d'un meme verticille doivent se reunir 
elles-memes ensemble; c'est une consequence presque necessaire 
de la loi d'alternance d'un verticille a Tautre. Si les parties de 
deux verticilles A et B alternent, une partie quelconque de B, ainsi 
situee entre deux parties de A, ne pourra se souder a ces parties 
sans les joindre entre elles, si elles ne s'etaient pas deja jointes 
imm&iiatement. On congoit cependant des exceptions possibles 
dans le cas ou cette partie de B se souderait par Tun de ses cotes 
avec Tune des parties de A, tout en restant ind^pendante de I'au- 
tre; c'est ce qui arrive fort rarement. mais quelquefois (dans 
les Olacinees, par exemple). II est plus commun de voir certaines 
pieces de la fleur s'opposer a celles du verticille voisin, soit par une 
interversion apparente des lois de position dont nous rendrons 
compte plus bas, soit par le doublement de celles d'un des deux 
verticilles; et dans ce cas deux pieces ainsi placees Tune devant 
1'autre peuventfacilementcontracter des adherences ensemble, tout 
en restant independantes de celles qui sont»placees dadroite et de 
gauche. C'est ce qu'on observe assez frequemment entre les petales 
et les etamines qui viennent s'opposer a eux (Stalice armeria, 
Agrostemma githago et beaucoup d'autres Caryophyllees). 

§ 371. Tres-souvent les traces de la soudure persistent bien ma- 
nifestes. Ces parties restentdistinctesquoiqueadherentes; etmeme, 

<^=5 dansquelques cas, ilsuffit d'un faible effort pour 
" detruire cette adherence. Ainsi, dans beaucoup 

decorolles monopetales, sur le tube que forment 
les parties inferieures des petales reunis,on aper - 
coit les filets des etamines adh£rentes qui tran- 
chent par leur saillie et par leur couleur souvent 
differentes, et qu'on peut suivre jusqu'a I'ori- 
gine m£me du tube (fig. 227, /';326 , 0. Dans 
d'autres cas, les traces de la soudure ont dis,- 
paru; des deux parties soudees.,la plusint6rieure 
parait naitre de I'autre au point meme ou elle 
devient libre et au-dessous duquel les deux 

227. tissus se confondent en un seul. 
227. Portion detachee de la corolle monopetale p d'un Collmnia, montrant une 
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§ 372. Mais fort souvent, dans tout I'espace ou deux verticilles 

sont ainsi reunis, on remarque un tissu particulier, different de 
celui des parties qui les composent; tissu le plus ordinairement 
glanduleux, c'est-a-dire offrant dans sa structure cet amas de pe- 
tites cellules serrees et denses qui caract£risent celle de beau- 
coup de glandes : meme assez frequemment il se prolonge au- 
dela sous la forme d'un bourrelet oud'un anneau saillant. En exa- 
minant bien la surface comprise entre le calice et le pistil, surface 
a laquelle on a donne autrefois le nom de receptacle de la fleur, 
plus recemment celui de torus, et qui porte les parties de cette 
fleur, on la trouve souvent a leur origine tapiss£e de ce tissu, qui 
tantot reste 6tendu en une lame superficielle, tantot se releve en 
saillies concentriques, comme les verticilles. Cette saillie, designee 
par plusieurs termes, assez generalement par celui de disque, 
donne le plus ordinairement naissance aux parties du verticille 
correspondant; elle pourrait, sous ce rapport, etre comparee aux 
coussinets des feuilles. Les parties peuvent naitre du bord libre 
du disque, ou de sa face interne, ou de sa face externe. II peut 
s'allonger plus ou moins, et les porter ainsi a une distance plus ou 
moins grande de la surface du torus. Plus ou moins epais, il peut 
combler. Tinteryalle souvent etroit qui s£pare deux verticilles et 
devient ainsi entre eux le moyen le plus frequent d'uriion. G'est 
ainsi que son tissu se rencontre si habituellement dans la soudure 
de plusieurs verticilles, du calice avec ceux qui sont plus inte- 
rieurs que lui, du pistil avec ceux qui lui sont exterieurs. Alors ce 
n'est pas sur la portion inferieure du petale ou de I'etamine, c'est 
sur le disque qui I'exhausse en lui servant de base que la soudure 
a lieu. 

§ 373. Insertions des parties de la fleur. — Des faits qui pre¬ 
cedent, et qui font varier le point de depart apparent des verticilles 
de la fleur les uns par rapport aux autres, resultent des differen¬ 
ces faciles a saisir et importantes pour la distinction des differentes 
fleurs. Comme chaque verticille semble commencer au point meme 
ou il se distingue ou se degage des verticilles voisins; comme, 
considere en dehors, il parait s'inserer a la hauteur correspondante 
sur I'axe general qui porte la fleur, on a riomme caracteres cTin¬ 
sertion ceux qui resultent de ces rapports divers des verticilles de 
la fleur non soudes ou diversement soudes entre eux a leur origine 
et dans une etendue plus ou moins grande. C'est principalement le 

laniere du tube I terminee par ileux lobes du limbe I, ct a laquelle s'insere une 
etamine c dont le filet libre, a partir du point d'insertion t, s'aper^oit encore 
au-dessous/ jusqu'a la base du tube confondu avec son tissu. 
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rapport des etamines et'du pistil, les parties csscnticlles dc la 
Hour, ainsi que nous le verrons bientot, qu'on a cherche a expri- 
mer par les termes inventes pour designer ces differents modes 
d'insertion. Si les etamines se soudent avec la corolle, on les dit 
epipetales, et en ce cas on considere I'insertion de Tune et des 
autres comme la m£me, ainsi qu'elle Test en effet relativement au 
reste de la fleur. Si les etamines, soit reunies ainsi a la corolle, 
soit independantes d'elle, le sont egalement et du calice et du 
pistil, il est clair qu'elles s'insereront au torus au-dessous de ce 
pistil (fig. 228), on les appellera hypogynes (d'uirb, sous). Sielles 
s'inserent sur le calice (fig.^229), elles se trouveront eleveessur 
lui a une certaine hauteur au-dessus de la base du pistil; leur 
position paraitra, relativement a lui, nonplus inferieure mais late- 
rale, et on les dira perigynes (de Trsps, autour). Enfm, si elles 
s'inserent sur I'ovaire meme (fig. 230), elles sont epigynes (d'im, 
sur). Nous avons vu (§ 368) que, dans ce dernier cas, ordinaire- 
ment les quatre verticilles seront en partie soudes ensemble, et 
par consequent les etamines se trouveront en meme temps inse- 
rees sur le calice et sur le pistil, ce qui porte quelquefois a hesi- 
ter cntre ces deux modes d'insertion et les a fait confondre par 

228. 229. 230. 

228-230. Trois fleurs coupt'es verticalement de maniere a montrer les trois prin- 
cipaux modes d'insertion des etamines. — c Calice. — p Petalcs. — e Etamines. 
— Pistil compost d'un ovaire o, d'un style et de stigmates s. — I Torus. 

228. Coupe de la fleur du Geranium robcrlianum. Les petales et etamines sont 
hypogynes, et celles-ci en meme temps monadelphes. 

229. Coupe de la fleur de 1'Amandier. Les petales et etamines sont perigynes. 
l.e pistil est libre'comme dansJe cas precedent. > 

230. Coupe de la Hour de I'Aralia spinosa. Les petales et etamines sont epigy¬ 
nes, inseres sur le pour tour d'un gros disque d qui recouvre tout le sommet de I'o¬ 
vaire. Celui-ci, adherent au calice, est ouvcrt dc maniere a montrer scslogcset r«s 
(ivules pendants" qu'elles conticnnent. 
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plusieurs auteurs, notamment de Candolle, qui a nomme calyci- 
flores les plantes dont les fleurs sdnt dans ce dernier cas ou bien 
offrent des etamines franchement inserees sur le calice; corolli- 
flores, celles ou la corolle porte les etamines; thalamiflores, celles 
ou les verticilles, independants Tun de I'autre, s'inserent imme- 
diatement sur le torus, autrement dit quelquefois thalamus. 

§ 373 bis. Nous venons de voir que les differents verticilles de 
la fleur peuvent <Hre ecartes plus ou moins I'uh de I'autre par suite 
des adherences qu'ils contractent entre eux, et qui les reportent 
au-dessus de la place qu'ils devraient naturellement occuper sur 
I'axe; mais ils peuvent aussi s'ecarter tout en conservant leurs 
rapports avec cet axe, et c'est lorsque celui-ci continue a s'allon- 
ger, quoiqu'il ne porte qu'un nombre tres-borne de parties. Les ver¬ 
ticilles se trouvent par la eloignes I'un de I'autre, et d'autant plus 
eleves que, dans une fleur ordinaire a torus plane ou peu saillant, 
ils seraient plus interieurs. Les Capparidees [fig. 231) offrent des 

231. Fleur d'une Capparidee (le Gy nandropsis palmipes). — c Calice. —p Pe- 
tales. — e Etamines. — ag' Gonophore ou entre-nceud de I'axe portant les etami¬ 
nes. — ag" Gynophore ou entre-noeud portant le pistil. — o s Pistil compose d'un 
ovaire o, d'un style et d'un stiginate s. 

232. Fleur d'unc Caryophyllee (le Lychnis viscaria), coupeedans sa longueur de 
nianiere & laisser voir le rapport des parties. — c Calice. — p Petales avec leur 
onglet allonge it, leur limbe I, ct I'appendicc n-qui se trouve & la jonction des 
deux. — e e Etamines. — o Ovaire surmonte de cinq styles s, et formant avec eux 
le pistil. — g Prolongement de I'axe portant les petales, etamines et pistil ( on a 
propose de I'appeler alors anlhnphorc). ' ' 

25 
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exemples tres-remarquables de cette Elongation : les petales p 
restent a peu pres a la meme hauteur que le calice c, mais le pis¬ 
til o se trouve a rextremite d'un long cylindre ag qui s'Eleve au- 
dessus de la fleur, et n'est autre chose que Faxe ainsi developpe 
et sur lequel le verticille des etamines e peut etre lui-merhe porte 
a une assez grande. hauteur. Dans les Caryophyllees (fig. 232), il 
est assez frequent de voir I'axe, apres avoir produit le verticille 
ealicinal c, continuer son evolution quelque temps avant de pro- 
duire les verticilles suivants, qui se trouvent ainsi exhausses sur 
une colonne g plus ou moins longue. II est bien clair que cette 
disposition des verlicilles par etage ne change rien aux verita- 
bles rapports d'insertion des parties; elle ne fait, au contraire, 
qu'exagerer I'hypogynie dans les exemples cites. 

Plusieurs mots ont ete proposes pour designer ces entre-noeuds. 
de la fleur, suivant qu'ils portent les petales, ou les etamines, ou 
les carpelles, ou plusieurs de ces verticilles a la fois. Le nom ge¬ 
neral de stipes, qu'on employait seul autrefois pour tous ces cas, 
parait suffire encore, aussi bien que celui d'axe, qu'on modifiepar 
une epithete convenable, suivant la longueur, I'epaisseur, la forme, 
la direction de rentre-nceud. Celui qui exhausse le pistil a une cer- 
taine distance des autres verticilles, existe le plus frequemment 
et merite peut-etre un nom particulier (§ 483). 

§ 37 i. Nombre des parties de la fleur. — NOUS avons deja dans 
toutes ces combinaisons, etdans les differents degres que chacune 
d'elles peut offrir, un certain nombre de caracteres par lesquels 
nous pouvons distinguer entre elles un assez grand nombre de 
lleurs. Cependant nous avons jusqu'ici suppose constant le nombre 
des verticilles de la fleur et des parties qui composent chacun 
d'eux; nous n'avons admis de difference marquee sous ce rapport 
qu'entre les monocotyledonees dont la fleur serait composee de 
cinq verticilles de trois parties chacun (fig. 226 et 233) et les 
dicotyledonees ou elle le serait de quatre verticilles, chacun de 
cinq parties (fig. 225 et 234). Mais autour de ces deux types, 
qui peuvent nous servir de points de depart, s'observent d'innom- 
brables variations qu'il nous reste a examiner. Elles peuvent se 
distribuer en deux grandes classes. Les nombres auxquels nous 
nous etions arretes ou bien s'augmentent par I'addition de parties 
nouvelles, ou bien diminuent par la soustraction de quelques par¬ 
ties. Etudions successivement ces deux importantes modifications. 

§ 375. lieur augmentation. — Le nombre des verticilles peut 
rester le memo, tandis que celui des parties augmento d'une quan- 
tite egaledans chaque verticille. Ainsi, a rexemple quo nous avons 
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choisi comme type de la fleur.de dicotyledonee, a celle du Crassula 
[fig. 234), comparons celle d'un genre tout voisin , le Sempervivum 
ou vulgaireinent Joubarbe, dans I'espece qui croit commun&nent 
sur nos murs ; nous pourrons voir dans chaque verticille, aux cinq 
parties qui composent ce- , 
lui du Crassula, s'en ajou- 
ter d'une a quatre, ce qui 
pourra porter le nombre 
jusqu'a neuf. Dans d'au- 
tres especes du m£me 
genre, ce nombre s'ac- 
croitra.encore, et on en 
connaitou il estportejus- 
qu'a vingt, ou il s'est par 
consequent quadruple en 
particulier dans chaque 
verticille et en general 
dans la fleur. 

§ 376. Plus souvent 
I'accroissement num£ri- 
que des parties resulte de 
celuidesverticillesmeme. 
Les folioles calicinales, /'1J' 
ainsi que les petales, peuvent se montrer ainsi en nombre double 
et disposees sur deux rangees concentriques. Mais c'est surtout 
pour les etamines que ce doublement est frequent, et il a le plus 
souvent lieu sans que les deux verticilles exterieurs y participent, 

9 

Cb" <9 

235. 

233-236. Diagrammes de differentes fleurs, e'est-a-dire, position relative de leurs 
differentes parties, telle que la presenterait la tranche resultant de la section ho- 
rizontale de la fleur non encore ou 4 peine epanouie. Dans ces diagrammes, et tous 
le#suivants, les memes figures ont ete toujours employees pour designer les me- 
xnes partieSjSavoir: 1° une ligne double c pourles folioles ou les divisions soit du ca- 
lice des dicotyledonees IJig. 234), soit du perianthe des monocotyledonees 2331; 
2° une ligne simple p pour les petales ou les divisions de la corolle ; 3° un petit rond 
pour Tetamine k anthere uniloculaire ; deux ronds accoles pour I'etamine e a an- 
there biloculaire, ou plus ordinairement leur reunion en une petite figure de la 
forme d'un rein; 4° un ovale dont le petit bout est tourne vers le centre pour le car- 
pelleo, ou un grand cercle pour I'ovaire compose de plusieurs carpelles [Jig. 250). 
— De petits corps accessoires a peuvent se rencontrer, et sont indiques par un petit 
point ou un petit trait. 

233. Diagramme de la fleur de I'Ornilhogalum pyrenaicum. 
234. — de la fleur du Crassula rubens. 
235. — de la fleur du Sedum lelephium. 
236. — de la fleur du Coriaria myrlifolia. 
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do manicre qu'elles so trouvent on nombie double des folioles du 
calico on do la corolle : on dit alors quo la Hour est diplostemone 
(SituXou;, doublo; otamino); on la dirait isosicmone (ico?, 
ogal) si los otaminos otaiont on nombro ogal aux potalos. 

Noanmoins la displostdmonio pent avoir lieu sans quo le nombro 
dos verticilles soit veritablement augmcnte. Expliquons cette sorte 
d'enigme par des exemples. La fleur du Redoul((7or2ana myrtifolia, 
fig.VSG) offre cinq folioles calicinales, cinq petits petales courts 
et opais alternant avec elles, puis dix etamines sur deux rangs, 
le plus exterieur oppose au calice, le plus interieur aux petales, 
enfin cinq carpelles alternant avec ceux-ci; nous avons done bien 
addition d'un verticille d'etamines qui est venu s'intercaler entre 
les cinq premiers et les carpelles, et qui a du occuper la situation 
normalede ceux-ci vis-a-vis les petales : la regie generale se main- 
tient, les verticilles successifs alternent entre eux. Examinons com- 
parativement une fleur de Sedum [fig. 235) presque semblable a 
cello du Crassula (fig. 234); elle ne differe quo par I'addition d'un 
cercle de cinq etamines, et par consequent presentant en apparence 
absolument le meme nombre .de verticilles et de parties que la fleur 
du Coriaria. Neanmoins, si nous reclierchons avec plus d'attention 
la situation relative de ses parties, nous reconnaissons que des dix 
etamines, les cinq qui se trouvent placees un peu exterieurement 
par rapport aux autres sont precisement devant les petales, et 
memo soudees avec eux tout a fait a leur base. Nous aurions ainsi 
deux verticilles successifs opposes, contrairement a la regie. Nous 
nous trouvons done conduits a nous demander s'il y a en etfet ici 
double verticille, ou si plutot nous ne devons pas en reconnaitre un 
soul compose 'de parties doublees, de maniere que cette fleur se 
trouverait ramenee au type primitif, celui que composentun ver¬ 
ticille de cinq folioles calicinales, un de cinq petales, un de cinq 
etamines, un de cinq carpelles; seulement les petales seraient 
doubles chacun d'une etamine. Cette conclusion est justifiee non- 
seulemcnt par une consideration que nous avons deja eu occasion 
de repeter phisieurs fois, savoir: que le guide le plus sur pour de¬ 
terminer la veritable nature des parties vegetalcs, si variables 
par leur forme, se trouve dans la d6termination memo de leurs 
rapports constants de position; elle Test encore par la frequence 
d'un phenomene que nous ferons connaitre tout a I'heure, celui 
du dedoublement des organes vegetaux. 

§ 376 bin. La multiplication des parties de la fleur par I'aug- 
mentation du nombre des verticilles ne se borne pas toujours a 
ce quo celui d'un ou de phisieurs d'entrc eux devienne double : il 
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poutdcvenir triple, quadruple, etc. C'estce qu'on observe souvent 
pour les etamines, plus rarement pour le calice et la corolle, plus 
rarement encore pour le pistil. Mais en general, lorsquece nombre 
s'eleve beaucoup, les parties ne se groupent plus par verticilles 
alternant regulierement entre eux ; la disposition la plus commune 
par I'insertion des feuilles vertieillees, I'insertion spirale, reparait 
sur un torus ou etendu en largeur ou prolonge en axe. C'est ce 
que nous avons vu dans les petales et les etamines du Nymphaea, 
dans les carpelles du Magnolia, ce qu'on peut observer dans les 
ileurs d'un assez grand nombre de Renonculacees, dans eel les des 
Cactus, des Camellias, etc., etc. 

§377. Par dedoublement. — Lespartiesdelafleurpeuventencore 
se multiplier d'apres un autre mode. Que dans une ileur de Renon- 
cule, on regarde la base de chaque petale en dedans, on 
en verra partir un petit corps de meme couleur et de tissu 
analogue, qui en estcomme un repli [fig. 237, a). Dans 
celles de Crassula, de Sedum, de Sempervivum que nous 
avons citees, en dehors et a la base de chaque carpelle 
on peut observer une petite ecaille verdatre [fig. ?25,a) 1 

inseree au meme point que lui et qui parait en dependre. 
II semble que, dans ces deux cas, parmi les faisceaux 
vasculaires qui se rendent a ces feuilles modifiees et 
destinees a former les petales ou les carpelles, plusieurs 
se soht detaches pour aller former, sur un plan ante- \tj/a 

rieur ou posterieur, ces petits corps accessoires. On 
peut supposer que ces corps ne s'arretent pas a ces 
proportions minimes, mais se developpent assez pour egaler pres- 
que la partie de la fleur a laquelle ils sont accoles, et alors elle 
devra paraitre double, comme cela a lieu dans les petales des 
Erythroxylon. Ceux de beaucoup de Sapindacees, de plusieurs Ca- 
ryophyllees (Silene, Lychnis [fig. 298 et265o], Cucubalus) offrent 
quelque chose d'analogue dans le repli qui vient doubler une par- 
tie de leur surface interne. C'est ce genre de production qu'on a 
nomm6 dedoublement ou chorize (de ^wpi^eiv, separer), et c'est 
vraisemblablement la cause a laquelle est due , dans un assez 
grand nombre de cas, une multiplication des parties de la fleur 
independante de celle des verticilles. 

Ce dedoublement, que nous venons de voir substituer deux par¬ 
ties a une seule, peut en substituer un plus grand nombre. Ainsi, 

237. Un peta'e de la Ficaire {Ficaria ranunculoidcs), vu cn dedans — I Limbe. 
— a Petit appendice a sa base. 

.25. 
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dans les fleurs des Luhea {fig. 233) les cinq etamines alternant 

.i 2 

233. 

avec les petales sont remplacees par cinq faisceaux composes 
chacun d'etamines nombreuses; dans les fleurs de certaines Myr- 
tac&s il y a cinq etamines seulement; dans celles de certaines 
autres, des Melaleuca, par exemple, on trouve a leur place cinq 
groupes d'etamines pressees les unes centre les autres et soudees 
ensemble inferieurement. , 

Si cette multiplication resultaitde celle des verticilles ou d'une 
serie de parties disposees en spirale, ces parties devraient, dans 
Tun commedans I'autre cas, se distribuer sur toute la zone inter- 

mediaire entre le pistil et les petales, et non se 
concentrer dans cinq points ayant une relation 
constante avec ces petales. On en conclut done 
que chacun de ces groupes repond a une des 
etamines que nous avons vues solitaires dans le 
premier cas, et que e'est par dedoublement 
qu'on en a plusieurs. Certains Millepertuis et 
certaines Malvacees [fig. 239) presenteraient 
des exemples analogues et plus faciles a se pro¬ 
curer. / 

238. 1 Fleur da Luhea paniculala. — c c c c Calices. — p p Petales. — e e Eta¬ 
mines groupees par faisceaux qui alternent avec les petales. — s Stigmate compose 
de cinq parties. - 

2 Un des faisceaux precedents grossi. On voit que tous les filets se soudent en 
une masse unique a la base, puisse separent superieurement; que les interieurs/a, 
plus longs, se terminent chacun par une anthere; les exterieurs J"s, plus courts et 
steriles, ne portent rien. - • 

239. Un des cinq faisceaux d'etamines pris dans la fleur d'une Mauve (Malva 
miniala). 
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On conceit maintenant comment nous avons pu consideror un 

pctale et une etamine naissant immediatement devant lui et sou- 
vent acoolee par sa base, comme resultant d'un dedoublement du 
m6me genre. II est vrai que les parties ainsi substituees a une 
seule doivent naturellement ^tre de la m6me nature. Mais le rap¬ 
port intime qui existe entre celle des petales et celle des etami- 
nes ressortira bientot de leur examen plus detaille, et nous avons 
deja pu le pressentir en voyant le passage presque insensible des 
unes aux autres dansle Nijmphcea (§356). 

Dans tous les exemples precedents, les parties dedoublees sont 
situees sur plusieurs plans, Tune devant I'autre; mais elles peu- 
vent aussi naitre sur le m£me, Fune a cote de I'autre. La fleurdu 
jonc fleuri (Butomus umbellatus, fig. 240) presente du dehors en 
dedans un verticille de trois folioles calicinales; un de trois autres 
plus interieures colorees; un cercle de six eta- 
mines opposees deux par deux aux folioles cali¬ 
cinales exterieures; un second cercle concentri- 
que de trois etamines alternant au contraire avec 
ces memes folioles; enfin six carpelles. II est 
evident que, dans le cercle de six Etamines, 
chaque paire occupe la place ou Ton voit ordi- 
nairement une etamine unique. On en a doncici, 
au lieu d'une seule, deux situees Tune a cote de I'autre, par un de¬ 
doublement qu'on peut nommer collateral, et dont on est averti en 
rencontrant ainsi un verticille exact, ou le nombre des parties est 
multiple de celui des'autres. Dans le Butomus, le nombre descar- 
pejlesest six au lieu de trois, le plus ordinaire dans les fleurs mo- 
nocotyledonees; mais, de ces six, trois sont alternativement sur un 
rang un peu plus interieur. II y a done ici multiplication par ad¬ 
dition d'un verticille, et non par dedoublement. 

Nous devons avouer que cette faculte de dedoublement des par¬ 
ties de la fleur s'observepeu dans les feuilles veritables auxquelles 
nous les avons assimilees. Sans doute la composition des feuilles, 
qui semble en substituer plusieurs a une seule, offre quelque chose 
d'analogue : or, les folioles d'une m£me feuille se presentent sur 
un m&me plan et, par consequent peu\ent au plus se comparer aux 
d^doublements collateraux. Mais e'est vainement qu'on cherche- 
rait plusieurs feuilles nees a la place d'une seule, par touffes, 
comme celles des petales ou des famines dedoublees. On aurait 
trouve ces toutfes dans les feuilles qu'on appelait autrefois fascicu¬ 
les, si I'observation moderne n'avait constate que ce sont celles 
d'un rameau enticr rapproch^es par I'extreme raccourcissementde 
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1'axe. Quelques stipules, celles que nous avons nominees axil- 
laires (§ 145), et qui se montrent sur un plan anterieur a la 
feuille dont elles font partie, pourraient passer pour un dedouble- 
ment, et Ton serait confirme dans cette maniere de voir par I'exa- 
men des Erythroxylum ou a la base de chaque feuille s'accole une 
de ces stipules, de meme qu'a chaque petale s'accole une expan¬ 
sion petaloide. Cependant ces faits sont bien peu nombreux : en 
suivant le developpement de la stipule axillaire, on peut se con-, 
vaincre qu'elle resulte de I'union de deux laterales parties des 
bords et par consequent du plan in£me du petiole. 

La frequence des dedoublements est done un caractere de plus 
qui distingue les parties de la fleur des feuilles veritables. Aussi 
plus elles se rapprochent de celles-ci par leur nature (commeles 
folioles calicinales et les carpelles), plus il est rare de les voir se 
dedoubler; plus elles s'en eloignent (comme les petales et surtout 
les etamincs) et plus, au contraire, ce mode de multiplication 
s'observe souvent. 

§ 378. R.6duction dans le nombre des parties de la fleur. — 
Apres avoir examine les differences quo peut apporter a un cer¬ 

tain type de la fleur, choisi 
comme point de comparai- 
son generale, la multipli¬ 
cation des parties qui la 
composent, et qui peut 
avoir lieu de diverses ma- 
nieres, recherchons celles 
qui resultent de la cause 
contraire, la diminution en 
nombre de ces m&nes par- 
lies. 

Le nombre des verticil- 
les restant le mfone, celui 
des parties dont chacun 
d'eux est forme peut 6tre 
egalement diminue. Ainsi 
la Rue commune [liuta 243. 241. 

241-244. Diagrammes de fleurs regulieres ou chaque verticille est diminue d'une 
ou plusieurs parties. 

241. Diagramme de la fleur du Zieria. 
242. — de la fleur du Ruin graveolens. 
243. • — ' de la fleur du Cncorum Iricoccum. 1 

244. ' —: de la fleur de 1'lierbe a la sorciere (Circ&a lukliana). 
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graveolens) a, au bas de ses cymes unilaterales, des fleurs a cinq 
parties,[tandis que toutes les autres sont reduites a quatre, savoir: 
un verticille de quatre folioles calicinales, un de quatre petales 
chacun avec une etamine .accolee, un de quatre etamines, un de 
quatre carpelles [fig. 242). Ce^nombre quatre s'observe dans toutes 
les fleurs d'un autre genre de la meme famille : le Zieria [Jig. 241), 
oil d'ailleurs il n'y a que les quatre etamines alternant avec les 
petales ; il cst reduit a trois dans celles du Cneorum tricoccum 
(/?<7.243), ou trois folioles calicinales alternent avec trois petales, 
trois carpelles avec trois etamines; a deux dans celles du Circcea 
lutetiana (fig. 244), oil Ton observe deux folioles calicinales, deux 
petales, deux etamines, deux carpelles. 

§ 379. Le nombre des verticilles etant toujours le meme, celui des 
parties qui composent un ou plusieurs d'entre eux peut diminuer. 
Ainsi, les fleurs du Staphxj- 
lea (fig. 245), qui ont cinq 
folioles calicinales, cinq 
petales, cinq etamines, 
n'ont que deux ou trois 
carpelles; dans celles de 
plusieurs Caryophyllees 
(Polycarpon, Holosteum 
[fig. 246], etc.) on voit les 
etamines reduites a trois ou 
quatre, avec cinq folioles 
calicinales et cinq petales; 
dans les Balsamines (Im- 
patiens [fig. 247]), quoi- 
qu'il se trouve cinq carpel¬ 
les, cinq etamines et cinq 
petales, le calice a le nom¬ 
bre de ses folioles reduit a 
trois. Au contraire, avec 
cinq folioles il n'y a pfijs 
que deux petales dans certaines Capucines (Tropeeolum penta- 
phyllum [fig. 248]), qu'un seul dans YAmorpha. Plusieurs verti- 

245-248. Diagrammes de fleurs ou certains verticilles seulement sont diminues 
une ou de Pl»sieurs parties, par consequent plus ou moins irregulieres. 
245. Diagramme de la fleur du Staphylea pinnata. 
246. _ de la fleur de XHolosleum umlellatum. 
247. _ de la fleur de VImpaliens parviflora. 
248- — de 'a fleur du Tropaolum pentaphyllum. ' 
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cilles peuvent etre diminues dans la m6me fleur. Ainsi, dans 
ce meme genre Capucine {fig. 248), les carpelles ne sont qu'au 
nombre de trois; il y a deux cercles d'etamines, le plus exte- 
rieur oppos6 aux petales; mais a chacun de ces rangs il y a une 
etamine de moins, et leur nombre total est ainsi de huit au lieu 
de dix. 

§ 380. Cette inegalite numerique des parties composant les 
differents verticilles de la fleur est-ellesoumise a quelques lois? II 
y en a urie qu'on pent prevoir d'apres la position mtime deces par¬ 
ties. Plus le verticille est interieur, plus le cercle sur lequel il 
s'insere est etroit, et par consequent moins^ ses parties trouvent 
de champ pour leur developpement. II est done naturel qu'il y ait 
d'autant plus de tendance a la suppression de quelques-unes d'en- 
tre elles, qu'elles appartiennent a un verticille plus rapproche du 
centre; e'est ce qui a lieu en effet. Dans une fleur complete, ou les 
parties sont egalement verticillees, il est extremement rare que 
les folioles calicinales soient inferieures en nombre aux petales, le 
contraire a lieu moins rarement; il arrive plus souvent encore 
qu'il y a moins d'etamines que de petales, et enfm il est fort com- 
mun que les carpelles ne se trouvent pas en nombre 6gal a cclui 
des parties des verticilles exterieurs. - 

§ 381. La suppression peut porter non plus sur quelques par¬ 
ties d'un meme verticille, mais sur un verticille tout entier. Des 
deux exterieurs, lorsqu'un seul persiste, e'est toujours le calice; 
mais la disparition complete de la corolle est assez frequente, et 
alors on dit que la fleur est apetale. Ainsi la petite fleur du Glaux 
maritima (fig. 249) se compose d'un calice a cinq parties, de cinq 

etamines alternant avec elles etd'un pis¬ 
til ,qui finit par se separer en cinq pieces 
representant ainsi autant de carpelles. II 
est bien plus ordinaire, dans ces fleurs 
apetales, de trouver les 6tamines devant 
les folioles calicinales placees comme 

elles le seraient si le verticille intermediaire des petales eut existe 
(par exemple, dans le Chenopodium [fig. 250] et beaucoup d'autres 
Atriplicees, etc.); et en effet, alors, on en trouve souvent quelques 
vestiges, ou bien on le voit reparaitre dans des plantes incontes- 
tablement tr^s-voisines. Quelques Caryophyltees montrent aussi 

249-250. Diagrammes de deux fleurs oil le verticille de la corolle est supprime, 
etI'ovairecompose h. placentation ccntrale: — 249. duG.'aMj- maritima, —250. du 
Chenopodium album. 
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celte suppression des petales qui cependant existent dans la plu- 
part; parmi les Paronychi^es, qui ont avec les precedentes tant de 
rapports, la moitie des genres est munie de petales, tandis que 
I'autre moitie en est depourvue. 

§ 382. Dans d'autres tleurs ce sont les etamines ou bien le pistil 
qui manquent. Ainsi, parmi les fleurs des Mediciniers ou Jatropha, 
en dedans du calice a cinq folioles et de la corolle a cinq petales, 
les unes (/?</. 251,2) presentent un pistil sans etamines, les autres 
{pg. 251, 1)dix etamines sans pistil. Nous verrons plus loin que le 
pistil qui devient plus tard le fruit, dans lequel sont contenus et 
murissent les graines ou ceufs des vegetaux, joue le role de la fe- 

melle, egalementdestinee a la production des ceufs dans les animaux, 
que les etamines qui fecondent les ceufs jouent le role de male. De la 
vientque les pistils sont aussi vulgairement designes sous le nom 
d'organes femelles, les etamines sous celui d'organes males, leur 
ensemble sous celui d'organes de la fecondation. De la aussi le nom 

251. Fleurs male (1) et femelle (2) du Jatropha curcas. — c Calice. — p Corolle. 
— e Etamines qui occupent le centre dans la fleur 1, a cause de la suppression du 
pistil, et qui manquent completement dans la fleur. — 2 Pistil compose d'un 
ovaire o, que surmontent trois styles bifides s. — a Petits appendices glanduleux 
alternant avec les divisions de la corolle. — Au-dessus de chacune de ces deux 
fleurs, son diagramme. 
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de fleurs hermaphrodites donne a cellos qui contiennent ces deux 
organes reunis; celui de fleurs males donne aux fleurs seulement sta- 
miniferes; d'androcee (androceum d'av/jp, male, etoixta, habitation) 
a la reunion des etamines; celui de fleurs femelles donne aux fleurs 
seulement pistilliferes. Nous avons decrit plus haut (§ 376) la fleur 
du Coriaria comme riiunie a la fois d'etamines et de pistil; mais il so 
trouve ordinairement sur le meme pied d'autres fleurs ou le pistil 
est supprime, et d'autres encore ou ce sont les etamines. Quand 
une plante offre ce melange de fleurs hermaphrodites, de fleurs 
males et de fleurs femelles, on dit les fleurs poly games. Si les fleurs 
hermaphrodites manquentcompletement dans une plante, les fleurs 
qu'on y rencontre, pourvues seulement ou d'etamines ou de pistil, 
prennent alors le nom de diclines; alors les males peuvent se 
trouver sur le m6me pied que les femelles (comme dans le Ricin, 
la Sagittaire, etc., etc.); elles habitent en quelque sorte un domi¬ 
cile commun, et on dit que cette plante a des fleurs monoiques 
((/.ovos, seul; oixia, maison). D'autres fois, dans le Chanvre ou la 
Mercuriale par exemple, certains pieds de la plante ne portent que 
des fleurs males, certains autres que des femelles ; les fleurs occu- 
pent deux domiciles separes et sont dites dioiques (Sioizeiv, habi- 
ter separement). 

§ 383. Les fleurs sont destinees a propager la plante au moyen 
des graines, dernier terme de leur developpement. Les pistils ou 
ces graines sont contenues sont done des organes essentiels; mais 
depuis long-temps 1'experience a constate que, s'il n'y a que des 
pistils, les graines avortent et la plante ne se reproduit pas; que 
le voisinage et I'action des etamines sur le pistil est necessairc 
pour qu'elles deviennent fecondes et produisent un embryon qui 
nous a servi de point de depart dans I'histoire de la plante (§ 27); 
les etamines sont done des organes egalement essentiels. Quant au' 
calice et a la corolle, ifs ne jouent dans la fleur qu'un role pure- 
ment secondaire, destines a servir aux etamines et aux pistils iYen- 
veloppes, a I'abri desquelles ils se developpent et atteignent leur 
perfection. On concoit que ces enveloppes pourraient a la rigueur 
manquer complelement sans que la fleur devint impropre a ses 
fonctions, tandis que celle ou les etamines et les pistils manque- 
raient a la fois serait un sterile ornement, tout a fait inutile a la 
reproduction de la plante. Aussi appelle-t-on neutres quelques 
fleurs bornees ainsi aux verticillcs du calice et de la corolle, qui 
souvent alors prennent un developpement remarquable. Les fleurs 
bornees au conlraire au pistil et aux etamines ou seulement aux 
uns et aux autres, mais complelement depourvues d'cnveloppes, 



FLEUR Ei\ GENERAL. — REDUCTIONS. 301 
sont dites achlaniydecs (a privatif; yXajjiu?, chlamyde, vetement), 
on plus vulgairement Jiues (/lores nildi). 

§ 381. Nous avons vu que les parties de la fleur pouvaient so 
reduire 1° par la suppression de quelques parties dans chaque 
verticille; 2° par la suppression d'un ou plusieurs verticilles tout 
entiers. Combinons ensemble ces deux modes de diminution, et 
nous arriverons, par des suppressions successives dont la nature 
nous presente tons les exemples, a un degre plus grand de simpli- 
cite, dont le dernier terme sera .une etamine ou un carpelle isole. 
G'est la que sont reduites, par exemple, les fleurs du genre Naias 
dont deux especes (major et minor) croissent dans nos rivieres. 

La seule familledesEuphorbiaceesnous presenterait, dansune suite 
d'exemples instructifs (fig. 252, 256), la degradation ^progressive 
du nombre des etamines qui constituent ses fleurs males, et que 
nous y verrions enfin reduites a trois, a deux et a une (Euphorbe). 

§385. Lorsque les fleurs ainsi reduites a un organe unique sont 
solitaires, on ne peut eprouver d'embarras pour les reconnaitre; 
mais il peutsurvenir quelque doute lorsqu'elles se trouvent grou- 
pees en une inflorescence commune. Ainsi, long-temps on a consi- 
dere comme une fleur unique I'inflorescence de I'Euphorbe, ou plu¬ 
sieurs fleurs m&les, formees chacunepar une etamine, entourent une 
femelle formee par un pistil seul, le tout enveloppe d'un involucre 
qu'on appelait calice. Ainsi, au premier coup d'oeil, le fruit du 

252-257. Diagrammes de fleurs de plus en plus simples, ou Ton voit : 1° le ca¬ 
lice, enveloppe unique, reduit a trois parties (252, 253, 254) se supprimer lui- 
meme compl^tement (255, 256, 257, 258), et etre remplace par une bractee, dc 
I'aisselle de laquelle natt la fleur, quelquefois accompagnee en plus de deux brac- 
teoles plus interieures (255, 25(i); 2° les fleurs seulement miles reduites a trois 
etamines (252), a deux (253-255), enfin & une etamine (254,2561, et enfin cette 
famine unique, reduite elle-meme a une seule loge (257,1); ou seulement femelles 
(257, 2) et reduites a un carpelle. 

252. Diagramme de la fleur male du Tragia cannabina. 
253. — — du Tragia volubilis. 
254. — — de 1'Anlhoslemma sericgalensc. 
255. — — de 1'AdenopeUis colhguaya. 

© 2 

252. 253. 254. " 255. 256. 257. 

250. 
257. 
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murier pafait 1c memo quo celui do la ronce, quoique le premier 
represente les pistils do plusieurs fleurs rapproches en un epi 
court, et le second ceux d'une ileur unique disposes sur un torus 
un peu allonge. G est que, en efTet, ainsi que M. Keeper I'a si bien 
montre, il existe une grande analogic entre les inflorescences et 
les fleurs qui en sont les parties composantes, et que leur diffe¬ 
rence disparait presque completement si les parties de I'inflores- 
cence deviennent aussi simples que celles de la fleur; ce qui arrive 
necessairement lorsque celle-ci a subi ce degre de reduction dont 
nous venons de parler. Comment done distinguer d'une fleur uni¬ 
que une inflorescence formee de fleurs tres-simples? Si celles-ci 
(etamines ou pistil) se trouvent entremelees de petites bractees, 
si elles ne se succedent pas, dans I'ordre accoutume, de I'exterieur 
a I'interieur, on est averti, par la presence de ces parties nouvelles 
ou par cette combinaison insolite des parties ordinaires, qu'on a 
sous les yeux un compose. La comparaison des plantes voisines 
sert surtout a eclairer dans ces cas douteux. Le genre Euphorbe, 
cite deja, et dont I'examen est facile par la frequence de plusieurs 
de ses espeCes, peut nous servir encore d'exemple sous ces divers 
rapports. En voyant que ses etamines sont articulees vers leur 
milieu, et qu'a la base de I'article inferieur s'observent de petites 
lanieres, on aurait deja pu soupconner que ces articles etaient au- 
tant de pedicelles accompagnes de leurs bractees; mais Tonne 
pouvait conserver aucundoute en voyant dans tous les genres voi- 
sins d'Euphorbiacees les fleurs constamment diclines et extreme- 
ment simples, reduites, d'une part, a un tres-petit nombre d'eta- 
mines, quelquefois a une ou deux, de I'autre, a un pistil, et en 
reflechissant que quelques-unes des premieres, groupees autour 
d'unedes secondes, reproduiraientexactement une fleur d'euphorbe. 
Cependant on doit avouer que, dans certains cas, ces signes dis- 
tinctifs peuvent manquer et I'analogie ne jeter sur la question 
qu'une lumiere douteuse. Ainsi le Lilea a un epi tout charge de 
bractees disposees en spirale, et a I'aisselle de chacune d'elles on 
trouve une etamine, puis un carpelle, et chacune de ces petites 
combinaisons est une fleur. Qu'on en prenne six semblables et 
qu'on les groupe en un verticille, et Ton aura une fleur de Triglo- 
chin, avec son calice a six folioles, ses six etamines et autant do 
carpelles. II estbicn clair que nousappelons ici parties de la fleur 
ce que dans le cas precedent nous appclions la fleur meme, foliole 
calicinale ce que nous appelions bractec. Qu'en conclure? La 
transition graduelle des parlies vegetales les unes dans les autres, 
oornposees au^si bien quo simples. Nous suivons ici le passage in- 
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sensible do rinflorescence a la fleur, comme auparavant nous 
avions suivi celui des rameaux a I'inflorescence, comme nous 
avions vu la feuille passer successivement a la bractee, a la fo- 
liole calicinale et aux autres organes floraux. Mais, si ces passages se 
rencontrent pour nous avertir de ne pas exagerer la distinction des 
parties autant qu'on le faisait autrefois; d'une autrepart, le plus 
souvent leurs differences sont trop nettes pour nous permettre de 
les confondre toutes dans une unite qui aneantirait la science a 
force de la simplifier. 

§ 386. Nous avons deja vu ces parties de la fleur susceptibles 
d'un nombre considerable de combinaisons differentes par la mul¬ 
tiplication ou par la diminution, qui peuvent porter tant sur les 
verticilles entiers que sur les elements de chacun d'eux. Ces deux 
causesprincipalesde modification peuvent agir ensemble. Ainsi, dans 
le Magnolia ou le Tulipier, que nous avons cites, le verticille cali- 
cinal, borne a trois folioles seulement, (Hait au dessous du nombre 
le plus ordinaire dans les dicotyledonees; les petales etaient ega- 
lement disposes par verticilles ternaires, ayant subi par consequent 
cette meme reduction; mais il y avait plusieurs de ces verticilles, 
et de cette multiplication s'ensuivait necessairement celle des pe¬ 
tales. Dans des genres de la famille voisine des Anonacees (Hemi- 
stemma, Pleurandra) les etamines manquent tout a fait sur Tun 
des cotes de la fleur, mais, par compensation elles se trouvent 
mullipliees de I'autre. Dans le Millepertuis commun, les etamines 
sont multipliees; mais elles sont disposees en trois faisceaux re¬ 
sultant de dedoublement, et leur verticille se trouve ainsi reduit a 
trois: tandis qu'il revient a cinq dans quelques autres. 

La loi d'alternance des verticilles successifs se maintenant, on 
congoit comment leur nombre augmente dans la fleur doit y alterer 
le rapport apparent des parties. On s'etonnait de voir les etamines 
opposeesaux petales, et ceux-ci aux folioles calicinales, dans la fleur 
de rfipine-Vinette; mais tout s'explique en observant que les ver¬ 
ticilles sont reduits a trois parties, et en memd temps chacun dou- 
bld, de maniere que les parties doivent s'opposer si on les prend 
six par six, comme on Tavait fait: c'est Talternance de six en six 
qui ici cut (k6 une exception a la regie. 

§ 387. I>&g&n6rescences et transformations cles parties de la 
fleur. — Apres avoir examine comment la fleur pcut varier d'apres 
les combinaisons de nombre et de situation des parties qui la con¬ 
stituent, recherchons les differences qui peuvent dependre d'un tout 
autre ordre de causes, des modifications de forme de ces parties. Ce s 
modifications seront exposees plus completement plus tard, et nous 
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nous contenterons d'6nonccr ici (Tune maniere gon(5ralo qu'clles 
peuvent porter ou egalement sur toutes les parties d'un verticille, ou 
inegalement sur quelques-unes d'entre elles; que ces parties peu¬ 
vent etre modifiees non seulement dans leurs dimensions et leurs 
figures, mais souvent memo dans leur structure, et par suite dans 
leurs fonctions. Les etamines du grand genre Diosma, dont les es- 
peces sont assez communes dans les orangeries, peuvent fournir 
un bon exemple de ces sortes de modifications, et meme ce genre 
a ete divise en plusieurs d'apres cette consideration. Le type des 
fleurs de cette famille est le plus commun des dicotyledonees: cinq 
foiioles calicinales, cinq petales doubles chacun d'une elamine, 
cinq etamines, cinq carpelles. Or, dans ces differents genres formes 
aux depens du Diosma, les etamines opposees aux petales ont tout 
a fait change de forme et de structure; tantot elles ont celles du 
petale lui-meme, mais amoindri (Agathosma); tant6t celles d'une 
courte languette petalo'ide (Barosma); tantot celle d'un filet, ouex- 
tremement court (Acmadenia), ou allonge (.Adenandra) et portant 
une glande a son sommet; taiit6t enfin celle d'un simple repli 
glanduleux. 

La place qu'occupent dans' la fleur les organes ainsi metamor¬ 
phoses indique leur origine et la partie qu'ils representent. Ainsi, 
lorsque dans le Clavija, genre de Myrsinees, on trouve cinq petites 
palettes, de la consistance des petales, intermediaires entre eux et 
les etamines, et alternant avec les uns et avec les autres, on re- 
connait qu'elles occupent la place normale d'un verticille d'eta- 
mines, et on prononce que ce sont des etamines transformees. On 
s'cxplique alors comment les etamines qui ont conserve leur veri¬ 
table forme se trouvent la opposees aux petales; et quoiqu'on ne 
retrouve pas ces autres etamines modifiees dans tous les autres 
genres de la famille des Myrsinees, remarquable par cette opposi¬ 
tion constante des petales avec les etamines, on comprend que 
celles-ci ne formaient pas le verticille suivant immediatement, 
mais qu'entre les deux s'en trouvait un qui tantot a change de 
forme, tantot a disparu completement; et, en general, toutes les fois 
que deux verticilles qui se suivent s'opposent, au lieu d'alterner, 
suivant la regie, il est bon de rechercher la presence de ces traces 
du verticille qui manque, et il arrive souvent de les trouver. Ces 
parties metamorphosecs qu'on appellc ordinairement accessoires 
dans la fleur, et qu'on designc le plus souvent d'apres leurs for¬ 
mes et leur nature apparcnte, etaient pour la plupart confondues 
par Linne et beaucoup de ses successeurs parmi les corps auxquels 
on donna it le nom do nectaires. 
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§ 388. Lorsquc les parties d'un momc verticille se devcloppent 

incgalcmcnt, de manierc qu'ellos no sont pas toutes semblables 
entro ellcs pour la forme on la grandeur, on dit qu'il est irregu- 
lier. II est done d'autant plus regulier que cette similitude et cette 
egalite sont plus parfaites; et quand elles le sont, il est clair que 
si Ton divise le verticide en deux moities, elles sont semblables, 
quelle que soit la direction suivant laquelle la division sefait. Une 
fleur irreguliere est celle qui a un ou plusieurs verticilles irregu- 
liers; mais, en general, on lui donne seulement ce nom quand I'irre- 
gularite porte sur les verticilles exterieurs, formant les enveloppes 
et beaucoup plus apparents que les interieurs. 

§ 389. Peut-on determiner quelques-unes des causes qui doivent 
inlluer sur ce developpement inegal des parties homologues de la 
lleur et par suite de son irregularite? Toutes les fois que les par¬ 
ties d'un meme verticille ne seront pas situees dans des conditions 
exactement semblables, on concoit que leur inegalite se produira 
naturellement: et cela est si vrai que, meme dans les fleurs habi- 
tuellement regulieres, si Tun des cotes vient a se trouver acciden- 
tellement gene par quelque obstacle , ou prive de la lumiere qui 
eclaire Fautre, il est contrarie, modifie, arrete dans son developpe¬ 
ment. Or, la position que les fleurs prennent par rapport soit les 
unes aux autres, soit avec les differents axes dans I'inflorescence, 
varie suivant les plantes, et est constante dans une meme; de telle 
sorte qu'elle doit creer dans un grand nombre de cas, soit pour 
toutes les fleurs de certaines plantes, soit seulement pour plusieurs 
d'entre elles, quelques-uns de ces obstacles qui, n'etant plus ici 
passagers ou accidentels, mais resultant de I'etatmeme deschoses, 
.doivent produire un eflet lui-'meme constant. Ainsi, dans une Sca- 
bieuse (fig. 188), nous voyonsles fleurs serrees en un capitule dans 
lequel toutes celles qui forment le cercle le plus exterieur et ont 
un libre champ pour so developper sont devenues en effet beaucoup 
plus grandes que celles du centre; et, comme le champ est plus 
libre du cote exterieur que do Finterieur, leur corolle s'est moins 
developpee vers le dedans que vers le dehors : toutes les autres 
Hours du capitule en dedans de ce cercle, egalement genees de tons 
les cotes, sont restees moindres, mais regulieres. Nous avons done 
ici un double exemple, celui de fleurs d'une meme inflorescence 
disscmblablcs entre elles, celui des parties d'une meme fleur 
inegalement developpees, le tout en vertu de leur situation re¬ 
lative. 

Dans les ombelles (fig. 187), il est frequent de voir de la memo 
cause resulter les memes elfets. Dans les epis, si la fleur n'est pas 

2G. 
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tout a fait pcrpendiculairo a I'axe, mais plus on mains oblique sur 
lui, le cote par lequel elle le regarde y trouve un obstacle a son 
libre developpement, qui tend a s'arreter plutot de celui-la que de 
Fautre, et cest d'apres ce principe que les fleurs ainsi disposees 
sont assez souvent irregulieres (pg> 183). II n'est pas besoin d'ex- 
pliquer comment des phenomenes analogues peuvent se montrer 
dans diverses aulres inflorescences par des combinaisons du meme 
genre. 

§ 390. Si maintenant nous considerons une fleur/ isolement, et 
que nous recherchions les causes d'irregularite qu'elle peut renfer- 
mer en elle-meme, nous verrons qu'elles ne manquent pas. Parnii 
les feuilles des rameaux, celles qui sont disposees par verticilles se 
developpent, en general, concurremment dans chacun de ceux-ci, 
et presehtent les memes formes et les memes dimensions; celles 
qui sont situees a des hauteurs differentes, d'autant plus tardives 
qu'elles sont plus elevees sur le rameau, ofTrent de bas en haut des 
dimensions decroissantes et souvent aussi des formes diverses. II 
en est de meme pour ces feuilles modifiees qui constituent les par¬ 
ties de la fleur. Nous avons vu deja (§ 380) que ces parties, res- 
serrees sur un cercle d'autant plus etroit qu'elles appartiennent a 
un verticille plus interieur, tendent d'autant plus a I'avortement. 
Nous savons aussi que, si elles sont souvent exactement verticillees, 
c'est a dire sur un meme plan, souvent aussi ces parties ne sont 
pas disposees sur un cercle, mais bien sur une ligne spirale, les 
unes par consequent un peu plus bas ou un peu plus exterieure- 
ment que les autres : or, dans ce cas, elles ne sont pas toutes pla- 
cees dans des conditions identiques, et celles qui se trouvent un 
peu plus haut ou plus interieurement ont un champ moins libre 
pour leur developpement un peu plus tardif; elles peuvent plus 
facilementavorter,ou s'arreter a de moindres dimensions. Non-seu- 
lement dans des corolles tres-irregulieres, comme celles des Bal- 
samines ou des Papilionacees; mais aussi dans des fleurs presque 
regulieres, comme celles des Malpighiacees,on verra nettementles 
petales d'autant plus grands qu'ils sont plus ext6rieurs. , 

§ 391. II y a encore une disposition qui tend a placer les par¬ 
ties d'un meme verticille dans des conditions differentes les unes 
par rapport aux autres: c'est Tobliquite du torus relativement an 
pedicelle, obliquite qui tend a 61cver les unes en abaissant les au¬ 
tres. Or, en examinant un grand nombre de fleurs irregulieres, on 
se convaincra que I'axe de la fleur n'y continue pas en ligne droite 
celui du pedicelle, mais s'inilechit plus ou moins par rapport a lui; 
que la fleur est situee plus ou moins obliquement au sommet du 
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petlicelle. Dans les fleurs bien regulieres, au contrairo, le plan du 
plateau qni forme le torus est perpendiculaire a ce memc sommet. 

§ 392. II y a done, dans les rapports memes des parties de la fleiir 
les lines avec les antres, dans leurs rapports avec le pedicelle, dans 
leurs rapports soit avec les axes, soit avec les autres fleurs de I'iii- 
llorescence, soit enfin avec toute autre partie de la plante a laquelle 
elles appartiennent, des causes inherentes d'irregularite. Ces rap¬ 
ports, d'apres lesquels elles se trouvent predisposees a des develop- 
pements inegaux, peuvent encore agir d'une autre maniere en les 
disposantaussi quelquefois a des souduresqui en lientetconfondent 
plusieurs ensemble plus ou moins completement. Cependant toutes 
ces regies ne doivent etre admises qu'en these generate ; elles peu¬ 
vent etre modifiees ou interverties d'apres diverses circonstances 
secondaires qu'il serait trop long de rechercher ici, et dont la con- 
naissance d'ailleurs n?a pu encore atteindre un degre de precision 
tel qu'on puisse formuler des lois nettes et constantes. On comprend 
combien, dans cet espace etroit ou s'accumulent et se pressent les 
parties de la fleur, les rapports sont difficiles a mesurer et sont 
frequemment alteres. II nous suffisait d'indiquer comment ce point 
de I'organisation vegetale n'echappe pas entierement a I'observa- 
tion et au calcul des botanistes, et leur ouvre un nouveau champ 
de recherches. 

§ 393. II ne faut pas confondre les fleurs regulieres et les fleurs 
symetriques. Les premieres peuvent se partager dans tous les sens 
en deux moities exactement semblables; les secondes ne le peu¬ 
vent que suivant un seul plan, et ce plan est generalement paral- 
lele et perpendiculaire a celui de I'axe qui porte la fleur. On peut 
le verifier sur les fleurs de Verveine et de Scabieuse [fig. 183, \ 88) 
que nous venous de citer; etl'on verraque, par un plan ainsi mene, 
on les partage en deux moities tout a fait pareilles, Tune dedroite, 
I'autre de gauche. Suivant tout autre plan les deux moities cesse- 
raient de se ressembler. G'est que, si les conditions etaient difte- 
rentes en dehors et en dedans, en haut et en bas, pour les parties 
de la corolle, elles se trouveraient precisdment semblables a droite 
et a gauche. 

II peut doncy avoir des (leurs symetriques, quoique irreguliercs, 
et e'est meme le cas le plus frequent pour cclles-ci: celui ou il v 
a defaut de symetrie en meme temps que de regularite est beau- 
coup plus rare. 

§ 394. Pr6floraison. — II y a une epoquo ou tons ces rapports 
dp position des parties de la fleur qui viennent de nous occuper 
sont le plus manifestes et le plus faciles a determiner; e'est dans 
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le bouton, ce premier etat de la fleur qui est pour elle ce que le 
bourgeon est pourje rameau. Alorsla situation reelle des parties ne 
s'aper^oit pas seulementpar leur point de depart plus ou moinsbas, 
plus ou inoins exterieur sur le torus, mais aussi par I'ordre dans 
lequel elles se superposent ou s'enveloppent Tune I'autre, puisque 
toute partie enveloppante est presque necessairement exterieure a 
la partie enveloppee. Linne a appele estivation (cestivatio, d'ou 
Ton a tire le verbe ccstivare), ou etat d'ete, cet agencement des 
parties dans le bouton, eomme il avait appele vernation eelui des 
feuilles dans le bourgeon (§ 174). Ce nom a ete conserve, mais on 
lui substitue souvent et presque indifferemment celui de preflo- 
raison (prcefloratio). 

Nous voyons se dessiner, dans les differents modes d'agencement 
des enveloppes de la fleur a ce premier etat, les deux modifica¬ 
tions principales que nous avons reconnues dans celui des feuilles 
aussi bien que des parties de la fleur, leur disposition en spirale ou 
a des hauteurs inegales, en cercle ou a une meme hauteur. 

§ 395. La prefloraison spirale est aussi nommee imbriquee; cette 
derniere epithete, qui est tres-significative quand les parties se re¬ 

coil vrentseulement dans une partie de leur 
hauteur, a la maniere des tuiles d'un toit 
[fig. 258 c), cesse de Tetre lorsqu'elles s'en¬ 
veloppent completement, et alors quel- 
ques-uns lui substituent I'epithete d'en- 
veloppante ou convolutive (convolutiva) 
^'(/.260).Souventlespartiessontassezlon- 
gues pour qu'une premiere puisse se super- 
poser a la suivante par son sommet, mais 
pas assez larges pour qu'elle I'atteigne par 
ses bords. En num^rotant les parties d'a- 

25S. pres I'ordre suivant lequel elles se recou- 
vrent, se superposent ou s'embrassent ainsi de I'exterieur a I'inte- 
rieur, on retrouve en general I'arrangement des feuilles sur une 
spirale continue, celui ou Tangle de divergence de deux successives 
se rapproche de 137 degres (§162), etou par consequent les parties 
alternent de deux en deux , de trois en trois, de cinq en cinq. On 
peut observer Sur une fleur de Magnolia (^.260) cet enveloppe- 
ment spiral des parties. 

Nous savons que le plus souvent le nombre de celles d'un meme 
verticille s'arrdte a cinq. On voit, en les disposant alors suivant 

258. Bouton du Camellia japonica. — c Folioles du calicc imbriquees. — p Pe- 
tales k prefloraison convolutive. 
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notre spirale {fig. 259), que, si elles ne s'elargissent pas assez pour 
que deux successivesse rejoignontpar los bords, il s'en trouve deux 
placees plus ext^rieurement par rapport aux autres et recouvrant 
leurs voisines par les deux bords , deux placees plus interieure- 
ment et recouvertes des deux c6tes, la cinquieme toujours placee 
entre Time des deux premieres qui la recouvre par le bord cor- 
respondant, et Tune des deux seeondes qu'elle recouvre pareille- 

ment ellc-meme: On a appele quinconce cet ensemble de cinq par¬ 
ties ainsi disposees,- et ce mode de predoraison quinconcial (quin- 
cuncialis:). 

Mais il nest pas tres-rare que, par une de ces causes d'irregu- 
larite dontnous avons signale plusieurs, I'insertion de quelqu'une 
des cinq parties se trouve portee un plus en dedans ou un peu 
plus en haut, ce qui necessairement altere leur rapport. C'est 
ainsi quon voitsouvent (fig. 261) s'intervertir celui des deux folioles 
qui, dans le quinconce regulier,- eussent port6 les numeros 2 et 4; la 
foliole 2 devient plus interieure et est recouverte alors par le bord 
correspondant de la foliole 4, qu'elle recouvrait ordinairement. 
c'est cette derniere disposition qu'on trouve dans les fleurs des Pa- 
pilionacees et a laquelle on donne quelquefois le nom de vexillaire. 

§ 396. II y a plusieurs autres combinaisons d'apres lesquelles les 
parties d'un m6me verticille se trouvent toutes dans le m6me rapport 
les unes relativement aux autres : on peut croire alors qu'elles 
sont toutes placees dans les mdmes conditions, regulierement 
en cercle et a la meme hauteur. Elles peuvent se toucher par les 
bords contigus dans toute leur longueur, comme ceux des battants 
d'une porte; c'est la prefloraison valvaire [p. valvata [fig. 263, c]). 

259. Coupe horizontale du calice dans le bouton d'un Liseron des haies (Convol¬ 
vulus sepium\. On a indiqu6 par une ligne de points la marche de la spirale, qui 
passe par les insertions successives de ses cinq folioles. 

260. Disposition de trois folioles exterieures (celles qui correspondent au calice) 
dans le bouton du Magnolia grandijlora, cotip^ transversalement et tres-diminue. 

261. Disposition des trois folioles du calice dans la fleur du muflier (Anlirrhi- 
num. majus). On les a num^rotees en correspondance avec la 

1 
259. 260. 261. 
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D'autresfois, plus larges, elles se reflechissent soil en dedans, soil 

2. en dehors, sur les cdt^s; et ceux 
qui se correspondent dans deux par¬ 
ties voisines s'appliquent I'uncon- 
tre I'aulre, par une portion plusou 
moins etendue de leur face externc 
dans le premier cas (prefloraison 
induplicative[fig. 263, p]), ou le 
bouton offre toute 1'apparence ex- 
terieure de la disposition valvaire; 
de leur face interne dans le second 
cas, ou le bouton est relev6 exte- 

rieurement d'autant d'angles saillants qu'il y a de parties ainsi ac- 
colees (p. reduplicative, [fig. 262,1; 264, cj). Dans ces cas, qu'on 
doit considerer comme de simples et legeres modifications de la 
prefloraison valvaire, la partie des folioles ainsi repliee, ou en 
dedans, ou en dehors, est en meme temps generalement amincie 
et souvent presque membraneuse. Les folioles d'un meme verti- 
cille, au lieu de former les arcs d'un cercle ou les cotes d'un poly- 
gone, ayant pour centre cebii de la fleur, peuvent prendre une 
direction plus ou moins oblique relalivement a lui, comme si cha- 
cune ^prouvait une sorte de torsion sur son axe; par la, un des 
cotes, le meme pour toutes les folioles, est porttf plus en dedans, 

262. 

263. 264. 265. 

262. Bouton de rose-tremiere {Althaa rosea). — 1 Encore peu avance, lorsqiie 
le calice enveloppe encore completement les autres parties, et que les bords de ses 
divisions se toachent. — 2 Plus avanc£, lorsque les bords des divisions calicinales 
c se sont ecartes pour laisser passer la corolle, dont les petales p sont tordus. Le 
diagramme est figure/ig. 264. 

263. Diagramme du calice c et de la corolle p dans le bouton du Guazuma ulmi- 
folia. La prefloraison des folioles du premier est valvaire; celle des petales, indu- 
plicative. 

264. Diagramme da calice c et de la corolle p dans le bouton de la rose-tremiire 
(Allhaa rosea). La prefloraison du calice c est reduplicative; celle des petales p, 
tordue. 

265. Deviation de la prefloraison tordue. 
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rautre plus on dehors, et., dans ce cas, les sommets, ordinaire- 
mcnt 61argis, doivont s'imbriquer en cercle, chacun recouvrant d'un 
cote un de ses voisins et recouvert de I'autre : c'est la prdlloraison 
tordue (prwfl. contorta, [fig. 262, 2, p; 264-, c]). Quelquefois alors 
une petite deviation d'une des cinq folioles, en la rendant tout a 
fait exterieure,-ramene la disposition spirale, mais telle qu'elles 
se trouvent tuutes sur un tour de spire unique [fig. 265), qui se 
rapproche tant d'un cercle. 

§ 397. Dans le bouton, chaque foliole, consid£ree independam- 
ment des autres, pourra quelquefois, de meme que la feuilledans 
le bourgeon (§174), outre la modification qui resulte de I'arran- 
gement mutuel des parties, en presenter un qui lui soit propre,. 
etre pliee sur son axe en deux moities qui s'inflechissent en dedans 
ou en dehors (auquel cas le bouton sera relev£ d'autant d'angles 
saillants, separ6 par autant de sinus et repondant a la nervure 
mediane ou a I'intervalle des folioles), etre chiffonnee (corrugata) 
et souvent alors comme pelotonnee sur elle-meme, ainsi que le 
sont les p^lales observes dans le bouton du Pavot, etc., etc. 

§ 398. En etudiant, dans le bduton, les rapports possibles des 
parlies, nous ne les avons examines encore qu'entre celles qui 
appartienhent a un seul et meme verticille : cherchons-les main- 
tenant dans la succession de plusieurs. La disposition spirale 
pourra se continuer sans interruption de Tun a I'autre; c'est ce 
qu'on doit attendre dans les fleurs ou la transition d'un verticille 
au suivantest graduelle, comme dans celles du Nenuphar blanc, 
dans le calice et la corolle du Magnolia, a tel point qu'on a quel¬ 
quefois peine a determiner les limites entre Tun et I'autre. Mais 
lors meme que des verticilles differents se distinguent d'une ma- 
niere bien tranchee par des formes et des couleurs toutes nouvelles, 
malgre ce brusque passage, la serie spirale peut se continuer re- 
gulierement, la premiere foliole du second verticille occupant a 
peu pres sa place reguliere apres la derniere du premier, et les sui- 
vantes a leur tour se coordonnant sur elle. Cependant souvent aussi 
elleeprouve une interruption, comme s'il manquait plusieurs fo¬ 
lioles intermediaires entre la plus exterieure du nouveau verticille 
et la plus interieure du precedent. Quelquefois meme la direction 
de la spirale est intervertie: celle du calice marchait de droite a 
gauche, celle de la corolle marchera de gauche a droite. 

§ 399. C'est un cas tres-frequent qu'on observe dans deux ver¬ 
ticilles successifs un mode de prelloraison different : ce changc- 
ment est constant etcaracteristique dans plusieurs families. Ainsi, 
par exemple, dans les Malvacees (fig. 262, 261), lesCpnvolvulacees, 



*12 IJOTANIQUE. 
la plupartdesCaryophyllees (comme dans VAgroslemma (jithago), la 
prefloraison de la corolle est tordue: cello du calice est neanmoins 
valvaire dans les premieres (fuj. 264, c), imbriquee dans les autres. 
Ce dernier exemple suffit pour nous demontrer quo, dans la meme 
Hour, les parties d'un verticille peuvent etre disposees en spirale, 
celles du voisin en cercle. 

§ 400. En effet, clans ces parties accumulees sur un espace si 
borne, et ou en general les insertions successives ne sont eloignees 
que par des intervalles tres-petits et fort souvent tout a fait insi- 
gnifiants, il ne faut pas chercher la regularite de rapports que per- 
met un axe etendu en longueur ou en largeur, sur lequel toutes les 
parties peuvent croitre a leur place et en leur temps. C'est pourquoi 
I'arrangementdes parties de la fleur dans un meme verticille, ou 
d'un verticille au suivant, est loin d'etre invariable, et I'experience 
apprend dans quelles limites il varie. L'ordre spiral, souvent in- 
terrompu, interverti, meme completement arrete entre les parties 
de deux verticilles successifs, subit de frequentes et legeres modi¬ 
fications entre celles d'un meme verticille. La disposition valvaire 
ou tordue offre beaucoup plus de fixite, et, comme elle indique des 
parties placees en cercle et toutes dans la meme condition, il est 
presque necessaire qu'elle se lie le plus habituellcment a la regu¬ 
larite de la fleur. En elTet, a tres-peu d'exceptions pres., les cp- 
rolles et les calices a prelloraison valvaire ou tordue sont reguliers, 
tandis qu'on en rencontre presqu'autant d'irreguliers que de regu¬ 
liers parmi ceux ou la prelloraison derive de I'arrangement spiral. 

§ 401. La prefloraison ne fait qu'accuser plus nettement des 
rapports de position entre les .parties de la fleur et permet de les 
determiner plus facilement : c'est a leur importance qu'elle em- 
prunte toute la sienne. Dans beaucoup de fleurs, Pepanouisse- 
ment ecarte ces parties, qui cessent de se recouvrir, de se toucher, 
et ces relations si manifestes dans le bouton s'effacent alors plus 
ou moins completement. Mais il y a aussi un grand nombre do 
fleurs ou elles persistent jusqu'a un certain degre. Ainsi la dispo¬ 
sition quinconciale peut encore s'observer sur beaucoup de cqrolles 
de Rosacees; celle des Apocynees restent toujours fortement tordues, 
et il n'est pas rare que celle des Malvacees conservent aussi des 
traces de cet agencement anterieur. II est clair que le rapproche¬ 
ment valvaire ne peut persister qu'en empechant le bouton do 
s'ouyrir; on voit quelquefois les calices qui so sont maintenus dans 
cet etat se fendre, ou lateralemcnt par recartemcnt do deux do 
leurs bords seulemcnt, on so rejetant sur lo cote on maniere do 
spafho (par exemple, dans lo Gombault, Hibiscus csculcntus), on 
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circulaircment par leur base en se separant du reste de la fleur, 
qui les renverse ou les souleve en s'allongeant (par exemple, dans 
certaines Myrtacees, Calijpiranthes, Eucalyptus)-. Le plus souvent 
les bords contigus, dans la prefloraison valvaire, ont une epaisseur 
qui pent aider a les faire reconnaitre, meme apres leur ecartement, 
tandis que les cotes qui se recouvraient sont ordinairement plus ou 
moins amincis. On peut s'en convaincre en comparant le calice 
d'une Rhamn£e et celui d'une Alsinee. 

§ 402. Nous n'avons pas parle des organes de la fecondation, 
etamines et pistil, parce qu'ils ne s'etendent pas comme ceux des 
enveloppes en lames plus ou moins larges, et ne sont pas, d'apres 
leur forme, susceptibles de ces divers modes de recouvrement, des- 
quels on peut conclurc ces modifications delicates dans la position 
relative des folioles calicinales ou des petales.il n'est pas impossi¬ 
ble cependant de tirer, sur ce point meme, quelques inductions de 
I'etat de ces organes dans le bouton. II arrive quelquefois que tous 
les carpelles ou toutes les etamines d'un meme verticille, quoique 
destines a acquerir definitivement des dimensions egales, n'y ar- 
rivent cependant pas simultanement, mais que dans leur nombre 
quelques-uns se trouvent, par leur developpement, un pen en 
avance des autres; et on est peut-etre fonde a croire qu'ils se trou- 

' vent dans des conditions plus favorables que les plus tardifs, 
comme le sont, dans une rosette de feuilles, les exterieures par 
rapport aux plus interieures. Si la comparaison porte, non plus sur 
un meme verticille d'etamines, mais sur plusieurs a la fois, alors 
la position relative de ces verticilles est accusee dans le bouton 
beaucoup mieux que dans la fleur epanouie ; leurs cercles concen- 
triques se dessinent nettement, au lieu de se confondre comme 
plus tard en un seul. G'est de cette maniere qu'on voit souvent le 
verticille des etamines opposees aux petales entourant celui des 
etamines alternes, tel que nous I'avons observe dans le Sedum 
(§376) : et sur ce point quelques boutons peuvent nous montrer 
un fait particulier propre a^confirmer la conclusion que nous avons 
tiree de la position exterieure de ces etamines oppositipetales. Les 
cinq petales des fleurs diplostemonees des Malpighiacees s'en- 
veloppent successivement dans la prefloraison, comme autant de 
capuchons emboites les uns sur les autres. Or, dans quelques es- 
peces, en enlevant le petale le plus exterieur, on voit immedia- 
tement devant lui I'etamine qui lui est opposee placee entre lui et 
les petales suivants; puis, en enlevant ceux-ci successivement, on 
voit les etamines opposees a chacun d'eux s'intqrposer de meme 
entre lui et le reste dela fleur (/?r/.2GG). Comment cct enchevetrc- 

27 • 
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ment et cette position de certaines 6tamines ext^- 
rieures par rapport a celle de certains petales s'expli- 
queraient-ils, si ces etaminesformaient un verticille 
reellement distinct de celui des petales et plus'int£- 
rieur? N'est-ce pas un fait de meme ordreque celui 
de la soudure frequente entre les bases du petale et 
de letamine opposee (§ 376), qui porte a penser que 
dans ce cas les uns et les autres sont des parties d6- 
doublees d'un seul et meme verticille"? ' 

§ 403. Nous avons appris a determiner, autant que le permet 
I'^tat actuel de la science, la position relative des parties de la 
fleur lesunespar rapport aux autres; il convient de plus de la de¬ 
terminer par rapport au reste de la plante. Pour y r^ussir, on cher- 
che comment elle est placee relativement a I'axe d'ou part son p<$- 
dicelle.En prenant une partie quelconque de cette fleur pour point 
de repere, sa foliole la plus exterieure, par exemple, on peut 
supposer cette foliole tournee du cote de I'axe , ou du cote diame- 
tralement oppose, ou a droite, ou a gauche. Or il est a remarquer 
qu'une de ces positions, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle a lieu pour 
une fleur, a generalement lieu egalement pour toutes les autres 
fleurs de la meme plante; et meme on a constate que cette uni- 
formite s'etend quelquefois a toutes celles d'une meme famille. 
Ainsi, dans les Scrofularinees et dans d'autres groupes voisins, il 
y a deux carpelles, tournes, Tun du cote de I'axe, I'autre du c6te 
oppose; si Ton trouve une fleur conformee en apparence comme 
celle des Scrofularinees, mais les deux carpelles tournes, I'un a 
droite et I'autre a gauche, on pourra prononcer que la plante n'ap- 
partient pas a Tun de ces groupes. Ainsi I'unique etamine qu'on 
voit se developper dans les Cannees et dans les Marantacees, re¬ 
gardant, dans les unes en haut, dans les autres de c6t6, suffit 
pour faire distinguer au premier coup d'oeil ces deux families 
roisines. 

En general les folioles du calice se coordonnent sur la bractee 
qui accompagne la fleur, ou a son defaut sur le point de I'axe oii 
elle eut du se developper, de m6me que la serie des feuilles d'un 
rameau se coordonne sur la feuille de I'aisselle de laquelle partce 
rameau (§ 162). Lorsque le pedicelle se tord sur lui-meme, ou 
lorsqu'il est allonge, grele ou flexible, la position primitive de la 

266. Diagramme du bouton de la fleur du Trioplerys ovala. On voit la position 
des divcrses parties dc la fleur par rapport a la bractee b, k Taisselle de laquelle 
cllc nait et qui, par consequent, correspond & son cote cxternc dans I'inflorcsccncc 
gt'nerale ; I'autre cote regardant 1'axc. 
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lleur, par rapport a I'axe d'ou part cc pedicelle, pent etre plus ou 
moins dissimulee. G'cst encore mi cas ou I'etude du bouton peut 
nous eclairer, parce que le pedicelle s'est d'autant moins tordu , 
d'autant moins allonge et aminci que la fleur est plus jeime. 

§ 104. Get ensemble de caracteres qui resulte de la position des 
parties de la fleur relativement au rameau qui la porte, et les unes 
relativement aux autres, est ce qu'on appelle sa symeirie : mot pris 
ici dans une tout autre acception que celle dans laquelle nous avons 
precedemment parle ( § 393 ) de fleurs symetriques. 

ENVELOPPES DE LA FLEUR. 

§ 405. Nous savons que deux verticilles de parties ordinaire- 
ment differentes dans Tun et I'autre par leur forme et leur colora¬ 
tion, le calice et la corolle, composent les enveloppes de la fleur 
lorsqu'elles sont au complet. Nous savons aussi qu'il n'est pas rare 
d'en trouver un seul, et que, dans ce cas, c'est presque toujours 
la corolle qui manque. Dans un genre do Rutacees, le Diplolcena, 
ou les fleqrs rapprochees dans un capitule se pressent et genent 
mutuellement, les parties exterieures ne se,developpent pas, le ca¬ 
lice avorte totalement, et les petales sont reduits a la forme d'e- 
cailles courtes et minces, quelques-uns meme manquent tout a 
fait. Voila done un exemple de corolle sans calice; on en citerait 
peut-etre quelques autres, mais ils sont tellement rares qu'il se- 
rait fort inutile de designer, par un nom particulier, une disposi¬ 
tion aussi exceptionnelle. II n'en est pas de meme pour la dispo¬ 
sition contraire, assez commune, et nous avons vu (§ 381) que les 
flours qui la presentent sont dites apetales. 

§ 406. Ce terme n'a donne lieu a aucune objection pour les di- 
cotyledonees, ou, lorsque les enveloppes florales se bornent a un 
seul verticille floral, elles offrent en general manifestement I'ap- 
parence et tous les autres caracteres d'un calice. Mais dans les 
fleurs des monocotyledonees il n'en est pas toujours'ainsi. Nous 
avons annonce (§ 3G2) que leurs enveloppes sont le plus generale- 
ment formees de six parties^isposees trois par trois sur deux cer- 
cles concentriques. Tres-souvent toutes les six sont semblables 
entre elles, et alors elles peuvent etre vertes (dans la fleur de 
lAspcrgc, par exemple); mais plus souvent elles sont peintes 
de couleurs differentes et quelquefois fort vives, comme dans le 
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Lis {fig. 267), la Jacinthe, la Tulipe, etc., etc. D'autres fois les trois 

exterieures different des 
trois interieures: les pre¬ 
mieres vertes et sembla - 
bles a un calice, les secon- 
des colorees et semblables 
a despetales, comme dans 
les fiphemeres, le plan¬ 
tain d'eau ou Alisma, etc. 
Dans ce cas on serait 
tente d'appeler en effet le 
verticille exterieur calice, 
et I'interieurcorolle; mais, 
par une consequence ne- 
cessaire, il faudrait leur 
appliquer lesmemesnoms 

dans toutes les autres Hears de monocotyledonees, ou pourtant les 
parties ne presentent aucune difference entre elles. C'est ce quefont 
plusieurs auteurs. D'autres, plus anciennement, ne prenant que les 
caracteres de couleur pour guides, admettaient dans ces fleurs, 
tantot un calice et une corolle, tantot un calice seul, tantot une co- 
rolle seule, quoique evidemment les six parties, dans leurs rapports 
constants, doivent toujours repr^senter la meme chose. D'autres, 
enfm, les nomment dans tous les cas un calice, qu'ils d&inissent 
le systeme d'enveloppe le plus exterieur de la fleur, ne pouvant 
reconnaitre deux systemes differents dans celles de la plupart des 
monocotyledonees. II est necessaire d'etre prevenu de ce defaut 
d'accord dans la terminologie des divers botanistes, pour eviterla 
confusion qu'elle peut entrainer. 

§ 407. De Candolle avait cherch6 a la faire disparaitre. Frappe 
de cette'diversity d'apparences qui dans la fleur de telles monoco¬ 
tyledonees nous montre un calice, une corolle dans celle de telles 
autres; voyant m&me que quelques-unes semblent r^unir cette 
double nature dans leurs folioles vertes en dehors et colorees en, 
dedans, il avait suppose que chacune d'elles resulte de la soudure 
interne d'une foliole calicinale avec un petale oppose, et se forme 
ainsi de deux lames repr^sentant sa double nature. II est inutile 
de discuter cette hypothese, que repoussent egalement les consid^- 

267.,:Fleur du lis blanc (Lilium candidum). — p Perianthe, dont trois parties 
un peu plus exterieures pe, alternent avec trois plus interieures pi. — e Etamines 
dont on aperfoit le sommet des filets avec leurs antheres oscillantes. — s Le stig- 
mate terminant la partie superieure du style. 
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rations tirees de ranatomic et do la position des parties. Elle de- 
vient insoutenable, surtout en s'appliquant aux fleurs des dicoty- 
ledonees, auxquelles son auteur I'^tendait, et I'opposition de cinq 
petales avec cinq folioles du calice serait conlraire a la nature. 
Quoi qu'il en soit, de Candolle rejetant, d'apres cette idee, I'epi- 
thete d'apetales pour les fleurs munies d'une seule enveioppe, les 
mmnmitmonochlamydees(p6voq, seul; vetement). II appe- 
lait, avec Erhart, perigone (perigonium) I'ensemble des enveloppes 
florales, et employait ce mot au lieu de calice et corolle toutes 
les fois qu'il les voyait confondues en un seul systeme, par conse¬ 
quent dans la description des fleurs de toutes les monocotyle- 
donees. 

§ 408. Beaucoup d'auteurs suivent cet exemple, sans admettre 
I'hypothese qui lui avait servi de point de depart, et pour ne rien 
prejuger sur la nature de I'enveloppe unique, la decrivent soit sous 
ce nom de perigone, soit plus ordinairement sous celui de perianthe 
(perianthium; de Tispi, autour, et avOo;, fleur) que Linne avait 
propose pour le calice toutes les fois qu'il est en contact immediat 
avec les organes de la fecondation. Ce nom pourra etre admis avec 
avantage pour la description des monocotyledonees; mais il aurait 
des inconvenients reels pour celle des dicotyledonees, ou vous trou- 
vez souvent Tune aupres de I'autre des plantes, les unes munies, 
les autres depourvues de petales (dans les Caryophyllees et les 
Paronychiees, par exemple). Or, avec deux fleurs, durestefortsem- 
blables, vous ne pouvez nommer dans Tune perianthe ce que dans 
I'autre vous nommez calice. II parait done plus convenable d'ap- 
pliquer constamment ce dernier nom au verticille d'enveloppes, soit 
exterieur, soit unique, de toute dicotyledonee, et pour les monoco¬ 
tyledonees d'employer ou le meme qu'on modifie par des epithetes 
variees suivant les cas, ou celui de perianthe. Nous les confondrons 
dans I'examen suivant. 

§ 409. Calice (calyx). — Nous avons dit que le calice est le ver¬ 
ticille le plus exterieur des enveloppes de la fleur, qu'il est com¬ 
pose de plusieurs pieces representant autant de feuilles, et qu'on a 
nommees en consequence folioles calicinales. M. Link a propose 
de les designer par le nom unique de phylles(phylla; cpuXXov, feuille) 
qui etait deja employe dans la composition des adjectifs mono- 
phyllc et polyphylle; de Candolle a fait adopter gdneralement celui 
de sepales {scpala) : de la les epithetes de polysepale ou monosepale 
donnees au calice, suivant que ses folioles restent entierement in- 
dependantes les unes des autres, ou bien sont reunies ensemble 
dans uiiq etendue plus ou moins grandc (§ 3G4). Nous nous servi- 

27. 
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rons done, indifferemment a ravenir de ces deux mots, folioles du 
calico on sepales. 

§ 410. Nous avons considcre ces parties comme de veritables 
feuilles, et leur structure justifie cette maniere de voir; elles sont, 
en effet, formees de meme a 1'interieur d'un parerichyme, que par- 
courent dans la direction generate, de bas en.haut, des faisceaux 
fibro-vasculaires composes de trachees deroulables et de minces 
fibres, et sont exterieurement revetues par un epiderme muni de 
stomates beaucoup plus abondants sur la face exterieure du sepale, 
qui, a cause de sa position redressee, correspond a I'inferieure de 
la feuille(§4M). L'epiderme est souvent convert depoilssemblables 
a ceux qui couvrent les feuilles memes et les jeunes pousses, par 
consequent, plus frequents et plus abondants sur la face externe 
que sur I'interne. Pour exprimer Tabsence des poils, leur presence, 
et les diverses manieres dont elle peut modifier la surface du ca- 
lice, on se sert de termes que nous avons deja fait connaitre (§244). 
On retrouve aussi quelquefois sur cette face exterieure des glandes 
analogues a celles que les feuilles de la meme plante portent sur 
Tinferieure (dans les Malpighiacees, par exemple). Ce sontautantde 
caracteres communs qui viennent confirmer le rapport des feuilles 
avec les folioles calicinales. 

§ 411. Les faisceaux fibro-vasculaires dessinent a I'exterieur des 
nervures (dont la mediane seule est assez souvent saillante) et sui- 
vent, quoique d'une maniere bien moins visible a cause de la pe- 
titesse des parties, les memes lois que dans les feuilles des plantes 
dicotyledonees, se reunissant entre eux par des ramifications dans 
les calices des premieres, marchant parallelement et sans se di- 
viser dans ceux des secondes. Lorsque les folioles calicinales sont 
confondues en un seul corps a la partie inferieure, les nervures 
medianes qui se prolongent sur la surface de ce corps peuvent in- 
diquer le milieu de chacurie d'elles {fig. 271). On trouve souvent au- 
tant d'autres nervures, placees precisement dans les intervallesdes 
premieres sur la ligne de jonction des folioles soudees, et resultant 
chacune de I'linion de faisceaux appartcnant a deux folioles voisines; 
car on les voit, a la hauteur ou celles-ci se separent, se dedoubler en 
deux rameaux qui suivent les deux bords correspondants (/?//. 273). 

§ 412. Les folioles calicinales, comme les feuilles et en general 
comme tous les organes vegetaux, se montrent d'abord sous la forme 
de petits mamelons cellulaires; et il est a rcmarqucr que ces ma- 
mclons commencent toujours par etrc distincts, lors memo qu'ils 
doivent plus tard se reunir en un calico monophylle, par etre egaux 
lors memo qu'ils doivent se developpcr inegaleinent plus lard • 
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c'cstce quo M. Schleiden a montre, par exemple, dans le bouton 
tres-jeune du Lupin. Mais ce n'est qu'a une premiere epoque ; 
1'adherence et I'm^galite ne tardent pas a s'etablir si c'est un des 
caractcres de la fleur. Les vaisscaux et fibres se montrent progres- 
sivement comme dans la feuille (§ \ 47). 

§ 413. La forme des sepales peut, en general, se comparer a 
celle des bractees plutot qu'a celle des feuilles ; c'est ordinairement 
celle d'une lame qui va en se retrecissant vers son sommet, et qui 
represente par consequent, soit le limbe reduit, soit la partie va- 
ginalede la feuille. On les voit quelquefois se retrecir aussi a leur 
partie inferieure, mais il est extremement rare que ce retrecisse- 
ment s'allonge en un petiole. II est rare que le bord se decoupe 
ou se lobe (Rumex maritimus et autres 
especes du m6me genre [fig. 268], Rose 
[fig. 369]); il est ordinairement entier. ^ 
Nous ne decrirons pas ici toutes les for¬ 
mes possibles des sepales : la plus fre- 
quente est celle d'un ovale obtus ou aigu 
a son sommet. Dans leur description, ou- 
tre leur nombre et leur forme, on doit 
mentionner leur direction tantot en haut 
(s. dresses, erecta), tantot en dedans 
(s. connivents, conniventia), tantot et plus souvent en delior^ 
(s. divergents, etales, reflechis, divergentia, patula, reflexa, sui- 
vant qu'ils s'inclinent plus ou moins, leur sommet lourne en 
haut, ou horizontalement, ou en bas). 

§ 414. Quand le calice eslmonophylle, I'union des parties pent 
avoir lieu dans une etendue plus ou moins grande. Si elle a lieu 
seulement a la base, cette courte portion inferieure est appelee 
le fond du calice; si elle a lieu jusqu'a une hauteur un peu consi¬ 
derable, la portion reunie porte le nom de tube. Dans les deux 
cas, la portion superieure ou les sepales restent libres est le limbe; 
et, suivantqu'ils restent plus ou moins compl^tement s^pares, que 
le limbe, par consequent, se compose de parties (lacinice) plus ou 
moins longues relativement au fond ou au tube, on leur donne des 
noms analogues a ceux que nous avons fait connaitre (§ \ 33) pour 
les divisions du bord de la feuille plus ou moins profondes. Ainsi, 

268. Calice d'une espece d'Oscille (Rumex uncalus). II est compose de deuxver- 
ticilles, I'exterieur ce & divisions courtcs et entieres, I'interieur ci & divisions beau- 
coup plus grandes, decoupees sur leur bord en lanieres etroites on sortes de cro¬ 
chets, reticulees sur la surface exterieure, en bas et an milieu de laquelle on 
rcmarquc un renflemcnt glanduleux g en forme de grain. 
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ce sont des segments ou des partitions, si les sepales restent dis- 
tincts jusqu'aupres de leur base; des fissures, s'ils s'unissent jus- 
qu'au-dessus de leur milieu (fig. 270); ou des lobes, s'ils sont en 
m6me temps elargis; des dents (fig. 271) ou des cr6nelures 
(^<7.288, c), s'ils ne sontlibres qu'a leur sommet, aigusou obtus. 

On emploie souvent ces mots dans I'epithete composee par laquelle 
on caracterise le calice et qui indique en meme temps le nombre 
de ces divisions. Ainsi on dira que le calice est quinque-parti, ou 
quadrifide, ou trilobe, ou sexdente, etc. Si la forme et I'union des 
parties est telle qu'il n'y ait aucun degre de division sensible et 
que la totality du calice ne forme qu'un tube borde superieure- 
ment par un cercle, on dit qu'il est entier (integer) ou tronque 
(truncatus). Remarquons que tous ces mots qui s'appliquaient aux 
parties d'une feuille unique s'appliquent, pour le calice, a la 
reunion de plusieurs feuilles considerees elles- memes cdmme par¬ 
ties d'un autre tout, qu'il n'y a done qu'analogie et non identite 
dans I'emploi qu'onen fait ici. 

Outre ces formes generates dues aux differents degres de sou- 
dure entre les ditferentes pieces du calice, il peut offrir plusieurs 
modifications secondaires par I'allongement plus ou moins consi¬ 
derable du tube et ses renflements a diverses hauteurs, par les 
directions variees du limbe relalivement a lui, etc. Nous indique- 
rons les termes par lesquels on les designe a Particle de la corolle 
ou ces memes modifications se montrent plus prononcees a cause 
de I'^xtension generalement plus grande qu'elle prend (§428). 

Nous avons suppose, dans tous les cas precedents, le calice re- 
gulier; mais il peut no pas I'etre <; et I'irregularite porte, soit sur le 
tube qui peut alors se couder ou se bossuer (dans les Scutellaria, 

269. 270. 271. 

269. 
270. 
271. 

Calice pentaphylle de la Stellaire {Stellaria holoslea), 
— de la Primevere (Primula elalior). 
— du Behen blanc (Silene injlala). 
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272. 

par exemple) a certains endroits ou sur le limbe dont certaines 
parties se developpent plus que les autres. II n'est pas tres-rare 
de voir les s^pales, soit unis, soit libres, 
seprolonger au-dessousdeleurpointd'in- 
sertion, soit en une lame plane (comme 
dans les Yiolettes), soit en un sac qui 
tourne alors son ouverture du cote inte- 
rieur de la fleur. S'il se prolonge beau- 
coup, il prend le nom d'eperon (calcar) 
et le calice estdit eperonne. Cette modi¬ 
fication peut affecter soit un seul sepale 
(comme dans la Capucine [^.272]), 
soit chacun d'eux (comme dans I'Anco- 
lie). Dans le Pelagonium cet eperon se 
soude intimement au-dessous de la fleur avec le pedicelle qui la 
porte, et dont il semble faire partie. 

§ 415. La fleur de quelques plantes parait entouree d'un dou¬ 
ble calice. On pourrait supposer, d'apres les notions generales que 
nous avons donnees sur la multiplication des parties, que I'exis- 
tence de ce calice accessoire, quelquefois appel6 calicule, est alors 
due ou a un dedoublement des folioles calicinales, ou a 1'addition 
d'un verticille exterieur : les folioles des deux calices devraient 
etre opposees entre elles dans le premier cas, alternes dans le 
second. Cependant une observation exacte tend a faire rejeter cette 
double hypothese. Ainsi, I'existence d'un calicule est frequente 
dans une famille extremementnaturelle, celledes Malvacees; mais 
quand ces parties sont en nombre egal a celles du calice, elles 
alternent avec elles : ce n'est done pas un 
dedoublement. D'une autre part, elles sont 
souvent inferieures en nombre (comme dans 
la mauve) ou superieures, multiples ou non 
(comme dans YHibiscus, ^.273), et elles 
varient extremement, meme dans les especes 
d'un m£me genre : ce n'est done pas un ver¬ 
ticille r^gulier, comme tous les autres de ces 
mfrnes fleurs; e'est plut6t un assemblage de 
bractees rapprochees en un involucre imme- 
diatement au-dessous de la fleur (§ 322). C'est 
une transition de plus a noter entre les feuilles et les enveloppes 

273. 

272. Calice c de la Capucine. — e Eperon. — p Pedicelle. 
273. Calice c d'une Malvacee (Hibiscus*, avec son calicule 6. 
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florales. Les folioles de cet involucre peuvent se souder et former 
ainsi un calicule monophylle {fig. 277 et 276, »). 

Mais d'autres fois le calicule reconnait une origine tout a fait 
differente. Ainsi les feuilles des Rosacees sont munies aleur base 
de deux stipules rejetees sur un plan un peu exterieur par rapport 
au limbe. Qu'on suppose cinq de ces feuilles groupees en un ver- 
ticille et soudeesentre ellesa leur base; les stipules formeront un 
cercle de parties rapprochees deux a deux, alternant avec les lim- 
bes, portees sur la m£me base, mais sur un plan un peu exterieur. 
Ces stipules enfm, au lieu de se juxtaposer simplement, pourraient 
se reunir par leurs bords et se reduire ainsi de dix a cinq. Or, 
c'est pr^cisement ce qui a lieu dans les calices de plusieurs genres 
de Rosacees, comme les Potentilles {fig. 274), les Fraisiers, etc., 

ou, entre les cinq divisions c du calice 5-parti, 
se montrent exterieurement autant do languet- 
tes b formant par leur ensemble un calicule. Que 
ce soient les stipules reunies deux a deux de ces 
folioles calicinales, c'est ce que la nature nous 
aide a dcviner en montrant quelquefois quel- 
ques-unes de ces memes languettes bifides ou 

274 biparties,ettrahissant ainsi leur origine binaire. 
Si cette explication est vraie, I'epithcte de brac- 

teole {bracteolatus), par laquelle on a design^ ces calices, est tout 
a faitimpropre, et le double verticille n'en constituerait reellement 
qu'un seul. 

On ne peut proposer la meme opinion pour les deux rangs de 
divisions les plusexterieures opposees aux petales, qui terminent le 
tube du calice dans la fleur de la Salicaire des marais {Lythrum 
salicaria); comme la meme disposition se rencontre dans toutes 
celles de la m6me famille, et comme dans aucune de cesplantes 
les feuilles n'ont de stipules, on doitadmettre ici le doublement du 
calice par addition d'un verticille entier. On voit par ces exemples 
que des causes differentes peuvent amener des resultats sembla- 
bles, et qu'il ne faut pas s'arreter a I'apparence dans la deter¬ 
mination des parties. 

§ 416. La consistance du calice est le plus ordinairement celle 
des feuilles, qu'on designe par foliacee ou herbacee; ordinaire¬ 
ment alors la couleur est verte, mais dans quelques plantes elle 
passe a d'autres teintes analogues a celle des parties les plus in- 

274. Calico d'unc potentillc (Polenlilla verna), vue en dcssous, avcc son cali¬ 
cule b. 
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tcrieurcs : an rouge dans le Fuchsia, le Grenadier, etc.; a I'orange 
dans la Capucine; an rose dans le laurier de Saint-Antoine (Epilo- 
bium spicatum). Quelquefois avec ces autres couleurs, ordinaire- 
ment propres a la corolle, il lui emprunte aussi son tissu plus 
mince, plus delicat et mou, et en prend toute I'apparence exte- 
rieure, ce qui le fait alors nommer pelaloide : I'Ancolie, I'Hortensia 
en olfrent des exemples parmi les dicotyledonees. Ils abondent 
parmi les monocotyledonees, ou c'est mcme la consistance la plus 
habituelle du calice ou perianthe tout entier (Lis blanc et marta- 
gon, Jonquille,GIayeul, Jacinthes, etc., etc.),quelquefois seulement 
de sa rangee la plus interieure. La consistance est, au contraire, 
dans d'autres'monocotyledonees, completement difTerente, c'est- 
a-dire seche, dure, avec des dimensions fort reduites. et rappelant 
plutot celles des bractees, avec une couleur verte ou brunatre, 
comme, par exemple, dans les Jones. Le calice, ainsi modifie. est 
dit ecailleux (;squamosus), parce que sessepales imitent les ecailles 
du bourgeon; et souvent aussi glum ace (glumaceus), a cause du 
nom de glume qu'on a donne aux enveloppes de la fleur des Gra- 
minees remarquables precisement par cette consistance. 

§ 417. Le limbe du calice se presente quelquefois entierement 
meconnaissable sous la forme d'un cercle ou d'une touffe de soies 
ou de poils, qui prend le nom d'aigrette (pappus) et lui communi¬ 
que celui d'aigrette (papposus). Plusieurs families de plantes, les 
Valerianees, les Dipsacees, les Composees, nous font voir les tran¬ 
sitions de la forme ordinaire a celle-ci, dont les dernieres surtout 
nous montrent toutes les modifications possibles. Ainsi, dans des 
espece de Maches (Valerianella coronata) on voit deja les dents 
du calice se prolonger a leur sommet en une arete roide; dans les 
Valerianes, ce prolongement est beaucoup plus long, mou, et tout 
herisse d'un fin duvet; il estdevenu une aigrette. De meme, dans 
les vraies Scabieuses (la fleur des veuves [fig. 276, p c]), les cinq 
lobes du calice, tres-courts mais tres-distincts, se terminent par 
cinq longues aretes; dans celles dont on a fait le genre Pterocepha- 
lus, on trouve a la place une aigrette; et ses branches ou rayons, de 
memo que dans les Valerianes, excedent plus ou moins le nombre 
cinq, comme si non-seulement les cinq nervures medianes, mais 
en meme temps plusieurs des autres, prenaient ce developpement 
singulier (fig. 277 I). Dans un genre de Composees (Catananche 
[fig. 275, I]) le limbe se compose de cinq divisions elargies a leur 
base, retreciesgraduellementde bas en haut, et enfin aminciesen 
un fil velu, veritable rayon d'aigrette. Celle-ci prend tout son 
developpement dans un grand nombre d'autrcs genres do cette 
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famille; et ses rayons, souvent tres-multiplies, ne formenl plus tou- 
jours de simples verticilles, mais des touffes, comme s'ils naissaient 
de plusieurs cercles concentriques: ce qui a' lieu vraisemblablement 
et ce qui arriverait aussi dans lesDipsac^es, si I'involucelle ou calice 
ext^rieur dont chacune de leurs fleurs est enveloppee avail, comme 
I'interieur, son limbe effile en aigrette. On dit que I'aigrette est 
plumeuse (plumosus) quand chacun de ses rayons est couvert de 
petits poils visibles a I'oeil nu {fig. 275, 277, comme dans les 
Scorsoneres, les Cirses, etc.); simple {simplex seu pilosus) quand 
chaque rayon, depourvu de ce duvet, a lui-m6me I'apparence 
d'un long poil uni a sa surface (fig. 276, I, comme dans le Pis- 
senlit). Maisalors meme, en le regardant a travers une loupe, on 
apercoit en general cette surface toute herissee de petites asperi- 
tes; lorsqu'elles se prononcent assez pour figurer autant de petites 
dents facilement visibles, I'aigrette est dite dentelee. 

En representant les rayons de I'aigrette comme desprolongements 
des nervures, nous n'avonspas entendu qu'ils soient formes par les 
faisceaux fibro-vasculaires degages du parenchyme; ils en conti- 
nuent la direction mais non le tissu, reduits eux-memes au cellu-. 
laire et analogues aux poils par leur structure comme par leur 
apparence. 

275-277. Exemples de calices dont le limbe I passe graduellement 4 I'etat d'ai-- 
grette. — c Calice dont le tube I fait corps avec I'ovaire et se retrecit au-dessus de 
lui en une colonne. grele dans les fig. 276 et 277 , dont le limbe I est a plusieurs 
divisions retr£cies en fil a leur sommet ou des leur base. — i Involucre ou calicule 
coupe dans sa longueur. 

275. Calice du Calananche carulea. 
276. — de la fleur de veuve [Scabiosa alropurpurca). 
277. — du Plcroccphalus palcstinus. 

275. 276. 277. 
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§418. La duree du calice est variable suivanl les differentes fleurs. 

Dans les lines il se detache du torus en se desarticulant (comme 
la feuille du rameau qui la porte [§ 138]), soil en plusieurs, soil 
d'une seule piece; il est caduc (deciduus) et tombe le plus souvent 
avec la corolle apres la fecondation, quelquefois beaucoup plus 
tot, des que la fleur commence a s'epanouir (c. fugace, c. fugax, 
caducus), comme, par exemple, dans les Pavots. Dans d'autres 
fleurs le calice reste attache a sa place meme apres que la floraison 
est achevee; il est persistant (persisiens), par exemple, dans les 
Labiees, les Personees, les Borraginees, etc. Mais tantot il cesse 
de vivre, se fane et se desseche; tantot, au contraire, il continue 
a vegeter et prend quelquefois meme de raccroissement, comme 
dans le Physalis alkekengi. On le dit dans le premier casmarces- 
cent, dans le dernier accrescent. 

§ 419. Corolle {corolla). — La corolle est I'enveloppe coloree 
de la fleur, interieure au calice, composee de parties qui tantot 
continuent la serie spirale commencee par les folioles calicinales 
(§ 359), tantot, et plus ordinairement, s'agencent en un verticille 
et alternent regulierement avec ces memes folioles. Nous savons 
deja que celles de la corolle sont nommeespetales (petala; deTrsxaXov, 
feuille). Cette etymologic et le nom de feuilles qu'on donne, dans 
le langage, a ceux de la rose et de beaucoup d'autres fleurs, prouve 
que I'idee de les comparer aux feuilles veritables est loin d'etre 
nouvelle. Nous avons cherche a faire voir que, dans beaucoup de 
cas, le passage des sepales (dont la nature foliacee est incontes¬ 
table) aux petales se fait presque insensiblement, etque les regies 
qu'on peut deduire des rapports de position s'appliquent aux se¬ 
conds aussi bien qu'aux premiers. Voyons si leur structure anato- 
mique soutient egalement la comparaison. 

§ 420. Un petale considere isolement est une lame de forme va¬ 
riable, le plus ordinairement elargie superieurement et retrecie a 
la base; assez frequemmentce retrecissement a uhe certaine lon¬ 
gueur, comme dans le petale de rQEillet, et prend alors le nom 
d'unglel {unguis), tandis que I'expansion superieure recoit celui 
de lame ou limbe (lamina, limbus). L'onglet parait, par rapport a 
la lame, ce que, dans la feuille, le petiole est au limbe; les fais- 
ceaux fibro-vasculaires marchent rapproches et unis dans Tun, 
s'ecartent et s'epanouissent dans 1'autre. Ces faisceaux sont formes 
de trachees deroulables et de cellules allongees; leur intervalle, 
occupe par du tissu ccllulairc qui tantot le remplit completement 
(auquel cas le bord du petale cnticr est circonscrit par une ligne 
courbe continue); d'autres foi$ s'interrompt vers le bord, de ma-, 

28 
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niere a laisser saillir les extremites des faisceaux sous la forme de 
dents, de franges (fimbrice), de lobes plus ou moins profonds. Ces 
diverses modifications sont indiquees en general par les memes 
termes que les moclifications analogues des feuilles. Beaucoup plus 
minee que celles-ci, le petale ne presente pas dans son tissu inte- 
rieur, forme par un petit nombre de rangs de cellules, ces couches 
differentes que nous avons decrites dans la feuille. L'epiderme qui 
le revet est aussi beaucoup moins distinct du reste; il Test plus 
sur la face externe ou il est quelquefois perce de stomates, mais 
beaucoup plus rares et moins constants. Ils manquent presque 
toujours sur Tinterne, et les cellules superficielles sont fr^quemment 
bombeesa I'exterieur, de maniere a montrer sous le microscope 
une apparence delicatement chagrinee ou meme comme velout^e 

§ 421. Lorsque les petales commencent a paraitre, c'est sous la 
forme de petits mamelons cellulaires semblables alors a la pre¬ 
miere ebauche des folioles calicinales ; puis il s'elargissent en un 
petit disque legerement concave ou marque d'une ride longitudi- 
nale du cote interne ;ce sont alors de veritables petites feuilles, et 
ils continuent a croitre, suivant la meme loi qu'elles, par leur base, 
tellementque la portion inferieureparait toujours la derniere et que 
I'onglet ne se forme que plus ou moins long-temps apres le limbe. 
Plusieurs points sont dignes de remarque dans ce developpement 
de la corolle : I0 les parties de celle qui doit etre monop^tale 
sont deja confluentes des cette epoque [fig. 278, p) et les pe- 

representant des feuilles inferieures ou exterieures sur I'axe par 

278-279. Boutons tres-jeunes oil I on a rabattu les divisions du calice c, pour 
laisser voir le developpement compare de la corolle p et des etamines e. 

278. Bouton d'une fleur monopetale, celle de la Digitale pourpree (Digitalis 
purpurea). 

279. Bouton d'une fleur polypetale, celle d'un Geranium (Geranium slriatum). 

t '' petales se (rouvent, des 

tits mamelons qui dessinent 
la premiere ebauche des 

278. 279. 

j)p qu'on peut les apercevoir, 
/ reunis par une sorte de 
I bourrelet circulaire sur le- 
l quel ils forment autant de 
\] legeres saillies. On ne peut 
4 done pas dire qu'ils se sou- 
^ dent; ils poussent tout sou- 

des. 2" Les petales, quoique 



COROLLE. 327 
rapport aux etamines, et qui par consequent devaient les devan- 
cer dans leur developpoment, sont,' tout au contraire, generale- 
ment cn retard sur elles, et Ton voit, dans les boutons tres-jeunes, 
les etamines plus precoces depasser les petales encore reduits a 
de tres-courtes ecailles [fig. 279). 3° Ils sont, a ce premier age, 
d'un vert souvent pale, quelquefois fonce, quelle que doive etre 
plus tard leur couleur. 

§ 422. Or, la couleur verte est tr&s-rare dans la corolle, quoi- 
qu'on la rencontre franche dans quelques-unes, comme dans celles 
de certains Cobseas, dequelques Asclepiadees (Hoija viridiflora, 
Gonolobus viridiflorus, Pentatropis spiralis), etc., etc. Lorsqu'elle 
existe, elle se montre le plus souvent pale et delayee par d'autres 
teintes, ou panachee par des taches tout autrement colorees. La 
presence de la chlorophylle est done rare dans les cellules, qui 
sont habituellement remplies par des granules ou par un liquide 
d'autre couleur (§ 24) ou vides.'Nous entrerons plus tard dans 
de plus amples details a ce sujet. 

§ 423. Dire que la chlorophylle'manque dans les petales, e'est 
annoncer que les phenomenes chimiques de la respiration ne s'y 
passent pas comme dans les feuilles (§ 285). Les corolles et toutes 
les autres parties de la lleur non colorees en vert, sous rinfluence 
de la lumiere, absorbent de I'oxygene en exhalant de I'acide car- 
bonique. La presence d'une grande masse de flours, ornees de 
teintes plus ou moins brillantes, a done pendant le jour, sur I'at- 
mosphere, une action tout opposee a 1'action salutaire d'une masse 
de feuilles vertes. Mais cet effet .n'est pas le seul et se complique 
souvent de I'exhalaison des huiles essentielles et autres principes 
odorants si souvent concentres dans cette meme partie du vegetal. 

§ 421. La consistance des petales est variable, le plus souvent 
molle et delicate, quelquefois epaisse et charnue (Stapelia), quel¬ 
quefois seche comme du papier ou une membrane (Bruyeres), 
quelquefois dure et roide (Xylopia). 

§ 425. Puisque les petales proprement dits appartiennent aux 
fleurs des plantes dicotyledonees, leurs nervures doivent naturel- 
lement se ramifier et se terminer par un reseau que forment en se 
reunissant leurs dernieres ramifications. Les secondaires ou veines 
se detachent de la mediane, soit a differentes hauteurs, comme 
dans une feuille penninerve ; soit souvent dans la base du limbe, 
comme dans une feuille palmatinerve; et cette derniere disposi¬ 
tion, qui rappelle les branches divcrgentes d'un eventail ouvert, 
estexprimee par ropithete qu'on donne alors au petale (flabellato- 
venosum). La mediane se prolonge quelquefois jusqu'au sommet 
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da petale, et mikne au dela, en une petite pointe libre (cuspis, d'oii 
petalum cuspidatum); mais plus ordinairement elle tend a se de- 
doubler en deux moities, dont Tune se dirige a droite et I'autre a 
gauche. II en resulte souvent alors au sommet une ^chancrure ou 
sinus qui fait nommer le petale ^chancre {emarginatum)', et, s'il 
va en s'elargissant graduellement, depuis sa base aigue jusqu'a son 
sommet ainsi bilobe, il est dit obcorde (obcordatum), a cause de sa 
forme de coeur renverse. Le partage des faisceaux de la nervure 
moyenne peut se faire inegalement, de maniere qu'une moitie du 
petale en recoive plus que I'autre et se developpe davantage, ce 
qui etend Tun des deux cdtes aux depens de I'autre, rcjetant I'axe 

un peu lateralement: le petale est alors inequi¬ 
lateral {incequilaterum), ou oblique (obliqmm, 
oblique obcordatum ou* toute autre epithete qui 
peint mieux sa forme generate). Le partage de la 
nervure mediane, et, par suite, du limbe, peut 
commencer plus ou moins bas, quelquefois tout 
aupres de la base, et le petale est alors bifide ou 
biparti, et peut meme paraitre, lorsqu'il n'y a pas 
d'onglet, presque compose de deux collateraux 

egaux (par exemple dans \ Alsine media [fig. 280]) ou in^gaux. 
Notons que I'irregularite du petale oblique n'entraine pas celle 

de la corolle dont il fait partie, puisque les divers petales qui la 
composent peuvent dans ce cas etre parfaitement semblables entre 
eux et qu'il resulte de leur reunion un tout regulier : cela s'observe 
dans beaucoup de corolles a pr^floraison tordue, celle des Mal- 
vacees par exemple. 

Les petales s'inserent, en general, par une base etroite; mais 
souvent ce r^trecissement ne se prolonge pas, et ils sont dits ses- 
siles. Quelquefois la base est large; elle peut m6me I'etre autant 
que le reste du limbe : dans la fleur d'oranger, par exemple. Si, 
quoique etroit a son insertion, il ne va pas en s'elargissant, il prend 
la forme d'un petit ruban et est dit Uneaire. Entre cette dernifcre 
et celle d'un cercle on peut observer toutes les intermediaires, 
comme pour les feuilles. II est assez frequent de voir les deux c6tes 
du limbe se prolonger inferieurement en deux lobes obtus ou deux 
angles paralleles ou obliques par rapport a I'onglet: on le dit alors 
en coeur (cordatum [fig. 281]), ou sagitte (sagittatum), ou haste 
{hastatum). 

280. Un petale du Mourcm des oiscaux [Alsine media). — I Limbe. — 
o Onglet. 
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281. 282. 

Le limbe peut etre plane ; mais tres-souvent aussi il presente une 
surface courbe, tournant ordinai- 
rement sa concavity vers le centre 
de la fleur. Quelquefois alors la 
nervare moyenne fait en dehors 
une grande saillie aigue, comme 
la quille d'un bateau, et le petale 
en prend le nom avec la forme (p. 
naviculaire, cijrnbiforme). Quel¬ 
quefois aussi il est plie de ma- 
niere a rap|froclier sa pointe de sa 
base, comme dansbeaucoup d'Om- 
belliferes {fig. 282). 

Dans la plupart des (lelirs, il est glabre ; cependant dans plu- 
sieurs il est revetu d'un duvet, ordinairement tres-court, fin et 
rare, quelquefois plus epais, qu'on observe plus frequemment et 
plus abondamment, en general, meme exclusivement, sur la face 
interne, de meme que pour lesfeuilles et lessepales. Quoiqu'il se 
montre sur les petalesbien moins communement et plus clairseme 
que sur les autres parties du vegetal, il y est de meme nature : 
ainsi, dans les plantes caracterisees par des poils etoiles, les Bom- 
bacees, par exemple, ceux de la corolle sont egalement en etoile. 

Dans les descriptions botaniques, I'epithete par laquelle on c&- 
racterise la forme du petale s'applique au limbe. Quand on decrit 
des petales onguicules, orbiculaires, denteles, concaves, c'est 
comme si Ton disait des petales avec un onglet et avec un limbe 
orbiculaire, dentele et concave. 

§ 426. On dit la corolle dipetale, tripetale, tetrapetale, pentape- 
tale, etc./suivant qu'elle est composee de deux, trois, quatre, cinq 
petales distincts. Nous avons vu qu'en general leur nombre estegal 
a celui des divisions du calice' avec lesquelles ils alternent; mais 
qu'il peut se presenter cependant quelques exceptions a cette 
regie (§ 379), par la suppression d'un ou de plusieurs petales dans 
le verticille de la corolle compare a celui du calice et reciproque- 
ment. Ainsi, dans la tleur du Marronnier d'Inde, le calice est a cinq 
dents; mais on ne trouve que quatre petales alternants avec quatre 
d'entre elles, et la place du cinquieme est vide : dans la Capucine a 
cinq feuilles (/?(/. 248), il n'y a plus que deux petales et trois places 
vides. On signale cette circonstancc en decrivant alors la corolle 

281. Un petale d'un Genet [Genista candicans) — I Limbe. — o Onglet. 
282. Un petale de 1'Eryngium campeslre. 

28. 
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comme tetrapetale ou dipetalepar avortement: expression tout a fait 
juste; car on voit dans d'autres especes de Marronnier, et memo dans 
quelques fleurs du meme, reparaitre le cinquieme petale; on en 
compte constammentcinq dans beaucoup d'autres especes deCapu- 
cines. Le nombre des petales, qui est de cinq dans presque toutes 
les L^gumineuses, se trouve dans VAmorpha reduit a un seul, place 
entre deux des cinq divisions du calice, et en ce cas on dit la corolle 
unipetale, mot qu'il ne faut pas confondre avec monopetale (§364). 

§ 427. Dans la description on doit indiquer, outre le nombre, la 
direction des petales (dresses, divergents, etales, r^flechis, § 413) 
par rapport a I'axe de la fleur; celle du limbe par rapport a I'on- 
glet avec lequel il fait quelquefois un angle; leur longueur par 
rapport au calice; leur forme, sur les modifications de laquelle 
nous venons de donner quelques details, et qui peut etre sem- 
blable, ainsi que leur grandeur, dans tous ceux d'une meme fleur, 
ou bien differente. Dans ce dernier cas, ou la corolle polypetale est 
irreguli^re, on decrit a part les petales dissemblables, en designant 
leur place par rapport a I'axe de I'inflorescence. Quand I'irregula- 
rite est la meme pour les fleurs d'un grand nombre de plantes, il 
suffit d'un mot pour en faire connaitre les traits principaux. Tel 

est celui de papilionacees, applique aux 
corollesde toutes les Legumineusesde notre 
pays. Des cinq petales [fig. 283) un, e, su- 
perieur, c'est-a-dire tourn^ du cote de I'axe, 
plus grand et ordinairement plie sur lui- 
meme, embrasse les quatre autres : on le 
nomme Yetendard (vexillum); deux late- 
raux, a, qu'on appelle les ailes (alee), re- 

b' couvrent eux-memes les deux inferieurs, 
283- b, qui, rapproches et sou vent meme soudes- 

par leur bord, forment par leur reunion une piece en forme de na¬ 
celle, la carene (carina). 

Certaines modifications de corolles polypetales regulieres, qu'on 
retrouve dans un grand nombre de fleurs, en general dan^ celles 
d'une meme famille, ont aussi recu des noms particuliers. C'est 
ainsi qu'on appelle cruciformes [fig. 284) celles qui ont quatre pe¬ 
tales opposes deux a deux en croix ; rosacees (fig. 285), celles qui 
ont cinq petales sans onglets et ouverts, disposes comme dans la 
rose simple; caryophyllees (fig. 286), celles qui ont cinq petales, 
munis d'onglets. 

283. Fleur d'une papilionacec (le Pois de scnteur Lalhyrus pcloralus ). — c Ca..-- 
lice. — e Etendard. — a Ailes. — b Carenc. 
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284. '28b. 

236. 

§ 428. La plupart des notions que nous avons donnees sur lespc- 
tales en general peuvcnt s'appliquer egalement a ceux qui par leur 
reunion forment la corolle morwpetale. On concoit cependant qu'il 
ne pent 6tre question ici de la distinction en onglet et limbe, puis- 
que les bases sont confondues. Souvent pourtant ces bases parais- 
sent representer les onglets, les sommets representer les limbes. 
Aussi appelle-t-on de ce mcime nom de limbe [fig. 287, Z) ces par- 

284. Fleur de la Giroflee commune (Cheiranlhus cheiri). — c Lobes des folioles 
du calice, dont deux, plus exterieurs, se prolongent inferieurement en une bosse- 
lure. —ppPetales. —e Les plus grandes etamines, dont on n'aperjoit que le 
sommet des anth&res. 

285. Fleur d'une rose (Rosa rubrginosa ). — b TSractee. — ct Tube du calice. — 
c/c/Folioles du calice. — P P p p p Petales. — e Etamines. 

286. Fleur d'un (Eillet (Dinn/Jius monspessulanus). 1. — b Bractees. — c Calice; 
— pp Petales avec leurs onglets o rappro.clies en tube. — e Etamines. — 2. Un 
petalc du precedent, separe. — o Onglet. — I Limbe. 
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ties superieures libres dans leur contour, et decrit-on leur forme 
par les memes termes que celle des petales isoles ; la partie infe- 
rieure, dans laquelle les petales sont intimcment unis par leurs 
bords, s'appelle le tube (287-94, f), et en a ordinairement la forme ; 
I'entree du tube, le cercle interieur a la hauteur duquel les petales 
se detachent Tun de Tautre, est la gorge (faux). 

Ces noms, au reste, s'appliquent egalement au calice ou a tout 
perianthe monophylle, de meme que, d'une autre part, les mots 
par lesquelsnous avons designe (§414) les divers degres de hauteur 
auxquelsles pieces du calice ou perianthe sont soudes (ntre eux, 
ou, si Ton aime mieux, les divers degres de profondeur dans leurs 
decoupures, sont egalement employes pour la corolle monopetale. 

§ 429. Mais on a invente plusieurs mots particuliers pour desi¬ 
gner certaines formes de corolles monopetales communes a un 
grand nombre ,de fleurs. Nous citerons, parmi les regulieres, la 

Tubuleuse (tubulosa dont le tube long, cylindrique, semble con¬ 
tinue par, le limbe, qui suit la meme direction (par exemple, dans, 
le Spigelia [fig. 287], dans la Consoude [fig. 292]). 

Infundibuliforme (infundibuliformis) ou en entonnoir, celle qui 
en rappelle la forme par son limbe, s'ecartant au sommet du tube 
en un cone renverse (par exemple, dans le Tabac [fig. 289]). 

Hypocrateriforme (hypocrateriformis) ou en soucoupe, celle dont 
le limbe, place comme une soucoupe tres-evasee, surmonte un tube 
droit (par exemple, dans les Primeveres [fig. 290]). 

Rotacee (:rotacea), celle dont le limbe presente des divisions ou- 
vertes comme les rayons d'une roue dontle tube extremement court 
figurerait le moyeu (par exemple celle du Myosotis [fig. 291]). 

Eloilee (stellata), la meme a divisions tres-aigues (par exemple, 
dans les Galium). 

Urceolee (urceolata), ou en grelot, celle dont le limbe est pres- 
que nul, le tube renfle a son milieu, retreci aux deux bouts (par 
exemple, dans la Bruyere cendree [fig. 288]). 

Campanulee (campanulata) ou en cloche, celle qui imite cette 
forme par son tube evase graduellement jusqu'au limbe (par 
exemple dans les Campanules [fig. 293]). 

Digitaliforme (digitaliformis), en forme de de a coudre ou 
cloche allongee (fig. 294). 

Calathiforme (calathiformis), celle qui est hemispherique et con¬ 
cave comme un bol. Cette forme est plus frequente pour les 
calices. 

Cyathiformc (cyathiformis), celle qui a la forme d'un verre a 
pied, c'ost-a-dire concave, en forme de cone renverse. 



287 - 294. Corolles monopetales regulieres. — c Calice. — p Corolle. — I Son 
tube. — I Son limbe. — s Sommet du style et stigmates. 

287. Fleur du Spigelia marylandica. 
288. —de la grande consoude {Symphylum officinale). — En r, ouverture ex- 

terieure des replis qui font saillie au dedans du tube. 
289. — du tabac [Nicotiana labacum). 
290. — de la Primevere commune (Primula elatior). — a Antheres k la gorge de 

la corolle et opposees & ses lobes. 
291. — da Myosolis paluslris. — r Replis de la corolle faisant saillie 41'entree du 

tube, et opposes aux lobes du limbe. k 
292* — de la Bruyere cendree (Erica cinerea) 
293. — de la Campanule commune ICampanula rolundifolia). 
294. — de la Digitale pourpree (Digitalis purpurea). Cette derniere corolle est 

deji un peu irreguli^re. 
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Parmi les irregulieres, la corolle : 
LiguUe (ligularis [fig. 295]), celle dont le tube, a une certaine 

hauteur, se fend d'un c6t6 et se rejette de I'autre sous la forme 
d'une languette plate (ligula) que terminent 
quelques petites dents (/). On peut considerer 
aussi les ligules comme formes par les divisions 
lineaires du limbe qui restent coh6rentes, ou 
toutes (comme dans la Scorsonere, le Pissen- 
lit et toutes les autres Chicoracees), ou seu- 
lement plusieurs ensemble (comme dans le 
Chevrefeuille . Cette derniere modification se 
rapproche de la suivante. 

Labiee (labiata [fig. 296]), celle dont les di¬ 
visions sont disposes de maniere a former deux 
especes de levres ecartees Tune, superieure, 

ordinairement formic 
de deux; I'autre, infe- 
rieure, de trois (par 
exemple, dans les Sau- 
ges et toutes les autres 
plantes de la meme fa- 
mille). Le calice est 

alors generalement lui-memebilabi6, mais en 
sens inverse ; c'est-a-dire tournant trois de 
ses divisions en bas et deux en haut. 

Personee (personata), en mufle ou masque 
(fig. 297), celle qui a deux levres comme la pre- 

/ cedente, mais rapprochees et closes par unren- 
flement de la superieure p, qu'on a appel6 son 
palais (palatum) par exemple dans le Muflier. 

Le tube peut olfrir lui-meme des irregula- 
rites, ind^pendamment de celles du limbe, par 
exemple, dans le Lrjcopsis, oil ce limbe regu- 
lier est supporte par un tube coud6. 

296. 

295-297. Corolles monopetales irregulieres. — c Calice. — p Corolle. — I Son 
tube. I Son limbe. — g Gorge. — s Stigmates et sommet du style. 

295. Fleur du Catananche ccerulea. Le calice, & limbe quinqueflde c, est soude 
inferieurement avec I'ovaire, o. Les etamines , e, ont leurs anth^res soudees en un 
fimbe, a, que traverse le style termine en stigmate bifide s. 

296. — de la Sauge des pres [Salvia pralensis). 
297.  du Muflier commun (Antirrhinum majus). Le tube de la corolle se 

prolonge 4 la base en une bosselure a, et est ferme 4 sa gorge par un renflenient/>. 
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§ 430. Nous devons signaler encore dans les petales quelques 

formes bizarres et insolites. Dans certaines fleurs, le limbe, au lieu 
de rester plane ou legerement concave, se contourne de maniere a 
imiter un casque (p. galeatum: dans I'Aconit, par exemple), ou en ca- 
puchon (p. cuculliforme: dans I'Ancolie, par exemple), ou en cornet 
(dans I'llellebore, par exemple), etc., etc. Le nom est dans cescas 
emprunt6, comme on le voit, a I'objet commundontil rappelle la 
forme. Lorsqu'il se prolonge en dehors ou en bas en une sorte de 
sac allong6 ou eperon, il est diteperonne (calcaratum), comme, par 
exemple, dans la Violette ou la Linaire. Au lieu d'un sac, c'estd'au- 
tres fois un simple repli plus ou moins court, plus ou moins com- 
prim6, dont la cavite peut s'ouvrir, soit en dedans de la fleur, soil 
en dehors (comme dans la Bourrache, le Myosotis [fig. 297] et beau- 
coup d'autresBorraginees [fig. 292]). Au lieud'unesaillie creuse,on 
peut enfin en avoir une pleine, formee par I'epais- 
sissement et I'extension du tissu du petale (comme 
dans beaucoup d'Asclepiadees). Dans ces derniers 
cas, oil la corolle est monopetale et reguliere, ces 
saillies opposees aux lobes forment un cercle inte- 
terieur, une sorte de couronne, et ont recu des 
noms divers, suivant les diverses apparencesqu'ils 
presentent. 

Nous avons deja vu (§ 377) que c'est assez 
souvent celle d'une lame plus ou moins etendue 
qui vient comme doubler le limbe, soit en dehors 
(dans quelques Resedas, par exemple), soit en de¬ 
dans (par exemple dans diverses Caryophyllees, les 
Lychnis [fig. 298], les Cucubalus, etc.), et qu'elle 
peut etre consideree comme due a un dedoublement. 

' Le petale est ditalors appendicule (appendiculatum). 298. 
§ 431. La duree de la corolle varie comme celle du calice (§ 418), 

mais est toujours bien plus passagere. Elle [tombe quelqucfois au 
moment de 1'epanouissement, presque toujours apres la feconda- 
tion, et, quand elle persiste plus tard, ce n'est que dessechee ou, 
en d'autres termes, marcescente (par exemple, dans les Bruyeres, 
les Campanules). La Corolle monopetale se detache toujours d'une 
seule piece. 

298. Petale du Lychnis fulgens, vu du cote interieur. — oOnglet. — I Limbe. 
— a Appendice. ' 
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ORGANES DE LA FfiGONDATION. 

examines [stamina). 

§ 432. Jusqu'ici nous n'avons examine les etamines que dans 
leurs rapports de position avec les autres parties de la fleur. Quant 
a leurs formes et a leur structure propre, elles nous ont a peine 
occupes, et nous nous sommes contentes de les representer comme 
des folioles etroites et epaissies superieurement en deux corps qui 
bordent chacun un des cotes dans une cerlaine longueur (§ 356), 
ou plus souvent meme reduites a un cylindre grele qui porte a son 
sommet ces deux memes corps (§ 358). On nomme anthere I'epais- 
sissement superieur deretamine,/?/e£ sa partie inferieure. qui pre- 
sente le plus souvent cette forme. L'anthere est la partie essen- 
tielle de I'etamine, et, si elle vient a manquer ou se developper 
incompletement, I'etamineimpropreasesfonctions prend lepithete 
d'avortive (abortivum, effcetum); mais elle ne Test pas si c'est le 
filet seul qui manque, auquel cas Tanthere est dite sessile. Nous 
renverrons a la fin de ce chapitre I'examen de la structure anato- 
mique, du developpement et des fonctions de l'anthere, qui se lient 
si intimement a celles du pistil qu'il y aurait quelque inconvenient 
a ne pas faire suivre I'exposition de Tune immediatement par celle 
de I'autre; et nous commencerons par examiner les caracteres 
exterieurset generaux des etamines considerees d'abord isolement, 
puis dans leur ensemble en tant qu'appartenant a la meme fleur. 

§ 433. Filet (filamentum). — Le filet, dont le nom indique la 
forme la plus habituelle, se presente en effet le plus frequemment 
sous celle d'un corps allonge en un mince cylindre ou insensible- 
ment effile de la base au sommet (f. filiforme); beaucoup plus 
rarement il va s'epaississant en massue de bas en haut (f. clava- 
tum). 11 a souvent un assez grand degre de solidite et se soutient 
par lui-meme; mais d'autres fois (comme dans les Graminees, les 
Plantains, les Littorelles, etc.), il n'a que I'epaisseur et la consis- 
tance d'un cheveu, il est capillaire. II n'est pas rare de le voir 
aplati ou lineaire a sa base, s'effiler a son extrdmite.superieure 
(/. subule, f. subulalum). Plane dans toute son etendue, il peut 
figurer un ruban allonge, ordinairement cnticr sur ses bords, plus 
rarement crcnolc (par cxemple dans I'Yeble); il pcut onfin s'elargir 
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en une lame qui acquiert dans certaines fleurs (Canna et autres 
Marantac(5es, Nymphcea alba) le developpement et les apparences 
d'un veritable petale. Sa direction est habituellement continue d'un 
bout a I'autre; on trouve neanmoins quelques exemples ou elle 
change brusquement suivant un angle plus ou moins obtus, qu'on 
compare a celui du genou, d'oii le filet est dit alors gcnouilU (f. ge- 
niculatum). 

§ 434. Nous venons de voir qu'il presente assez souvent a sa 
base une partie elargie; alors, au lieu d'aller en se retrecissant 
graduellement de bas en haut, il peut, a une certaine hauteur, 
passer tout a coup de cette forme de lame a la forme filamenteuse 
(par exemple, dans le Peganum harmala, le Tamarix gallica, 
fig. 324). Cette dilatation inferieure, qui souvent se prolonge plus 
ou moins des deux cotes en un lobe ou une pointe libre, rappelle 
celle que forme la gaine des feuilles a la base du petiole, qui peut 
lui-meme etre compare a la partie retrecie du filet. 

§ 435. Mais il arrive quelquefois que cette portion inferieure- 
ment dilatee semble plutdt une partie accessoire soudee avec le 
filet, par rapport auquel elle occupe un plan soit interieur (comme 
dans le Zrjgophyllum fabago [fig. 300] et beaucoup 
d'autres Zygophyllees, les Simaroub6es, etc.), soit exte- 
rieur (dans la Bourrache [fig. 299], le Trichilia et au¬ 
tres Meliacees). Ces deux cas, dans lesquels le filet est 
dit appendicule, correspondent evidem- 
ment a ceux ou le petale recoit le meme 
nom (§ 429); et dans le second, I'eta- 
mine accolee amsi a une lame placee en 
dehors se trouve, relativement a elle, 
pr^cisement comme elle est relative¬ 
ment au petale lorsqu'elle s'accole a sa 
base en faisant partie d'un verticille im- 
mediatement oppose (§ 376, 402). L'ap- 
pendice basilaire du filet recoit des 
noms divers, suivant ses diverses appa¬ 
rences : ceux de glandes, d'ecailles, etc., auxquels on ajoute 1 epi- 
th6te de staminiferes. 

§ 436. Anthere (anthera). — Lorsqu'on coupe transversale- 

300. 299. 

299 Etamine du Zygophyllum fabago. -/Filet porte sur la face externe d'un 
appendice a. 

300. Etamine de la Bourrache [Borrago officinalis). -/Filet porte sur la face 
interne d un appendice a prolonge exterieurement en come. — / Logos de I'anthere. 

29 
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ment I'anthere, c'est-a-dire I'epaississement par lequel se termine 
superieurement I'etamine, on reconnait que ce n'est pas un corps 
plein, mais qu'il est creus^al'interieur (fig. 315, 318, 2) et rempli 
d'une tres-fine pousstere. Dans tous les exemples que nous avons 
cites, I'epaississement etait double, et par consequent la cavite 
aussi.On appelle loge (loculus ou theca) chaque cavite de I'anthere; 
et toutes les fois qu'il s'en trouve ainsi deux rapprochees au bout 
d'un rmkne filet, ce qui est le cas le plus general, on dit que Fan- 
there est biloculaire (anthera bilocularis ou ditheca). 11 arrive 
quelquefois qu'elle est uniloculaire [unilocularis ou monotheca, 
[fig. 310, 311]), mais beaucoup plus rarement. Enfin, il estextr6- 
mement rare de la trouver quadriloculaire (quadrilocularis ou 
tetralheca) apres qu'elle est parvenue a son etat parfait (fig. 314, 
315). II n'est pas absolument necessaire de couper I'anthere 
pour determiner le nombre de ses loges. On le reconnait facile- 
ment a I'exterieur, parce qu'elles forment chacune une saillie 
distincte, et que d'ailleurs, a la maturite, elles s'ouvrent naturel- 
lement chacune par un trou ou plus ordinairement par une fente, 
laissant ainsi s'echapper au dehors la poussierequi les remplissait, 
et qu'on nomme pollen. 

Les loges de I'anthere figurent done des sortes de sacs d'abord 
parfaitement clos, sacs dont la forme varie beaucoup suivant les 
differentes plantes. Entre celle d'un globule (fig. 301), celle d'un 
cylindre long et grele, soit rectiligne (loge lineaire [fig. 302']), 
soit flexueux (loge vermiforme [fig. 302', 312]), on observe 

301-312. Antheres diverscs avec le soinmct du filet/. — I Loges. — c Conncctif. 
301. Anthere de la Mercuriale (Mercuria'.is annua). 
302. — de YAcalypha alopccuro'idea. — ' Dans le bouton. — " Dans la fleur 

epanouie. , 
303. — de I'Amandier. — ' Vuc par-devant. — " Par derriere. ' 
304. — du Begonia ma?iica(a. 
305. — du Pon comprcssa. 
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toutes les intermediaires : la plus frequente est celle d'un ovale 
plus ou moins allonge [pg. 303, 304, I); quelquefois la loge se 
r&rdcit en pointe a son extremite , I'anthere est alors aigue (par 
exemple dans la Bourrache [fig. 299]) si les deux loges restent 
accolees, bicorne {bicornis) si elles se separent (fig. 319, 307, I), 
chacune de ces cornes peut elle-meme se bifurquer et I'anthere 
devenir quadricornee (quadricornis [fiy. 321]). 

307. 

I 
m 

! litt Ifcj-.'.: 
ii . 

306. 308. 

306. Anthere dn laurier-rose (Nenum oleander). 
307. — du Byrsoninia bicorniculala. Les loges vides au sommet se detachent 

du connectif sous forme de deux petites cornes. 
308. — de VHumiria balsamifera. Exemple de filet cilie de dents glandu- 

leuses. 
309. — de la Sauge officinale [Salvia officinalis). — If Loge fertile, pleine do 

pollen. — Is Loge sterile, vide. 
. 310. Anth&re uniloculaire d'une Epacridee (Styphelia la la), vue par-devant, ou- 
verte et par-derriere 

311- — de la Guimauve (AUhceaofficinalis), avant la dehiscence. 
312. Anthere de la Bryone commune (Bryonia dioica). 
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§ 437. Les deux loges d'une anthere biloculaire se touchcnt 

quelquefois immediatement en s'unissant par leurs faces en con¬ 
tact. Elles peuvent etre accolees au sommet du filet, s'appliquant 
alors sur son cote interne ou sur son cote externe, ou separees 1'une 
de Tautre par toute son epaisseur : dans tons ces cas, on dit Tan- 
there adnee (adnata) au filet {fig. 304); mais le plus souvent ce 
n'est pas le filet lui-meme qui s'applique ou s'interpose aux deux 
loges, c'est un corps qui le continue, mais en changeant de struc¬ 
ture, et qu'onanomme connectif (connectivuw), parce qu'il estainsi 
lemoyen d'uniondes deux loges. Ses proportions, relativementaux 
loges, sont tres-variables; tantot egal a elles en longueur, il les unit 
completement d'un bout a Tautre; tantot il est plus court qu'elles et 
peut alors se reduire a un point (fig. 301, 302) ou a une courte ligne; 
tantot, au contraire, il prend un grand developpement, et dans ce 
cas il suit ordinairement la direction du filet et se prolonge au 
dela des loges en une arete (fig. 306) ou en une masse plus on 
moins epaisse rappelant la forme d'une massue ou d'une langue 
(fig. 307), d'un cone (fig. 308), etc., etc., ou en une expansion 
membraneuse (fig. 317, c); mais plus rarement il s'etend perpen- 
diculairement au filet, figurant ainsi le fleau d'une balance qui 
porterait uneloge a chaque extremite (fig. 309, c). 

Nous verrons plus tard que le connectif se distingue des loges 
par sa structure. Mais il s'en distingue aussi au premier coup 
d'oeil par sa couleur, qui tranche sur le jaune plus ou moins fonce, 
teinte la plus ordinaire de ces loges. 

§ 438. Lorsque les loges tiennent au connectif par la plus grande 
partie de leur longueur, on dit qu'elles lui sont adnees; lorsqu'il 
ne les reunit que dans un tres-court espace,qu'elles sont libres. Le 
point d'union peut etre alors situe, ou vers le milieu des loges ou 
en bas, et alors elles sont dressees ; ou en haut, et alors elles sont 
pendantes. Si, liees dans toute leur partie moyenne, elles devien- 
nent libres a leurs deux extremites, elles figurent' un x allonge 
(fig. 305); si, liees dans toute leur partie superieure, elles ne 
le sont pas a leurs bouts inferieurs qui s'ecartent plus ou moins, 
suivant que ces bouts sont aigus ou obtus, elles sont dites sagit- 
tees (fig. 306) ou cordiformes (fig. 303, 300, 325) ; ce dernier cas 
est cxtremement frequent. 

§ 439. Le connectif et le filet peuvent se continuer ensemble en 
conservant la memo direction et a pen pres la memo epaisseur; 
alors, dans le cas ou les logos sont adnees, 1'antherc no peut chan¬ 
ger de position par rapport au filet; elle est immobile (fig. 304, 
307, 307, 315). Mais le plus souvent le sommet du filet yient 
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en s'amincissant se terminer sous un angle tres-aigu a un point 
tlu connectif, vers son milieu [fig. 267 e), ou plus pres de Tune de 
ses deux extremites. II arrive alors que I'anthere finit par faire la 
bascule sur le filet, etprendides positions diverses suivant les di¬ 
vers mouvements imprimes a la fleur; elle est alors osoillanie 
(versatilis [fig. 310, 267]). 

§ 140. Lorsque I'anthere est uniloculaire, le filet vient s'atta- 
cher directement a un point de la loge unique [fig. 310). On 
concoit qu'on ne doit pas alors chercher de connectif: il peut 
neanmoins etre represente par un corps different du reste du filet, 
intermediaire entre lui et la loge; et il est a presumer, dans ce cas, 
que si ce corps ne porte pas une seconde loge placee symetrique- 
ment. c'estqu'elle ne s'est pas developpee. En effet, on en trouve 
quelquefois la trace; par exemple, dans les Sauges, ou le balancier 
qui forme connectif porte a Tune de ses extremites une loge bien 
conformee et remplie de pollen, a Tautre une loge d^figuree et 
sans pollen (fig. 309) : en pareil cas I'anthere n'est uniloculaire 
que par avortement. II faut aussi prendre garde de la regarder 
comme telle dans deux cas tout a fait opposes ou la meprise est 
facile, celui ou les deux loges ecartees Tune de I'autre pourraient 
etre prises chacune pour une anthere distincte, celui ou au con- 
traire elles secontinuent en se confondant parleurs bases et sem 
blent ainsi n'en former qu'une seule. 

§ 441. On appelle dehiscence (dehiscentia) Facie par lequel 
les loges de I'anthere s'ouvrent pour se vider. Nous avons dit que 
c'est le plus souvent par une fente dirigee suivant leur longueur. 
Cette fente, dont la place et la direction sont indiquees a I'avance 
par une ligne ou strie (fig. 303, 304), regarde naturellement du 
cote oppose a celui par lequel la loge. est attachee soit au filet, soit 
au connectif. Dans la plupart des cas, les loges etaient paralleles 
ou inclinee&un peu obliquement par rapport au filet ou au connec¬ 
tif; mais si elles viennent a s'incliner davantage et prendre une 
position qui se rapproche de la perpendiculaire (fig. 326, ag), la 
ligne de dehiscence prendra la meme direction : on dira que I'an¬ 
there s'ouvre longitudinalement (longitrorsum) dans le premier 
cas (fig. 308), transversalement (transverse) dans le second 
(fig. 311); et c'est dans ce dernier que la fausse apparence d'une 
loge unique peut resulter de ce que les deux fentes transverses 
scmblent quelquefois se continuer. 

La loge ne se fend pas toujours dans toute sa longueur a la fois; 
mais les levres de la fente, qui s'ecartent en bas ou en haut, res- 
tent plus long-temps unies dans le reste de leur etcndue, et la 

29. 
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dehiscence semble alors se faire par une ouverture superieure 
(fa; 317, 319). 

D'autres fois il n'y a ni fente ni ligne qui I'indique. Chaque 
loge, a son sommet, par I'ecartement des parois qui la forment, se 
perce d'un trou ou pore, par lequel elle se vide : par exemple dans 
les Solanum, dans le Poranthera (fig. 314). D'autres fois, par 
exemple dans le Tetratheca juncea ( fig. 315), ces pores se confon- 
dent en un seul, issue commune des loges de I'anthere. 

Enfin, dans un tr^s-petit nombre de plantes, une certaine por¬ 
tion des parois se circonscrit, puis se souleve en maniere de 
chassis qui se d^tache completement du reste, attache seulement 
par Tun de sesbords. L'anthere de plusieurs Lauriers (fig. 316) 
montre deux de ces sortes de fenetres Tune au-dessus de I'autre 
de chaque cdte; celle de VHamamelis, une seule. 

§ 442. Lorsque la loge s'ouvre, non par un poreau sommet, mais 
par une fente comme c'est le cas le plus habituel, ou par d'au- 

313. Anthere da Pyrola rolundifoha, pendante & I'extremite du filet, et s'ou- 
vrant au sommet par deux pores p. 

314. Anthere quadriloculaire du Poranthera , s'ouvrant au sommet par quatre 
pores p. 

315. Anthere quadriloculaire du Telralhecajuncea, s'ouvrant au sommet par un 
pore unique. — 1. Entiere. — 2. Coupee transversalement 

316. Anthere du Laurus persea k quatre loges superposees deux par deux, et 
s'ouvrant chacune par une valve v. Au filet/sont accolees inferieuremcnt deux 
glandes g qui scmblcnt cllcs-memes des antheres avortees. 
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tres ouvertures placees sur Tune de ses faces, cette face peut etre 
tourn^e soit vers I'int^rieur de la fleur (introrsum), soil vers I'ex- 
terieur (extrorsum); ce qu'on indique par les epithetes ftintrorse 
[introrsa ou antica) ou d'extrorse (extrorsa ou postica) donnees a 
I'anth^re. Si les fentes sont tournees vers les c6t6s, ce qui doit 
arriver souvent lorsque les loges sont accol^es a ceux du filet 
ou du connectif, on doit exprimer cette direction de la dehiscence 
interm&liaire aux prec^dentes (anlhera latere seu rimd laterali 
dehiscens). Mais comment determiner ces differentes directions 
quand I'anthere est oscillante ou quand elle s'ouvre au sommet? 
On peut, pour le premier cas, letudier dans le bouton ou, droite 
encore, ellene s'est pas inclinee sur le filet; etdans les autres cas, 
si le filet vient s'attacher sur le milieu ou le haut de I'anthere, 
c'est sur sa face interne ou sur sa face externe, et on peut consta- 
ter ainsi sa position extrorse ou introrse. 

§ 443. De meme que les autres organes de la fleur que nous 
avons pr6cedemment examines, I'anthere peut presenter des ap¬ 
pendices. Ce sont le plus souvent de simples prolongements des 
parties qui la composent. Ainsi les loges peuvent, a Tune de 
leurs extr£mit£s, s'effiler en pointe (fig. 321), s'aplatir en lame 
[fig. 319, a), etc., et a I'extremite, ainsi modifiee, la cavite int6- 
rieure se trouve interrompue. Quelquefois des excroissances in- 
solites se montrent sur leurs faces, en forme de pointes (fig. 320, 
a), ou de verrues, ou de cretes (fig. 318, a). Nous avons deja vu 
que souvent le connectif peut prendre, au dela des loges, un de- 
veloppement plus ou moins grand et de formes diverses. D'au- 

1 2 
318. 

317-321. Antheres appendiculees. — a Appendice. — I, p, c,/. Meme signifi¬ 
cation que dans les figures precedentes. — r. Fente. 

317. Anthere sessile de la Violettedes jardins (Viola odor a la), vue par-devant 1, 
ct par derri&re 2. 

318. Anthere du Pleranclra pyroidea.—1. Tout entierc, vuc de cote.— 2.Moitie 
inferieure, apres qu'on I'a couple transversalemcnt. 

317. 
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tres fois, quoique plus rarement, c'est au-dessous ou au dehors 
qu'il se prolonge, par exemple dans deux des cinq etamines de 
la Violette, en un eperon qui s'enfonce dans celui de la corolle 

§ 444. Ce dernier rapport du petale et de retamine est bon a 
noter et tend a prouver leur commune nature, que nous avons 
deja indiquee et cherche a demontrer par divers arguments et 
divers exemples. II i'aut avouer neanmoins que, des parties de 
la fleur, I'etamine est celle bu la resscmblance avec la feuille 
s'est le plus effacee, surtout dans Tanthere, compare au limbe 
qu'elle represente, comme nous avons vu (§ 433) le filet avec sa 
base souvent dilatee representer le petiole avec sa gaine. C'est 
dans les organes developpes que la difference s'est prononc^e de 
plus en plus, quoique alors meme nous ayons trouv6 des exemples 
du passage des unes aux autres, exemples qu'il nous serait facile 
de multiplier si les bornes de cet ouvrage le permettaient. Mais 
en les examinant a une epoque moins avancee, cette difference 
est bien moins sensible ; comme nous le verrons plus bas en 6tu- 
diant la formation de I'etamine, et comme on pourrait s'en convain- 
cre d'autre part en suivant celle d'un grand nombre de feuifles. 

§ 445. Si, dans I'etamine, I'anthere est la partie essentielle pour 
la fecondation, le pollen Test dans ranlhere elle-m6me, ainsi que 
nous le verrons. On nomme done st^riles les etamines oil cette 

(fig. 317, a). 

319. 320. 321. 

319. 
320. 
321. 

Anthere de la Bruyere cendrec (Erica cinereal 
— du faccinium uliginasum. 
— du Gaultcria procumbcns. 
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ipoussicre vient a manquer. Alors les loges peuvcnt exister, mais 
iiffaissees et fletries. D'autres fois elles disparaissent complete- 
'mcnt, ct c'est le connectif seul qui persisle souvent en se deve- 
loppant. II n est pas rare de voir, dans ces cas, I'anthere trans- 
formee en limbe petaloide, tantot pelotonne et chiffonne, tantot 
etale comme un petale veritable; et cette derniere transformation 
pent devenir complete : c'est a elle qu'on doit beaucoup de fleurs 
doubles. Enfrn, I'etamine sterile pent etre reduite an filet; et 
celui-ci lui-meme plus ou moins diminue : on dit alors qu'il est 
rudimentaire. 

§ 416. Apres avoir considere I'etamine isolee, examinons les 
etamines reunies dans line meme fleur, dans leurs rapports soit 
avec les autres verticilles de cette fleur, soit les unes avec les 
autres. 

Nous avons deja expose quelques-uns de ces rapports : 10 ceux 
qui dependent du nombre, celui des etamines se trouvant egal a 
celui des folioles calicinalesetdes petales (fleur isostemone, § 376), 
ou inegal (fleur anisostemone ;de avtco;, inegal, etcTTj^wv, etamine), 
soit qu'il se trouve alors double (fleur d'iplostemone, § 376) ou 
moindre (fleur meiostemone; de [/.stov, moins) ou, au contraire, plus 
que double (fleur polystemone; de ttoXu;, nombreux). Nous avons 
vu que cette derniere circonstance peut resulter tantot de I'addi- 
tion de nouveaux verticilles d'etamines (§ 376 bis), tantot du 
dedoublementde quelques-unes d'entre elles ou de toutes (§ 377); 
2° ceux qui dependent de leur position relativement aux parties 
des verticilles voisins, opposees ou alternes , ou dans une situation 
intermediaire; 3° ceux qui dependent des divers degres de sou- 
dure qu'elles peuvent contracter avec ces m6mes verticilles, et 
d'apres lesquels peut varier leur insertion, c'est-a-dire leur point 
apparent de depart, relativement a eux et notamment au pistil, 
d'apres lequel on les divise en trois grandes classes, etamines 
hypogynes, perigynes, epigynes (§ 373). 

§ 417. Quant a leurs rapports mutuels, les etamines d'une meme 
fleur peuvent etre completement independantes les unes des au¬ 
tres {etamines libres ou distinctes, stamina libera seu distincta), 
ou bien contracter ensemble des adhdrences (etamines soudees ou 
connees, stamina coalita seu connata). Cette adherence a lieu 
entrc les antheres, comme on le voit dans toutes les Composees, 
les Lobelia, les Jasione, et, dans ce cas, les etamines sont dites 
syngeneses ou mieux synantherees (syngenesa seu synanthera, 
de cruv, avec [qui, dans les mots composes, indique I'union] 
Y£V£(jU,origine,etavOY)pa, antli6re).Plus souvent encore, c'est entre 
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les filets quc 1'union est etablie, soil que tous se trouvent airisi 
confondus en un corps unique, soitqu'ils se r6unissent en plusieurs 
groupes auxquels nous savons qu'on a donne le nom d'adelphies 
(§ 363), de maniere que les etamines sont monadelphes, diadel- 
phes, triadelphes (fig. 323), pohjadelphes (fig. 232.) suivant que, 
par la reunion de leurs filets, elles forment un seul de ces 

groupes, ou deux ou trois, ou davantage. Dans le cas de mona- 
delphie, si le pistil n'a pas ete supprim6, il est clair que les filets 
soud^s doivent laisser pour lui un espace libre au centre de la 
fleur et former alentour un tube ou anneau (fig. 324); ce n'est 
que s'il n'y pas de pistil, si la fleur est male, que ces filets peu- 
vent etre r^unis en un faisceau lui-meme central (fig. 25', 4). 
Dans les cas ou il y a plusieurs groupes d'^tamines, ils forment 
ou autant de segments de cercle (fig. 239) ou autant de fais- 
ceaux (fig. 322). Quelquefois les filets restent unis dans toute leur 
longueur; plus souvent, unis inferieurement, ils se s^parent a 
leur partie superieure (fig. 239, 322). Dans le premier cas, le 
faisceau prend une forme columnaire; dans le second il est ra- 
meux, et sa ressemblance avec un petit tronc divise en rameaux 
terminus chacun par une anthere devient vraie, surtout lorsque 
tous les filets ne se separent pas a la m6me hauteur, mais que 

322. Etamines triadelphes ee d'un Millepertuis (Hypericum tegyptiacum) en- 
tourantle pistil o. Les enveloppes de la fleur ont 6te enlevees. 

323. Fleur miUe du Ricin commun, consistant en un calicec de cinq folioles re- 
flechies, et des etamines e polyadelphes. Un des faisceaux rameux f a £t<§ figure 
grossi 4 cote. 

324. Trois des dix etamines du Tamarix gallica. On voit que les filets se soudent 
cntre eux seulement par leur base dilatee, de manure & former une sorte d'an- 
neau dont on voit ici un fragment. 
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quelqucs-uns restent unis ensemble plus haul que d'autres 
[fig. 323,/). Nous avons vu (§ 432) que les filets isoles peuvent 
6tre appendicules; il en est quelquefois de meme des groupes de 
filets, de ceux qui resultent d'un dedoublement: ainsi, par exem- 
ple, dans les Loasa avec les p^tales alternent des appendices peta- 
loTdes charges d'un petit nombre d'etamines; ainsi dans un genre 
de Tiliacees, le Luhea (fig. 238), on voit les etamines extremement 
nombreuses se reunir en cinq groupes places dans les intervalles des 
cinq p£tales, et chacun de ces groupes accol6 a une sorte de lame 
allong^e, dechiquet^e elle-meme a son sommet en une foule de 
lani&res filiformes, qui prouvent sa tendance a se dedoubler en 
filets st6riles, comme la partie ant^rieure du groupe s'est elle- 
meme dedoublee en etamines fertiles. 

§ 448. Les etamines d'une meme fleur, compares entre elles, 
sont egales ou inegales en grandeur, et dans ce dernier cas c'est 
avec plus ou moins de regularite. Lorsqu'elles sont nombreuses, 
elles peuvent etre d'autant plus longues qu'elles sont plus inte- 
neures (fig. 238,2) ou, au contraire, qu'elles'sont plus ext<5- 
rieures (comme dans beaucoup de Rosacees [fig. 229]). Dans les 
fleurs diplostemones, presque toujours les etamines opposes aux 
petales sont plus courtes que les etamines alternes. On appelle 
Utradynames (de TETpds, quatre, et Suvapui;, puissance, domination) 
celles des cruciferes dont 
quatre grandes, disposes v ' 

32j._Appareil des etamines tetradynames de la Giroflee commune [Cheiran- 
Ihuscheiri). - p Sommet du pedicclle. - c Cicatrices laissees par les folioles dn 
calice qui sont tombees. — eg Deux paires de grandes etamines. — ep Petites 
etamines. — c Torus glanduleux sur lequel toutes ces etamines s'inserent. 

326. Corolle de la digitale (Digilalis purpurea), coupee et etalee pour montrer 
1 appareil des etamines didynames qu'elle porte. - I Tube. —/Filets, dont au- 
dessous de le.ir insertion i on peut apercevoir le prolongcment dams' I'epaisseur de 
la corollc jusqu'i sa base. — (trj Anthercs des grandes etamines..'— ap des petites. 

par paires, alternent avec 
deux plus petites isol^es 
(fig. 325); didynames (de 
Siq, deux fois) celles des, 
Labiees, Person^es et au- 
tres plantes ou les cinq 
etamines, alternant avec 
les cinq lobes de la corolle, 
se trouvent, par I'avorte- 
ment plus ou moins com- 
plet de la cinquieme, re- 325. 326. 
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duites a quatre dont deux plus grandes repondant au cote supe- 
rieur de la fleur, deux plus petites repondant a ses cotes [fig. 326). 
Dans le Manguier, YHiptage, des dix etamines, une seule prend un 
grand developpement. Maisil serait trop long et superflu de passer 
en revue toutes les comhinaisons possibles dans la proportion re¬ 
lative des etamines inegales. 

§ 419. Quant a leur proportion avec la corolle, elle doit etre 
notee dans la description. Lorsque les etamines sont plus longues 
qu'elle et la depassent, elles sont dites saillantes (exserta); lors- 
qu'au contraire, plus courtes, elles restent cachees par elles, elles 
sont dites incluses (inclusa [jig. 287 et suivantes, 326]). 

§ 450. Elles* se dirigent de diverses manieres, ou directement 
en haul (etamines dressees, erecta), ou vers le centre de la fleur 
(etamines inflechies, inflexd), ou en dehors, soit qu'elles divergent 
simplement, soit qu'elles s'etalent horizontalement (patula), ou se 
courbent tout a fait (reflexa), ou meme pendent ou se rapprochent 
de la verticale (pendula). Quelquefois elles s'inclinent toutes en se 
courbant d'un meme cote de la fleur, vers le haut.ou vers le bas 
(ideclinata, comme dans le Marronnier d'Inde, la Fraxinelle). 

§ 451,. Structure de r^tamine. — Apres avoir examine les 
formes exterieures des'etamines dans les diverses especes de plan- 
tes, et les rapports que peuvent offrir entre elles, et relativement 
aux autres parties, cellesd'une meme fleur, recherchons la struc¬ 
ture anatomique de I'etamine. 

Du filet. — Le filet se compose : 1° d'un faisceau central de 
trachees, faisceau qui le parcourt de la base au sommet, sans se 
ramifier dans tout ce trajet; 2° d'une couche de tissu cellulaire 
enveloppant ce faisceau vasculaire ; 3° d'un mince epiderme, sur 
lequel on observe quelquefois des stomates, mais fort rares. 

Le faisceau des trachees se continue et se termine dans le con- 
nectif, quelquefois avant. Ce connectif est forme, du reste, par un - 
amas de cellules un peu difierentes de celles du filet et par leur 
couleur, et par leur forme. Leur consistance est souvent celle d'un 
tissu glanduleux. 

§ 452. De I'anthere. — Les logos de I'anthere a I'etat parfait 
pr6sentent intcrieurement une cavite remplie par le pollen, exte- 
rieurement par une membrane epidermique [fig. 327, c e), souvent 
parsemee de stomates; dans rintervalle, une couche d'un tissu 
particulier (e/*), dont on concevra facilement la nature et la forme 
si nousdisons qii'il a commence par une reunion de cellules spiralcs 
[fig. 25), (.m annulairos [fig. 26), ou, plus souvent encore, reti- 
cuiees'(//(7. 27), disposees sur un scul'ou sur plusieurs rangs d'c- 
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paisseur. Mais ordinairement la membrane de ces cellules a com- 
pletement disparu aux approches 
de la maturite de Tan there, et il 

lames qui les doublaientprimitive- 
ment, a leurs fibres, en attaehant a ce mot, non I'idee d'un utrieule 
allong£ ainsi que nous I'avons fait dans tout le courant de eet 
ouvrag«, mais celle d'un fil ou d'un ruban plein. Cette eouche 
fibreuse va en dimimiant d'epai^seur a mesure qu'elle se rapproche 
de la ligne suivant laquelle doit se faire la dehiscence de Pan there, 
etsurcelte ligne elle s'interrompt completement. Ces pelites lames 
tres-elastiques et hygrometriques doivent se tendre, se detendre, 
s'allonger et se recourber de manieres diverses, suivant que I'an- 
there est plus seehe ou plus humide; et ces variations doiventsuivre, 
d'une part, le developpement de I'anlhere, dont les sues, d'abord 
abondants, se resorbent ou s'evaporent pcu a peu; de I'autrepart, 
I'etat variable de I'atmosphere. Le tissu qui forme la paroi de I'an- 
there, soumis ainsi a une suite de tractions en sens divers, se rompt 
naturellement la ou il n'ofTre que peu de resistance, e'est-a-dire 
sur la ligne ou sur le point ou la couche fibreuse est interrompue; 
et e'est ainsi que la loge finit par se fendre et communique avec 
I'exterieur, de maniere a permettre la libre sortie du pollen ren- 
ferme dans la cavile, sortie que les contractions continuees du tissu 
elastique favorisent ensuite et completent. 

Examinons maintenant quels changements successifs a subis 
lYtamine depuis sa premiere apparition dans la fleur jusqu'a cet 
etatparfait qui precede immediatement ou accompagne la dehis¬ 
cence de Tanthere. 

C'est celle-ci qui se montre d'abord dans la fleur sous I'appa- 
rence que nous ont offerte a leur debut tous les organes foliaces, 
celle d'un petit mamelon cellulaire plein. Ce mamelon s'etend en- 
suite, et il est a remarquer qu'il est alors verdatre, quoique devant 
prendre plus tard une couleur ditTerente, le plus ordinairement la 
couleur jaune; il s'allonge ensuite, mais sans difterer encore par sa 

3i7. Portion de la coupe horizontale de la paroi d'une anthere de Cobtea scan- 
dens, 4 I'epoque de la dehiscence. — ce Couche externe composee par les cellules 
de IVpiderme. — c/ Cellules fibreuses formant la couclie interne. 

ne reste que les fils ou bandelettes, 
arranges par consequent en spi- 
rale, ou plus souvent en anneaux 
ou en reseaux (fig. 327, cf). On a 
nomme cellules fibreuses ces cellu¬ 
les a claire-voie ainsi reduites aux 327. 
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forme des autres organes de la fleur (§ 421). Sur son milieu so 
dessine ordinairement un sillon superficiel et longitudinal, indice 
de la separation future en deux loges; sillon qui correspondra au 
sommet du filet ou au connectif, et qui conserve la teinte verdatre 
plus long-temps que le reste. Lorsque le filet commence a se mon- 
trer plus tard, I'anthere a deja pris sa forme caracteristique, et, 
plus ou moins tot, sur les cotes, se dessinent deux nouveaux sil- 
lons, parallelesen general au median, et premiers indices des lignes 
de dehiscence. 

§ -452 bis. D&veloppement de I'^tamine en general. — Le filet, 
une fois qu'il s'est montre , continue a s'allonger plus ou moins vite. 
Quelquefois, soit qu'il doive rester court, soit qu'il n'atteigne pas 
dans le bouton toute sa longueur, on I'y trouve droit; d'autrqs fois, 
lorsqu'il atteint toute sa longueur et qu'elle doit exceder celle du 
bouton, il se tortille, ou se pelotonne, ou se replie sur lui-meme; 
modifications qu'on retrouve constantes dans certaines plantes, et 
meme dans certaines families. Le filet etaitau debut completement 
cellulaire; ce n'est qu'a une certaine epoque que les cellules du 
centre ont commence a s'organiser et a s'allonger en trachees. 

Remarquons dans tout ce developpement une analogic incon¬ 
testable avec celui de la feuille : celui de I'anthere qui represente 
le limbe, precedant celui du filet qui represente le petiole; de sorte 
que, formee d'abord a son sommet, I'etamine continue a s'allonger 
plus ou moins long-temps par sa base. Quelques observations ten- 
draienta completer cette ressemblance, en nous montrantque, dans 
certains cas ou le filet presente a son insertion une dilatation ana¬ 
logue a la partie vaginale de la feuille, cette dilatation parait se 
developper elle-meme plulot que la partie amincie ou petiolaire 
du filet, comme cela a lieu par la gaine foliaire (§ 147). 

Nous avons dit (§ 421) que sou vent, dans le bouton, on trouve 
les etamines comparativement beaucoup plus developpees que les 
petales. Neanmoins ceux-ci Se sont montres avant ou en meme 
temps; mais il peut arriver que leur evolution plus lente soit bien- 
tot devancee par celle des etamines, notamment de celles qui al- 
ternent avec eux et qui ainsi sont non-seulement plus grandes, mais 
aussi plus precoces que les etamines oppositipetalcs. C'est une nou- 
velle preuve de la connexion intime do ccs dernieres avec ces petales. 

§ 453. — de Tanth^re en particulier, et principalement du 
pollen. — Mais ce qui importe le plus dans I'liistoiro du deve¬ 
loppement de Tetamine, c'est celui du tissu propre de I'anthere et 
la formalion du pollen, qui constitue sa partie essentielle, I'agent 
de la fonction qu'elle est destinee a remplir. 
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Nous avons vu, dans le principe, le tissu de I'anthere homog^ne 

(§ 451): les cellules qui le composaient offraient toutes a peu pres 
la meme forme et les m6mesdimensions {fig. 328). Unpeu plus tard, 
ce tissu semble se d^truire a plusieurs places situees a une certaine 
distance de la peripherie, et de sa destruction resultent autant de 
lacunes, d'abord ^troites et lineaires, puisdeplus enpluselargies. 
Ces lacunes sont, en general, au nombre de quatre, deux pour cha- 
quemoitie de la masse totale de I'anthere, moitie qui constitue defi- 
nitivement une loge. Un fluide mucilagineux, forme sans doute aux 
d^pensdu tissu detruit,remplit les lacunes, etbientoton levoits'or- 
ganiser lui-meme en cellules (fig. 329 et 330): les exterieures, plus,- 

330. 

328. Tranche horizontale d'une anthere de Cucurbilapepo, prise dans un.boutoi*n 
qui n'a encore que deux millimetres de long. 

329. Tranche horizontale de la meme, dans un bouton un peu plus avance.   
ce Couche exterieure des cellules qui forment I'epiderme. — ci Couche intermediaire 
de cellules sur plusieurs rangs, dont la plupart seront resorbees. — Logettes rem- 
plies par un tissu 4 cellules beaucoup plus grosses up, et qui sont un premier etat? 
des utricules polliniques, tapissees par une couche de cellules plus petites cp. 

330. Tranche horizontale de la meme, encore plus avancee. Meme signification, 
pour les memeslettres. 
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petites (cp), dont la couche s'dtend en paroi sur toute la surface de la 
lacune, que nous pouvons nommer loyette (locellus); les int6rieure& 
(up), beaucoup plus grandes, non-seulement que celles qui viennent 
de se former en m6me temps qu'elles, mais aussi que toutes celles 
qui preexistaient. On leur a donne le nom ftutricules polliniques, 
ou cellules-meres du pollen, parce que c'est dans leur cavite quo 
ce pollen va se former. En etfel, ces utricules ne tardent pas a 
s'obscurcir par la presence de nombreux granules qui se ramas- 
„ . sent peu a peu en une 

masse [fig. 331, i), la- 
quelle se divise ensuite en 
quatrenoyaux separfepar 
une matiere liquide qui 
remplit I'mterieur de I'u- 
tricule et se solidifie peu 
a peu (fig. 331, 2). Cetle 
solidification s'etablit, en 
general, de la p6ripherie 
de I'utricule pollinique 
vers son centre; et Ton 
voit, par consequent, des 
cloisons s'avancer gra- 
duellement de I'exterieur 
vers I'interieur, jusqu'a ce 
qu'elles se rencontrent au , 
centre et divisent ainsi en 
quatre la cavite primiti- 

vement simple de I'utricule (fig. 331, 3). Chacun des noyaux 
granuleux ainsi isoles se revet d'une membrane propre et con¬ 
tinue a croitre (fig. 331, i) : a mesure qu'ils augmentent, les 
parois et les cloisons de I'utricule, qui auparavant etaient epaisses 
et succulentes, s'amincissent, au contraire, graduellement, eta 
tel point qu'elles finissent par disparaitre, et que les noyaux des 
divers utricules d'une m6me logette se trouvent libres dans sa 
cavite : or ces noyaux ne sont autre chose que les grains de pollen 
(fig. 331, 6). Nous observons ici ce mode de multiplication du tissu 

' Af s •• * . .» .ts* 
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331. 

331. Developperncut du pollen dans le Oui (I-'iscum album). — 1 Deux utricules 
polliniques remplis par une masse granuleuse. — 2 Apparition de quatre noyaux 
dans cette masse. — 3 Separation en quatre masses correspondant chacune 4 un 
noyau ou 4 un nouvel utricule. — 4 Utricule pollinique oil ces utricules interieurs 
sont deji desunis. — 5 Doux de ces dernicrs ou jeunes grains de pollen retires 
de I'utricule-m^re. — 6 Les grains de pollen 4 I'etat parfait. 
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cellulaire que nous avons signal6 precedemment (§325), par la 
formation de plusieurs utricules nouveaux dans la cavite d'un utri- 
cule-mere. Les grains de pollen ne sont eux-memes qu'autant 
d'utricules, remarquables par une forme et une structure particu- 
lieres, et parce qu'ati lieu de rester unis entre eux en un tissu 
continu ils deviennent definitivement independants les uns des 
autres, de maniere a constituer une sorte de poussiere. 

L'accroissement des grains du pollen, a mesure qu'ils se deve- 
loppent ainsi, semble se faire, non-seulement aux depens des utri¬ 
cules polliniques dont la substance est peu a peu resorbee, mais 
aussi aux depens des autres cellules, dont les couches, plus 
nombreuses dans Torigine (fig. 329, 330, c/), finissent, en conse¬ 
quence de la resorption des plus interieures. par se reduire a un 
tres-petit nombre, deux, trois ou quatre ; la plus superficielle (ce) 
constituant I'epiderme de Tanthere, les plus profondes son enve- 
loppe de cellules fibreuses. La metamorphose qui donne a celles-ci 
leur forme definitive s'opere tres-rapidement, presque subite- 
ment, vers le moment ou les grains de pollen arrivent a leur etat 
parfait; de sorte que la dehiscence a lieu presque en meme 
temps. 

Dans cette destruction graduelle du tissu cellulaire des parois 
de Tanthere, la partie interposee aux deux logettes s'est amincie 
elle-meme progressivement, et n'etablit plus entre elles qu'une 
faible cloison dont le bord exterieur vient aflleurer la ligne de 
dehiscence. Au moment ou cclle-ci a lieu, les deux logettes se 
trouvent done communiquer ensemble, et forment ainsi une loge 
de Tanthere, au fond de laquelle la cloison primitive ne se montre 
plus que comme un court repli plus ou moins apparent [fig. 310). 
On comprend que si Tanthere ne s'ouvre pas par une fente dans 
toute sa longueur, mais seulement par un pore a son sommet, cette 
cloison pourra ne pas se rompre et continuer a separer les logettes: 
e'est alors que Tanthere sera dite quadriloculaire (fig. 315). La 
plupart le sont dans le priheipe, et chaque loge resulte reellement 
de la confluence de deux, d'abord et long-temps distinctes. Le 
nombre quaternaire persistant des loges n'est done qu'une legere 
modification du cas le plus general. 

§454. Pollen. —Nous avons dit que la matiere des utricules pol¬ 
liniques disparait completement par resorption et que, par suite, les 
grains du pollen se trouvent libresdans les cavils de Tanthere: e'est 
le cas le plus ordinaire; mais cependant quelquefois on rencontre 
des traces plus ou moins evidentes de Tetat qui a precede. Ainsi, 
dans les antheres des Onagraires, on trouve les grains murs encore 

30. 



354 BOTAMQUE. 
incompletement lies par une foule de filaments visqueux, qui ne sont 
autre chose que les restes dela substance des utriculespolliniques 
incompletement resorbee. Une disposition analogue s'observe dans le 
pollen de beaucoupd'Orchidees, dont les grains sont reunis enplu- 
sieurs masses par une matiere qui reconnait la m&ne origine, qui 
offre la consistance de la glu, et qu'une 16gere traction allonge en 
filselastiques. Endecomposantces masses, on arrive a des agglome¬ 

rations de grains reunis quatre par 
quatre : ce sont ceux qui, formes 
dans un meme utricule,ont conserve 
leur coherence primitive. Nous pour- 
rions citer un grand nombre de 
pollens dont les grains se presen- 
tent ainsi agglom^res par quatre 
(fig. 332), ou par huit (fig. 333), ou 

g32 333 meme par seize, soit que ceux de 
deux ou quatre utricules se soient 

definitivement groupes ensemble, soit que dans un meme utricule 
il s'en soit developpe un nombre multiple. Dans les Asclepiadees, 
tous les grains d'une meme loge se sont reunis par leurs parois en 
une masse unique et formant ainsi un tissu cellulaire continu. 

§ 455. Mais laissons de cote ces divers modes de structure excep- 
tionnels, et revenons a celui qui se rencontre habituellement, celui 
ou les grains, definitivement libres dans une cavite commune, la 
remplissent comme une sorte de poussiere et s'eparpillent lorsqu'ils 
cn sortent. Ces grains, avons-nous deja dit, sont eux-memes des 
utricules; nous avons done a y etudier deux parties : Tune, con- 
tenante, ou Tenveloppe ; I'autre, contenue. 

§ 456. Lorsque le grain de pollen est mur, son enveloppe est 
generalement double, composee d'une membrane externe et d'une 
interne. La premiere s'est formee d'abord et s'est double plus 
tard de la seconde, ainsi qu'on devait s'y attendre. Dans quel- 
ques cas rares, on trouve une troisieme membrane interme- 
diaire. Dans quelques cas, beaucoup plus rares encore, on n'en 
trouve qu'une seule, et alors elle est analogue a I'interne par sa 
texture (fig. 337). 

C'est la membrane externe qui donne au grain du pollen sa 
forme et sa couleur, constantes dans une m6me espece de plante. 
Elle est, en effet, ordinairement assez dure et ferme, tantot lisse, 

332. Pollen du Periploca graca. 
333 Pollen de YInga anomaln. 
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tantot toute parsemee de petites ponctuations {fig. 334% ou sou- 
vent meme de granulations [fig. 335), qui lui donnent sous le 
microscope I'apparence de peau de chagrin ; tant6t heriss^e de 
mamelons ou meme de petites eminences qui, grossies de m$me, 
representent autant de poils ou d'aiguillons {fig-. 346). II arrive 
quelquefois que ces eminences, distributes avecune grande regu- 
larite, et unies par une matiere analogue, presque gelatineuse, 
dessinent ainsi un reseau saillant a la surface des grains, qu'on 
pourraitdire alors gaufres {fig. 336). II esta remarquer que, dans 

335. 336. 

tous les cas ou la surface exterieare se couvre ainsi de granula¬ 
tions ou d'autres saillies encore plus prononctes, elle suinte, en 
general, un liquide huileux et colore : c'est ce qui lui donne sa cou- 
leur, tandis qu'elle n'en a pas ordinairement lorsque le grain est 
parfaitement lisse; et alors il laisse apercevoir son interieur a tra- 
vers ses enveloppes transparentes. Dans Tautres cas, on n'obtient 
cette transparence qu'apres avoir dissousl'enduit huileux au moyen 
de reactifs convenables., par exemple, d'une huile grasse ou es- 
sentielle. 

§ 457. M. Mohl a emis sur la nature de cette enveloppe externe 
une opinion qui n'est pas partag^e par la plurality des botanistes. 
II pense que, dans un assez grand nombre de cas, elle est consti- 
tuee par une sorte d'epiderme, une couche de cellules juxtaposees, 
qui secr^tent a leur interieur I'enduit huileux; qu'elles sont 6vi- 
dentes dans certains pollens a paroi reticulee {fig. 345), mais 
qu'elles existent aussi dans la plupart des autres, et que les gra¬ 
nulations ne sont autre chose que des cellules tres-petites, en quel- 
que sorte ebauchees, liees entre elles par !a matiere intercellu- 

336. Grain dc pollen de X'Ipomaa. 
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lairo epanchoo en membrane sur tonte la surface du pollen. Ce 
serait done celle matiere seule qui formerait I'enveloppe externe 
lorsqu'elle est simple. 

§ 458. Quant a la membrane interne, elle est toujours iden- 
tique dans tous les pollens differents, unie, tres-mince et transpa- 
rente, extremement extensible. Dans quelques plantes, les grami- 
nees, par exemple, elle adhere dans toute son etendue a la membrane 
externe ; dans d'autres, a certaines places seulement; dans la plu- 
part, elle s'en detache en totalite.- 

§ 459. Fovilla. — Au dedans de cette enveloppe interne est 
renfermee une matiere a laquelle on a donne le nom de fovilla, 
formee d'un fluide epais et d'une foule de petits corpuscules gra- 
nuleux, auxquels viennent frequemment s'associer des gouttelettes 
huileuses et, beaucoup plus rarement, se substituer des granules 
de fecule. Les corpuscules sont en general de deux sortes (fig. 348, 
f), la plupart extremement petits et spheriques; quelques-uns 
(fig. 349) beaucoup plus gros, globuleux eux-memes, ou ellip- 
soides, ou allonges en courts cylindres, amincis a leurs extremites. 
Ces corpuscules, surtout les derniers, ont fixe particulierement I'at- 
tention des physiologistes, qui croyaient reconnaitre en eux les 
agents immediats de la fecondation, et y ont constate certains 
mouvements fort remarquables. Mais cette faculte de se mouvoir 
est-elle reellement une faculte vitale? M. R. Brown a reconnu qu'un 
tremoussement tres-actif, qui agite tous ces corpuscules, se rap- 
prochant et s'eloignant tour a tour les uns desautres, etsusceptibles 
ainsi d'une locomotion bien evidente, n'est pas une propriete qui 

' lui soit particuliere, mais qu'elle se retrouve egalement dans les 
molecules de tous les corps, non-seulement organises, mais aussi 
inorganiques. II ne doit pas etre ici question de ce mouvement, 
qu'on a nomme brownien, et qui parait etre une propriete physique 
et generale de la matiere extremement divisee; mais on a cru re¬ 
connaitre dans les corpuscules de la fovilla quelques phenomenes 
de locomotion mieux caracterises, ne tardant pas a s'arreter dans 
des liquides impropres a la vie, comme I'alcool, ou quelque temps 
apres leur sortie du grain pollinique, et rappelant jusqu'a un cer¬ 
tain point celle des animalcules infusoires, surtout dans ceux qui 

,sont plus gros ou plus allonges, et ou Ton a apercu des mouve¬ 
ments de contraction ou de flexion (fig. 349). Ces delicates obser¬ 
vations, objet de nombreuses controverses, demandent done a etre 
verifides, en recherchant si le phdnomene bien r£el ne pourrait pas 
etreexplique par une illusion ou par une cause purement physique. 
Quoi qu'il en soit, quo la partic active reside dans ces corpuscules 
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ou dans le fluide oil ils nagent, ou dans tous les deux a la fois, i! 
est indubitable que la fovilla est I'element essenliel du pollen. 

§ 460. Enveloppes et formes ext^rieures du pollen — II nOUS 
reste a exposer comment son action a lieu a travers les membranes 
qui I'enveloppent: c'est ce que nous fera connaitre I'examen des 
formes divcrses du pollen et de ses divers modes de dehiscence. 
Les grains de pollen se presentent le plus frequemment sous la 
forme d'un ellipsoide [fig. 339, 340), plus ou moins aminci a ses 
deux bouts (/)/)), qu'on peut appeler ses poles; de m£me qu'on 
peutappeler equateur la ligne circulaire (e) qui, egalementdistante 
de ces deux extremites, la partage en deux moities 6gales. Cette 
ligne, le plus ordinairemcnt ideale, est quelquefois marquee par 
la presence de certains points particuliers, ainsi que nous le ver- 
rons tout a Theure. Dans le cas ou le grain est un ellipsoide, 
comme dans le cas plus rare ou c'est un 
splieroide, la surface offre une courbe con¬ 
tinue. Dans un tr6s-petit nombre de plantes 
(Zostera marina et plusieurs autres Zoste- 
racees), le grain s'allonge en un veritable 
tube ou cylindre, une sorte de fil creux 
{fig. 337). D'autres fois la surface n'offre pas 
cette regularite, mais semble formee par la 
rencontre de plusieurs segments courbes. 
Une forme assez commune est celle qui re- 
sulte de la rencontre de trois de ces seg¬ 
ments, et alors on dit que le pollen est 2b7- 
trigone (fig. 348, 350). 

Enfin, il n'est pas rare que les grains de pollen affectent la 
forme d'un polyedre. Alors des faces planes ou a peine courbes 
sont separees par des angles solides, quelquefois 
m6me saillants en maniere de cretes. Ces faces 
peuvent etre toutes semblables entre elles; mais 
dans le plus grand nombre de cas, elles ne le sont 
pas loutes, et, par exemple, on trouve celles qui 
correspondent aux p61es, p, differentesde celles qui 
correspondent a Pequateur e (fig. 338). 

§ 461. Nous devons faire remarquer que la forme du pollen se 
modifie suivant le plus ou moins grand degr6 d'humidite dont il 

. ^' >. 

338. 

337. Pollen du Zoslera marina. — 1 Amas des grains contenus dans line an- 
tli^re, et representant comme un echevcau de fil. — 2 Deux bouts de ces fils beau. 
coup plus grossis. 

338. Grain de pollen dc la Cliicoree [Chicorium in'ybus). 
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est penetre. Si on le laisse quelque temps expose a I'air, il se des- 
seche, se retrecit; ses poles ou ses angles tendent a devenir de 
plus en plus aigus (fig. 347, 1). Si, au contraire, on le place dans 
1'eau, il se gonfle (fig. 347, 2); ses angles s'effacent et il ne tarde 
pas a prendre I'apparence plus ou moins complete d'un globule. 
Sa forme veritable doit etre cherchee entre ces deux extremes: 
c'est celle qu'il a dans I'interieur de I'anthere encore close, dans 
un milieu humide, mais non liquide. 

§ 462. Dehiscence du pollen. — La dehiscence du pollen re- 
sulte de la faculte inegale qu'ont ses deux membranes de s'etendre 
lorsqu'elles sont mises en rapport avec un liquide. L'exterieurc, 
qui la presente a un degre moindre que rinterieure, doit, a la fin, 
pressee par celle-ci, lui donner passage. Ce passage a lieu a travers 
des ouvertures, soit accidentelles, soit menagees d'avance sur la 
surface du grain. 

Le premier mode a lieu lorsque sa face est parfaitement homo- 
gene dans toute son etendue, comme elle Test, en effet, dans un 
certain nombre de plantes. Alors, si I'humidite se trouve appliquee 
a une certaine place du grain, la partie correspondante de la mem¬ 
brane interne tend a se distendre plus que les antres, tandis que 
celle de la membrane externe ramollie lui oppose un moindre 
obstacle, et, poussee de dedans en dehors, finit par se rompre. 

§ 463. Mais, dans la plupart des pollens, les choses ne se 
passent pas ainsi, parce qu'il se trouve d'avance sur la surface 
de la membrane externe des places plus faibles que d'autres; 
soit qu'elle s'y montre seulement amincie, soit qu'il s'y rencontre 
de veritables solutions de continuite. Ces amincissements se pre- 
sentent, en general, sous I'apparence de plis saillants vers I'inte¬ 
rieur du grain ; ces solutions de continuite, sous celle de petites 
ouvertures circulaires qu'on a nommees pores, mais qui, comme 
celle des cellules auxquelles on donne le meme nom (§ 17), ne 
sont peut-etre le plus souvent que de petits espaces extremement 
amincis eux-memes et par consequent susceptibles de se rompre 
beaucoup plus rapidement. Tantdt les grains d'un meme pollen 
n'offrent que des plis sans pores, tantot que des pores sans plis, 
tantot les uns et les autres. 

§ 464. La partie amincie de la membrane qui correspond aux 
plis dififere, en general, par son aspect, du reste de la surface, 
quoique, dans certains cas, elle en rappelle les caract6rcs alfai- 
blis, qu'elle soit, par exemple , en partie couverte par des granu¬ 
lations ou des ponctuations. Mais le plus ordinairement elle est 
lisse et transparente. Les plis occupent quelquefois toute la Ion 
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gueur du grain, s'&endant d'nn p61e a I'autre, ce qui est leur 
direction habituelle. D'autres fois ils sont plus courts et egalement 
eloign6s des deux p61es. Leur nombre varie : le plus frequent est 
I'unit^, qu'on observe dans la majorite des plantes monocotyledo- 
n6es (fig. 339), ou celui de trois, qui se rencontre au contraire 
dans beaucoup de dicotyledonees (fig. 340). L'existence de deux 

fA /f 
•' ? 14 i 

H I! w 

339. 

341. 

plis seulement n'a ete constatee que pour un petit nombre d'exem- 
ples; celle de quatre est aussi fort rare, celle de six beaucoup 
moins. On peut en observer davantage, jusqu'a douze   
et meme au dela. 

Ces plis sont presque constamment droits ; ce n'est 
que dans quelques cas tres-rares qu'ils prennent une 
direction courbe ou meme spirale, en separant ainsi 
deux zones contournees en spirales elles-memes (par 
exemple, dans le Mimulus moschatus [fig. 341]). 

Lorsque le grain est gonfle par I'eau, le pli disparait et sa 
membrane, en se depliant, prend a pen pres I'aspect d'un fuseau 
sph£rique, c'est-a-Jire d'un segment de la surface compris entre 
deux arcs qui convergent vers les poles. Dans un petit nombre de 
pollens, cette extension du pli parait I'etat normal, et on y observe 
les zones amincics, mais non repliees. Souvent alors elles ne s'in- 
terrompent pas aux poles, mais s'y confondent ensemble. 

§ 465. Les pores varient, de meme que les plis, par leur nom¬ 
bre , et offrent sous ce rapport les m6mes combinaisons, c'est-a-dire 
qu'on en trouve souvent en un seul, et cela ie plus ordinairement 

339. Pollen d'un Ail (Allium fistulosum). — p Pole. — c Equateur. — 1 Grain 
vu sur une face. — 2 Sur la face opposec. — 3 Sa tranche transversale, suivant 
I'equateur. 

340. Pollen d'un Liseron (Convolvulus tricolor). Les lettres et numeros ont la 
meme signification que dans la figure precedente. 

341. Grain dc pollen du Mimulus moschatus. 
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dans les monocotyledonees, par exemple dans les Graminees 

[fig. 3i2), souvent trois, 
et cela dans les dico- 
tyledonees; quelquefois 
deux, d'autres fois qua- 
tre ou davantage. Lors- 

342. 343. 34t. qu'ji y en a ainsi plu- 
sieurs, ils peuvent etre ranges regulierement en cerclCj et ce 
eercle est celui de I'equateur (/?<;. 343); ou bien disperses sur 
toute la surface avec une regularite sensible ou sans ordre bien 
apparent [fig. 344). 

Les pores se dessinent exterieurement de differentes manieres, 
maisbien mieux apres qu'on a fail gonfler le grain en le mouillant. 
On voit alors le pore sous la forme d'un petit rond forme par une 
membrane transparente : soit I'exterieure, extremement amincie; 
soit Tinterieure, se presentant a I'ouverture beante. La premiere 
opinion parait la plus probable; du moins, dans quelquescas, il 
est evident que le pore est revetu par la membrane externe, qui 
a conserve sa consistance et tous ses caracteres, excepte dans un 

pourlour circonscrit par une 
ligne tres-fine [fig. 345, o). 
Le cercle ainsi circonscrit 
finit par se detacher, pousse 
en dehors comme une sorte 
de couvercle (fig. 346, o): 
on a nomme opercules les 
pollens qui ofTraientce mode 
de dehiscence. Le pore, 

3l5- 346- d'autres fois, occupe I'ex- 
tremite d'une saillie qui se prononce d'autant plus que le pollen 
est plus humide : c'est ce qu'on voit particulierement dans les 
grains trigones des Onagrariees (fig. 350, 351), ou les trois angles 
s'allongent dans I'eau a un degre remarquable. 

342. Grain de pollen d'une Graminee [Dactylis glomerala). 
343. Grain de pollen du Chanvre (Cannabis saliva). — e Equateur. — pp Poles. 
344. Grain de pollen du Corydalis cnpreolala. 
315. Grain de pollen d'une Passiflore [Passijlora kermesina), avant la dehis¬ 

cence. — o o Opercules. 
34G. Grain de pollen de laCourge (Cucurblla pepo), au movnent de la dehiscence 

— oo Opercules deji separes du reste de la membrane externe par autant de 
saillies I de I'ihterne. 
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§ 466. Enfin, les memes grains, dans un grand nombre de 
plantes appartenant toutes aux dico- 
tyledon^es, peuvent ofTrir en m^me 
temps des plis et des pores : tantdt les 
uns correspondent aux autres, ou un seul 
pcJre au milieu de chaque pli, ou deux 
pores aux deux extremites d'un meme 
pli; tantot les plis n'offrent des pores 
que de deux en deux, de telle sorte qu'on 
trouve, par exemple, trois seulement 
des premiers pour six ou neuf des seconds [fig. 347); tantot, enfin, 
il y a des plis et des pores separes et alternatifs. 

Dans les grains polyedriques, ceux de beaucoup de Composees, 
par exemple, les pores sont situes ou sur les angles, ou sur le mi¬ 
lieu des faces. 

§ 467. Si le grain de pollen est maintenu quelque temps dans I'eau, 
il continue a se gonfler, sans doute par I'effet de TendosmOse, parce 

347. 

319. 350. 351. 

317. Grain de pollen de la Salicaire [Lylhium sulicuria), ou Ton observe six 
plis, dont trois perces d un pore 4 leur milieu, trois autres alternant avec les pre¬ 
miers et sans pore, —pp Poles. — e s Equateur. — 1 Grain sec. — 2 Le meme 
gonfle dans 1 eau, de telle sorte qu'il a pris la forme globuleuse et que ses plus 
se sont deployes. La membrane interne commence a faire saillie & travers 
les pores. 

343. Grain de pollen de I'Amandier nain [Amygdalus nana\, dont la membrane 
interne a commence 4 faire saillie par les trois pores sous forme d'autant d'am- 
poules t, et s'est crevee i 1'extremite d'une d'elles en donnant issue au jet de fo- 
villa /, ou 1'on peut apercevoir des grains de diverses grosseurs. 

34). Gros granules de fovilla de VHibiscus paluslris. • 
350. Grain de pollen de 1 Onagre (CEnolhera biennis), entier. 
351. Le meme emettant par Tun de ses angles entr'ouvert un prolongement de 

sa membrane interne sous forme d'un tube I. 
31 
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que cette eau, moins dense quo la fovilla, doit s'infiltrer en grande 
quantite dans la cavite qui renferme celle-ci. Les membranes se 
trouvant ainsi distendues, si I'exterieure est partout homogene, elle 
se rompt dans im point quelconque; si elle a des plis, cette por¬ 
tion, plus mince et plus extensible, se prete quelque temps en¬ 
core a cette augmentation de volume, et forme une saillie avant 
de se rompre elle-meme. La membrane interne, qui jouit de cette 
propriete a un degre beaucoup plus &eve, fait saillie a travers 
ces ruptures de Texterieure, ou bien plutot a travers ses pores, 
s'ils preexistaient. Dans ce dernier cas, on la voit sortir par tous 
ces pores sous forme d'autant de petites ampoules [fig. 344, 347, 
348), et elle donne ie meilleur moyen de bien constater leur 
distribution sur la surface du grain : on aide cette action en 
ajoutant a I'eau un peu d'un acide assez energique, le nitrique, par 
exemple. Ainsi tiraillee dans un grand nombre de points, la mem¬ 
brane interne ne tarde pas a ceder elle-meme, se creve en un 
de ces points, et laisse echapper la fovilla sous la forme d'un jet 
plus ou moins long (fig. 349). Les anciens botanistes, observant 
toujours la dehiscence du pollen dans I'eau, avaient reconnu ce 
dernier phenomene, I'eruption du jet, qui, comme le plus appa¬ 
rent, avait du arreter leur attention, et ils en avaient naturellement 
conclu que c'etait de cette maniere que dans la vie le pollen se 
vidait de sa fovilla lorsqu'il se trouvait sur la surface humide du 
stigmate. 

§ 468. Mais il est clair que, dans ce dernier cas, le grain en 
contact par une petite partie de sa surface seulement avec le li- 
quide, n'est plus dans les memes conditions qu'environne de 
tous cotes par de I'eau; que son gonflement est plus lent; que 
les membranes distendues ainsi graduellement et seulement d'un 
cote peuvent s'allonger bien plus sans se rompre. C'est ce 
qu'on observe facilement sur le pollen en contact, soit avec le 
stigmate meme, soit avec une surface legerement humide. Alors 
ce n'est plus par tous ses plis, par tous ses pores, que la membrane 
interne tend a faire hernie au dehors, c'est seulement par I'un 
d'eux, par deux rarement; mais I'ampoule qui s'est montree 
d'abord s'allonge ensuite et peu a peu en une sorte de boyau qui 
finit par former un tube plus ou moins long, tube a travers les pa- 
rois duquel on pent apercevoir les granules de la fovilla, qui ont 
suivi en partie au dehors la membrane qui les renfermait imme- 
diatement. Dans quelques cas meme, on les a vus dans ce tube se 
mouvoir en courants, de ce inouvement que nous avons appele ro- 
tatoire (§ 273). Ce tube ou boyau pollinique est, avons-nous dit, 
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forme par la membrane interne; mais a sa base il peut etre dou¬ 
ble par Texterne, qu'il aura entraine quelque temps avec lui avant 
de le rompre. S'll en existe une troisieme intermediaire, plus ana¬ 
logue a I'interne, elle la suit aussi plus loin. 

§ 469. Dans les pollens qui n'ont qu'une seule membrane, on 
prevoit qu'elle devra s'allonger de cette maniere par le point 
quelconque de sa surface ainsi soumis a I'action de Thumidite, 
comme le curieux pollen des Asclepiadees en fournira un exemple, 
si, avec beaucoup d'auteurs, on ne considere pas comme une mem¬ 
brane externe le tissu cellulaire qui les renferme (§ 454); mais dans 
les autres, ou I'existence d'une membrane unique est incontestable, 
il est a remarquer que la forme primitive du pollen se trouvait 
precisement celle d'un tube (fig. 337). 

§470. Antheridies des v6getaux acotyledon6s. — Les plantes 
acotyledonees offrent-elles des organes analogues a ceux que nous 
venons de decrire, a I'anthere ou au pollen ? Les uns ont refuse a 
ces vegetaux les organes de la reproduction et les ont nommes en 
consequence agames; les autres, en leur donnant le nom de cryp- 
togamcs, ont indique ce seul fait, que ces organes caches avaient 
echappe jusque-la a I'observation, mais sans nier pour cela la pos- 
sibilite absolue de leur existence. Plus tard, Hedwig, dans un 
grand nombre de ces cryptogames, a fait distinguer deux sortes 
d'organes, dont Tun, inconnu avant lui, a ete compare a I'organe 
male des phanerogames. G'est, en general, un petit sac dont la 
forme etla situation varient suivant les plantes : d'abord parfai- 
tement clos, puis s'ouvrant a une certaine epoque par un point de 
sa surface, et laissant par cette ouverture sortir la matiere qu'il 
renfermait, un amas de corpuscules ordinairement lies par un li- 
quide mucilagineux. Si ces corpuscules sont immediatement con- 
tenus dans le sac, et si celui-ci est forme par une membrane 
simple, il est evident qu'il presente tous les caracteres d'un grain 
de pollen avec sa fovilla ; mais dans des families entieres la mem¬ 
brane est formee par un reseau de cellules distinctes, et la compa- 
raison precedente devient fausse, a moins qu'avec M. Mob I on 
admette que le tegument externe du pollen peut etre un epiderme 
compose de plusieurs cellules. Aussi I'opinion que, dans les cryp¬ 
togames, I'organe male existe, mais reduit a un grain de pollen, 
a-t-elle 6te emise et soutenue. Cependant on est revenu mainte- 
nanl assez generalement a I'idee qu'il represente une anthere, im- 
parfaite il estvrai, etdont, par cette raison, on a propose d'alterer 
le nom en celui d'antheridie (antheridium). Nous ferons mieux 
comprendre les raisons sur lesquelles s'appuie cette maniere de 
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voir, en decrivant brievement les antheridies les mieux connues, 
celles des Mousses et des Hepatiques. 

Ce sont des sacs, tantot plonges dans une masse de tissu cellu- 
laire qui les environne de toutes parts (comme dans le Marchantia 
et autres Hepaticees); tantot fixes par leur extr&nite inferieure 

et libres dans tout le reste de leur surface 
(comme dans les Mousses [fig. 352]); tan- 
tdt retrecis a leur extremite sup^rieure 
en une sorte de goulot qui donne a t'en- 
semble une forme de bouteille; tantot 
termines sans prolongement en un bout 
obtus que ferme une membrane transpa- 
rente, par la rupture de laquelle la de- 
cliirure du sac a lieu (/?gf.352). Le reste 
de Tenveloppe est forme par une seule 
couche de cellules a paroi simple et con¬ 
tinue (a). Nous n'observons done pas ici 
cette couche de cellules fibreuses, plus in- 
terieures, que nous avons signalee dans 
les vraies antheres. La cavite est remplie 
par une matiere demi-fluide, dans la¬ 
quelle I'examen microscopique fait recon- 
naitre une texture cellulaire (fig. 352,1 f), 
et, lorsqu'elle est fraiche, on discerne 

a I'interieur de ces cellules un mouvement actif. II resulte de la 
rotation d'un petit corps en forme de cerceau, renferm^ dans cha- 
cune de ces cellules (fig. 352, 2). Lorsque cette matiere est degag6e 
de son enveloppe et placee dans I'eau, ce mouvement prend une 
nouvelle activity; les cellules se separent les unes des autres; leur 
enveloppe, tres-tenue et molle, ne tarde pas a se dissoudre, et Ton 
peut voir alorsplus nettement les corpuscules circulaires. Ils offrent 
la forme de filaments ainsi roules sur eux-m£mes, soit en un seul 
tour, d'oii resulte un cercle, soit enplusieurs tours de spiralerap- 
proches, renfles en un point et s'effilant graduellement de ce point 
jusqu'a I'autre extremite qui acheve le cercle (fig. 352, 3)..Devenus 
libres, ces filaments se deroulent souvent en une ligne courbe ou 
onduleuse, et on croit avoir sous les yeux quelques-uns de ces 
petits animalcules qu'on anommes infusoires, parce qu'on les ren- 

352. 

352. 1 Antheridie a d'une Mousse [Hypnum Iriquelrum), an moment oil deson 
sommet ouvert sort la matiere contenue f. — 2 Quatre utricules de cctte matiere 
contenant chacun un corpuscule circulaire mobile ou animalcule. — 3 Un de ces 
animalcules isole. 



<?/ . A'V 

\ S 'C^ - -i 

-Vr :^l-V ;■. 3 

ANTHfiRIDIES. 365 
' contre frequemment dans I'eau ou Ton a fait infuser une ma- 

ti^re organisee. La ressem- 
blance est tellement complete , 
que beaucoup de naturalistes 
n'hesitent pas a y reconnaitre 
de veritables animaux. Ceux-ci 
offrent done une sorte de tele 
correspondant au renflement 
dont nous venons de parler, et 
une queue plus ou moins lon- 
gue et graduellement effilee. 

Les anth^ridies du Chara en 
offrent de semblables; mais au 
lieu d'etre contenus dans les 
cavites d'une masse cellulaire, 
ils sont renfermes en amas dans 
des cellulesplacees bout a bout, 
de maniere a constituer des 353 
tubes cloisonnes t (fig. 353). 

Chacune de ces cellules peut-elle etre comparee a un grain de 
pollen, et chacun de ces animalcules a sa fovilla? II regne encore 
beaucoup d'obscurite sur la veritable nature de ces parties, dont 
I'observation est toute recente, et qui offrent avec ['organisation 
animale une analogic trop frappante pour que nous ayons du la 
passer sous silence, malgre I'incertitude ou Ton est encore sur le 
role qu'elles jouent dans la vegetation. Si ce sont les antheres de 
ces cryptogames, il est evident que le contenu est aussi different 
que le contenant de ce que nous avons decrit dans celles des 
plantes phanerogames. 

353. I Portion du contenu d'une antheridie du Chara vulgaris. Plusieurs tubes 
cloisonnes t, attaches a un utricule b. Un petit amas d'utricules semblables ser¬ 
vant de bases k un beaucoup plus grand nombre de ces tubes remplit pour la plus 
grande partie la cavite de Tantheridie. — 2 Extremite d'un des tubes, compose de 
plusieurs cellules, dans chacune desquelles est un animalcule. Un d'eux est deja 
plus qu'4 moitie d^gage de sa cellule. — 3 Extremite d'un tube, dont les animal¬ 
cules sont deji sortis, excepte de la derniere cellule. — 4 Un animalcule isole. 
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PISTIL. 

• § 471. Nous avons deja plusieurs fois parle du pistil qui occupe 
le centre de la fleur, qui se presente entoure des enveloppes et 
des 6tamines dans la fleur hermaphrodite et complete (§ 356), des 
enveloppes seulement dans la fleur femelle (§ 382), et qui la forme 
seul lorsqu'elle est, deplus, nue(§ 383) Nous avons vu quece pistil 
est compose de feuilles modifiees ou carpelles, dont le nombre varie 
suivant les plantes et peut etre reduit a I'unite; que ces carpelles, 
tantdt restent distincts les uns des autres (§ 358, 361), tantot se 
soudent entre eux en un seul corps (§ 356, 366). II nous reste a 
faire connaitre la structure et les diverses modifications de ce corps 
simple ou compose, que nous n'avons examine jusqu'ici que dans 
ses rapports de position. Pour mieux nous faire comprendre, nous 
examinerons d'abord un carpelle isole, et nous considererons en- 
suite les cas ou plusieurs de ces carpelles se trouvent reunis dans 
une meme fleur, et les rapports divers qu'ils peuvent alors pre¬ 
senter avec les autres parties de cette fleur. 

§ 472. Commencons done par suivre dans son developpement un 
de ces carpelles. G'est ce qu'on peut faire avec assez de facilite 
dans la fleur d'une plante commune le long de nos rivieres, le Jonc 
fleuri (Butomus umbellatus). Si on ouvre un bouton encore tres- 
jeune de cette plante (fig. 355), on trouvera son centre occupe par 
un verticille de six petits corps, c, ou plutot par deux verticilles de 
trois : ce sont de petites palettes verdatres, un peu concaves du 
cote interne, et qui ne different pas d'une veritable feuille observee 
dans la premiere periode de sa formation. Chacune de ces petites 
feuilles devient de plus en plus concave par le rapprochement gra- 
duel de ses bords, qui fmissent par se toucher (fig. 356) et enfin 
se reunir. La feuille forme alors les parois d'une cavite parfaite- 
ment close ; et si on observe attentivement la surface interne de 
cette cavite, surface qui repond a la face superieure de la feuille, 
on la voit toute couverte de petites excroissances ovoides qui y 
sont attachees (fig. 357 et 358). On appelle ovaire (ovarium, ou 
plus anciennement germen) ce corps ainsi creuse a I'interieur; 
loge (loculus), sa cavite (fig. 357 et 358, /); ovules (ovula), ces pe¬ 
tits corps adherents a sa paroi (fig. 357 et 358, o), et qui plus tard 
deviendront les graines. 
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§ 473. Le Cerisier nous offrira, d'une autre maniere, la preuve 
du passage de la feuille au carpelle. Si nous prenons, en effet, une 
fleur double de Cerisier [fig. 359), nous verrons son centre occupe 
par de petites feuilles parfaitement conformees et a peine pliees, 
Margies inferieurement en un limbe vert (i), retreeies superieu- 
rement en un prolongement qui semble la continuation de la ner- 
vure moyenne, s. Mais dans une fleur simple, a la place de ces 
deux feuilles centrales, nous trouverons un seul corps (o), infe¬ 
rieurement renfle et creux, avec un corps plus petit (g) ren- 
ferm<5 dans sa cavite, a la paroi de laquelle il est attache; nous y 
reconnaitrons un ovaire, avec un ovule unique, contenu dans 
sa loge. Au dessus de cette cavite, I'ovaire se retrecit en un pro- 

355. Bouton tr£s-jeunc du Bulomus umbellalus, ouvert de maniere 4 montrer 
les difFerentes parties de la fleur. 1° Son perianthe a six folioles, trois exterieures pe, 
trois interieures pi) 2° ses neuf etamines, trois e; opposees au perianthe interne, 
six «e opposees au perianthe externe; 3° ses six carpelles opposes, trois ce au 
perianthe externe, trois c' au perianthe interne et situes sur un rang un peu plus 
interieur. Ces carpelles sont encore a I'etat de petites feuilles un peu concaves en 
dedans. 

356. Ces memes carpelles k un etat un peu plus avance, lorsque les deux bords 
de la petite feuille qui les forme chacun sont arrives a se toucher, et que la cavite, 
ainsi formee par le deploiement de la feuille carpellaire, ne communique plus & 
I'ext&ieur que par une etroite fente. 

357. Partie inferieure d'un des carpelles precedents, coupee transversalement de 
maniere k montrer sa loge I et ses ovules o. 

358. Carpelle beaucoup plus avance, lorsqu'il est deja completementclos, coupe 
verticalement dc maniere k montrer sa loge I et ses ovules o. — s Papilles stigma- 
tiques. / 



BOTAMQUE. 

PISTIL. 

• § 471. Nous avons deja plusieurs fois parle du pistil qui occupe 
le centre de la fleur, qui se presente entoure des enveloppes et 
des etamines dans la fleur hermaphrodite et complete (§ 356), des 
enveloppes seulementdans la fleur femelle (§ 382), et qui la forme 
seul lorsqu'elle est, deplus, nue(§383) Nous avons vu quece pistil 
est compose de feuilles modifieesou carpelles, dont le nombre varie 
suivant les plantes et peut etre reduit a I'unite; que ces carpelles, 
tantot restent distincts les uns des autres (§ 358, 361), tant6t se 
soudent entre eux en un seul corps (§ 356, 366). II nous reste a 
faire connaitre la structure et les diverses modifications de ce corps 
simple ou compose, que nous n'avons examine jusqu'ici que dans 
ses rapports de position. Pour mieux nous faire comprendre, nous 
examinerons d'abord un carpelle isole, et nous considererons en- 
suite les cas ou plusieurs de ces carpelles se trouvent reunis dans 
une meme fleur, et les rapports divers qu'ils peuvent alors pre¬ 
senter avec les autres parties de cette fleur. 

§ 472. Commencons done par suivre dans son developpement un 
de ces carpelles. G'est ce qu'on peut faire avec assez de facilite 
dans la fleur d'une plante commune le long de nos rivieres, le Jonc 
fleuri (Butomus umbellatus). Si on ouvro un bouton encore tres- 
jeune de cette plante (fig. 355), on trouvera son centre occupe par 
un verticille de six petits corps, c, ou plutot par deux verticilles de 
trois : ce sont de petites palettes verdatres, un peu concaves du 
cote interne, et qui ne different pas d'une veritable feuille observee 
dans la premiere periode de sa formation. Chacune de ces petites 
feuilles devient de plus en plus concave par le rapprochement gra- 
duel de ses bords, qui finissent par se toucher (fig. 356) et enfin 
se reunir. La feuille forme alors les parois d'une cavite parfaite- 
ment close ; et si on observe attentivement la surface interne de 
cette cavity, surface qui repond a la face superieure de la feuille, 
on la voit toute couverte de petites excroissances ovoides qui y 
sont attachees (fig. 357 et 358). On appelle ovaire (ovarium, ou 
plus anciennement gcrmen) ce corps ainsi creuse a I'mterieur; 
loge (loculus), sa cavite (fig. 357 et 358, /); ovules (ovula), ces pe¬ 
tits corps adherents a sa paroi (fig. 357 et 358, o), et qui plus tard 
deviendront les graines. 
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§ 473. Le Cerisier nous offrira, d'une autre maniere, la preuve 
du passage de la feuille au carpelle. Si nous prenons, en eflet, une 
fleur double de Cerisier (fig. 359), nous verrons son centre occupe 
par de petites feuilles parfaitement conformees et a peine pliees, 
Margies inferieurement en un limbe vert (I), retrecies superieu- 
rement en un prolongement qui semble la continuation de la ner- 
vure moyenne, s. Mais dans une fleur simple, a la place de ces 
deux feuilles centrales, nous trouverons un seul corps (o), infe¬ 
rieurement renfle et creux, avec un corps plus pelit (g) ren- 
ferauS dans sa cavite, a la paroi de laquelle il est attache; nous y 
reconnaitrons un ovaire, avec un ovule unique, contenu dans 
sa loge. Au dessus de cette cavite, I'ovaire se retrecit en un pro- 

355. Bouton tres-jeune du Bulomus umhellalus, ouvert de maniere 4 montrer 
les difFerentes parties de la fleur. 1° Son perianthe a six folioles, trois exterieures pe, 
trois interieures pi; 2° ses neuf etamines, trois ei opposees au perianthe interne, 
six ee opposees au perianthe exteme; 3° ses six carpelles opposes, trois ce au 
perianthe exteme, trois c' au perianthe interne et situes sur un rang un peu plus 
interieur. Ces carpelles sont encore a I'etat de petites feuilles un peu concaves en 
dedans. 

356. Ces memes carpelles k un etat un peu plus avance, lorsque les deux bords 
de la petite feuille qui les forme chacun sont arrives a se toucher, et que la cavite, 
ainsi formee par le deploiement de la feuille carpellaire, ne communique plus & 
1'ext^rieur que par une etroite fente. 

357. Partie inferieure d'un des carpelles precedents, coupee transversalement de 
manure 4 montrer sa loge I et ses ovules o. 

358. Carpelle beaucoup plus avance, lorsqu'il est deja completement clos, coupe 
verticalement dc maniere a montrer sa loge i et ses ovules o. — s Papilles stigma- 
tiques. / 
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longement cylindrique (<), qui se termine en se dilatanta sa partie 
sup^rieure (s). On nomme ce prolongement retreci style (stylus), et 
la dilatation terminale stigmate [stigma). Nous retrouvons doncici 
la feuille que nous avons vue au centre de la fleur double, avec 

cette difference que son limbe s'est epaissi, et, par le rapproche¬ 
ment et la soudure de ses bords, a forme une cavite close ou loge 
dans laquelle s'est developpe un ovule. 

§ 474. Un carpelle complet se compose de ces trois parties • 
I'ovaire, ou cavity close, qui renferme un ou plusieurs ovules; le 
style,, prolongement superieur retreci et plein ; le stigmate, qui 
termine le style, et s'en distingue assez souvent par un renfle- 
ment, toujours par une difference de tissu. Quelquefois ce tissu, au 
lieu d'etre porte sur un style qui I'ecarte plus ou moins de I'ovaire, 
se trouve imm^diatement ou presque immediatement sur la surface 
ext^rieure de cet ovaire ; le style alors manque, ou est tellement 

339. Carpelles 4 I'etat de feuilles, tels qu'on les trouve dans la fleur double du 
Cerisier. — / Limbe. — s Prolongement de la nervure moyenne n qui devient libre 
superieurement, representele style et se termine par un epaississement qui repre- 
sente le stigmate. 

360. Carpelle du Cerisier, tel qu'on le trouve dans la fleur simple. — o Ovaire. 
— t Style. — s Stigmate. 

361. Le mime, coupe verticalement de maniere 4 faire voir dans son ovaire, 
o une cavite centrale remplie par I'ovule g, pendu k sa paroi & un point uuquel 
vient aboutir un faisceau fn de vaisseaux nourriciers; et dans son style L le petit 
canal c qui le parcourt depuis le stigmate s jusqu'i la cavite de I'ovaire. 
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raccourci qu'on le considere comnie nul, eton dit que le stigmate 
est sessile (fig. 358, 397). 

§ 475. Quelle cst la structure anatomique de ces diflerentes 
parties? L'ovaire, coinme le limbe d'une feuille qu'il represente, 
se compose d'un parenchyme parcouru par des faisceaux fibro- 
vasculaires et revetu par un epiderme. Le parenchyme, quelque- 
fois tres-mince, est souvent assez epais, plus charnu et plus riche 
en sues que celui de la feuille. Les faisceaux formes de trachees 
deroulables se dirigent de bas en baut et convergent a I'origine 
dii style; tantot rares, tantot abondants; tantot simples, tantot 
ramifies, et se joignant par leurs ramifications en un reseau plus 
ou moins complique. Le tissu cellulaire au milieu duquel ils mar- 
client, sans presenter ces couches d'une structure differente, que 
nous avons signalees dans Tepaisseur de beaucoup de feuilles 
(§ 127), vaneanmoins en se modifiant un peude Texterieur al'in- 
terieur, et cette modification se prononcera surtout a mesure que 
l'ovaire avancera dans son d^veloppement. L'epiderme exterieur, 
qui correspond a celui de la face inferieure de la feuille, est comme 
lui parseme de stomates plus ou moins nombreux. Quant a I'epi- 
derme interieur qui tapisse la cavite de la loge, soustrait a Taction 
de la lumiere, il est, en general, beaucoup plus pale ou blanchatre, 
et toujours depourvu de stomates. 

§ 476. L'ovaire ne represente pas toujours le limbe meme de la 
feuille, mais quelquefois aussi, et meme, suivant quelques au- 
teurs, le plus generalement, sa partie vaginale. Alors le style cor- 
respondrait au petiole, et le limbe se trouverait supprime. 

§ 477. Le style, par sa structure, semble representer plutot la 
partie superieure de la feuille retrecie et enroulee que la continua¬ 
tion de la nervure moyenne seule. II est forme, en effet, par un 
cylindre parenchymateux avec de petits faisceaux vasculaires, non 
r6unis dans son centre, mais au contraire disperses dans tout son 
pourtour en une sorte d'etui : ils marchent directement de bas 
en haut, et se terminent plus ou moins pres du sommet. Un epi¬ 
demic, continu a celui de l'ovaire, revet tout ce systeme. 

Le centre du cylindre form6 par le style, qui parait le plus sou- 
vent plein a la premiere inspection, vu plus attentivement et avec 
un grossissement suffisant, se trouve occupe par un canal tres- 
etroit (fig. 361, c), termine, d'une part, a la paroi interne de 
l'ovaire; de I'autre, au stigmate. Ce canal est manifestement vide 
dans certains cas (fig. 262); dans d'autres, il est obstrue par du 
tissu cellulaire, mais souvent lache, comme disloque (fig. 263, 

tPP)1 et laissant ainsi entre les utricules qui le composent des 
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vides nombreux, et, dans tous les cas, lorsqu'il est plus serre, dif- 
ferant notablement du tissu propre du style. En general, ses parois 
sont h6riss6es de petites cellules saillantes [fig. 362, p) ou papilles. 
A une certaine 6poque, on en trouve, en outre; d'autres qui s'al- 
longent dans le sens du canal, molles et humides; des sortes de 
filaments muqueux [fig. 363, f f) qui le tapissent en le remplis- 
sant en partie. On a nomme tissu cunducleur celui qui rev^tainsi 
ou obstrue le canal du style, et nous verrons bient6t I'origine de 
ce nom. 

ma ^ 

362. 363. 

§ 478. C'est lui qui parait former le stigmate, lequel en est 
comme la continuation et I'epanouissement; tantot terminal, lors- 
que le canal du style s'ouvre en s'evasant a son sommet seulement 
(fig. 360 s, 366 t); tantot lateral, lorsque ce m6me canal, fendu 
dans une longueur plus ou moins grande, s'ouvre ainsi, soit sur 
un seul coto (fig. 364), soit sur les deux cdtes en meme temps 
(fig. 365, s). II n'y a pas de demarcation entre le tissu conducteur 
et celui du stigmate; Tun passe insensiblement a I'autre. Le stig¬ 
mate est done compos6 d'un tissu cellulaire plus ou moins lache, 
dont le plus souvent les utricules les plus exterieurs s'allongent en 

362. Coupe transversale du style de 1'Imperiale {Frilillaria imperialis), com¬ 
pose de trois soudes ensemble. — v v Trois faisceaux vasculaires, correspondant 
chacun k un des trois styles. — p p Papilles saillant dans la cavil6 du canal. 

363. Structure du canal qui occupe le centre du style d'une Campanule. — 
c c Tissu cellulaire qui forme ses parois, parcouru par des faisceaux de trachecs v v. 
— p p Utricules d'une autre forme, comme disloques, qui tapissent cctte paroi, ct 
avec d'autres allonges et filamenteux//obstruent en partie le canal. 
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papilles {fig. 366, 2), ou en veritables poils [fig. 367, 3; 
392, s). D'autres fois il est plus compacte et plus uni a I'exterieur; 
mais, dans tous les cas, a I'epoque de la fecondation, toutes ses 
cellules, ainsi que celles du tissu conducteur, se remplissent d'un 
sue liquide et ordinairement plus ou moins visqueux, qui suinte a 
la surface du stigmate ainsi toute humide et gluante. 

§ 479. Lorsque I'anthere, ens'ouvrant elastiquement, emet au de- 
hors le pollen qui la remplissait, les grains de ce pollen se trouvent 
naturellement jetes sur le stigmate, soit a cause du voisinage imme- 
diatdecesdeuxorganesdans laplupart des fleurs, soit que le pollen 
soit transporte au stigmate plus eloigne par le vent, ou par les insectes 
qui I'entrainent avec eux d'une partie de la fleur ou d'une fleur a 
I'autre. Le pollen, une fois qu'il a touche le stigmate, est fixe par 
son enduit visqueux; et la commence une action que nouspouvons 
ais&nent pr^voir, puisque nous avons vu ce qui se passe au contact 
du grain sur une surface humide (§ 468). II se gonfle lentement, en 
absorbant cette humidity; sa membrane interne s'^tend, sort a 

364. Stigmate unilateral s de VAsimina Iriloba. — t Style. 
365. — bilateral s d'un Plantain iPlantago saxatilis)^ — o Ovaire. — t Style. 
366. 1 Stigmate s du Daphne laureola, terminant son style t. — o Sommet de 

1'ovaire. — 2 Une petite portion de la surface du stigmate, beaucoup plus grossi 
pour faire voir sa nature papilleuse. 

367. 1 Sommet du style t de YHibiscus palustris, partage en cinq branches qui 
se terminent chacune par un stigmate s. — 2 L'une de ces branches plus grossie. 
— 3 Portion de la surface du stigmate beaucoup plus grossie encore pour faire 
voir ses papilles allong^es en mani^re de poils. 

1 

364. 365. 366. 367. 
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travers I'externe, par un point de la surface en contact, s'allonge 

en un tube (pg. 368, ip) qui 
s'engage entre les inegalites de 
la surface stigmatique (<c) et 
dans les interstices qui s'of- 
frent a lui. II traverse ainsi peu 
a peu I'epaisseur du stigmate, 
et se retrouve dans le canal du 
style, au milieu du tissu conduc- 
teur, qui continue a lui presen¬ 
ter u n passage a travers des par¬ 
ties tout impregn£esde liquides. 
II chemine ainsi en continuant 
a s'allonger jusqu'a I'exlremite 
inferieure du canal, et arrive 
a la cavite de I'ovaire. Or, sur 
les parois de celle-ci, le tissu 
conducteur se continue jus- 
qu'aupres des ovules qui, a 
cette epoque, sontcommeau- 
tant de petits sacs ouverts a 
Tune de leurs extremites cor- 

respondant a ce tissu. Le tube pollinique traverse done enfin cette 
ouverture, dans laquelle il s'engage , et un rapport immediat est 
etabli ainsi entre le pollen et I'ovule, entre la production essen- 
tielle de I'etamine elcelle du pistil. Nous nous arreteronsla pour 
ce moment, et renverrons a I'article de I'ovule I'examen de ce qui 
se passe ulterieurement. 

§ 4-80. Nous pouvons maintenant concevoir nettement la struc¬ 
ture et les fonctions du carpelle. 1° Une portion, celle qui corres¬ 
pond a une feuille, est formee par I'ovaire et le style, et constitue 
le systeme nutritif: elle se lie, en effet, au vegetal, et est continue au 
reste de la fleur et de la plante par ses vaisseaux, qui portent sur 
tous ses points jusqu'a son extremite, et de dedans en dehors, les 
sues necessaires a leur entretien et a leur accroissement. 2° Une 
autre partie est formee par le stigmate et le tissu conducteur, et 
constitue le syst&me fecondant. Elle conduit jusque dans la pro¬ 

ses. Portion de stigmate de VAnlirrhinum mo jus, au moment de la feconda- 
tion. — ps Cellules superficielles formant les papilles. — tc Cellules profondes, al¬ 
longes, cylindriques, formant le tissu conducteur, — gp Grains de pollen fixes a 
la surface. — ip Tubes £mis par chacun des grains de pollen s'enfonfant dans les 
interstices de ce tissu stigmatique. 
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fomleur de Tovaire im corps venant du dohors. Nous n'avons plus 
bcsoin maintenant d'expliquer pourquoi Ton a propose et adopte 
cc nom dc tissu conducteur. 

§ 181. Dans la pratique, la distinction rigoureuse de plusieurs 
de ces parties est fort difficile. Elle le serait moins si Ton pouvait 
toujours tippeler le microscope a son secours. Mais, dans la plu- 
part des descriptions botaniques, ou Ton se contente de la loupe, 
et pour lesquelles Tetude des tissus intimes demanderait trop dc 
temps et ofTrirait d'ailleurs de grandes difficultes, puisqu'on n'a 
souvent que des parties mortes et dessecliees a sa disposition, on 
peut eprouver beaucoup d'hesitation pour determiner sur le style 
la partie essentiellement stigmatique; et on nomme, en general, 
stigmate, celle qui, par sa situation, son aspect, sa forme, se dis¬ 
tingue facilement du reste du style. Dans les observations un pen 
plus fines, on s'aide de la'presence du pollen, dont, apres la fecon- 
dation, on trouve souvent les grains attaches a des points qui doi- 
vent appartenir au stigmate, quoique ce diagnostic ne soit pas 
infaillible. Si un jour on veut arriver, dans les descriptions, a une 
delimitation rigoureuse de ces organes, on devra chercher, dans 
le prolongement qui donne lieu a Tembarras, s'il est perce d'un 
canal, auquel cas ce sera un style; s'il est plein et entierement 
cellulaire, auquel cas ce sera un stigmate. 

§ 182. Apres avoir expose I'organisation et les fonctions du car- 
pelle, considere en general, examinons le pistil, compose de plu¬ 
sieurs carpel les reunis dans une meme fleur. 

Ces carpelles peuvent n'etre pas tous exactement semblables 
entre eux. Ainsi, par exemple, dans ceux qui, au nombre de trois, 
ferment le pistil de certaines Malpighiacees (Acridocarpusy Hip- 
tage), deux seulement ou un seul sont munis d'un long style qui 
manque dans les autres, ou meme ils different par leur forme 
[Gaudichaudia congestiflora). Ces dissemblances entre les carpelles 
d'un meme pistil sont extremement rares : la plus frequente est 
celle qui resulte de I'avortement plus ou moins complet de quel- 
ques-uns de ces carpelles; mais le cas le plus ordinaire est celui 
ou tous les carpelles, au moins dans la jeunesse, sont parfaitement 
semblables entre eux, et c'cst tels que nous les supposerons dans 
Texposition qui suit. 

§ 183. Ils naissent tantot a la meme hauteur, sur un meme 
plan, disposes alors en verticille {fig. 371, 389); tantot a des hau¬ 
teurs inegales, disposes alors en spirale. C'cst que, dans ce der¬ 
nier cas, le cone ou receptacle, qui en est tout charge, s'est al¬ 
longe en axe cylindriquo (comme dans le Magnolia ou le Tulipier 
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[§ 359, fig. 224]), ou coaique (comme dans le Framboisier), ou 
renfle (comme dans le Fraisier); ou bien que sa surface dilate, 

du pistil [fig. 374, 375, g) a recu des noms differents, suivant ses 
differentes apparences, ses differents degres de longueur ou d'epais- 
seur, qui varient beaucoup suivant les plantes. On s'accorde assez 
generalement maintenant a lui donner celui de gynophore [gyno- 
phorum). Linne donnait alors au pistil I'epithete de stipite, appe- 
lant stipe ou support tout prolongement semblable sur lequel un 
organe se trouve ainsi exhaus^e ; et, si ce terme, pris en general, 
peut, par sa generalite meme, donner lieu a quelque incertitude, il 
n'a aucun inconvenient dans les descriptions, ou Ton sait toujoursa 
quel organe il est applique. 

§ 484. Nous ne devons pas passer sous silence une modification 
remarquable , ou le torus porte non - seulement Tovaire, mais 
aussi le style, qui en semble ind^pendant. Pour bien la compren- 
dre, il faut revenir un moment sur le style et Tovaire, et chercher 
les positions diverses qu'ils peuvent avoir Tun relativement a I'au- 
tre. Nous avons suppose jusqu'ici, ce qui est en effet le cas 
le plus frequent, le style apicilairc, c'est-a-dire continuant 
Tovaire a sonsommet (fig. 360). La feuille qui constitue le carpelle 
a conserve alors dans toute sa longueur une meme direction ascen- 
dante; mais on peut aussi supposer son limbe reflechi d'une ma- 
niere analogue a celle que nous montre la vernation reeling de 

369. Fleur de Rosier, coupee verticalement de maniere & montrer la position 
des carpelles au fond du calice sur la surface concave du torus r. — ct Tube du 
calice. — c/Son limbe partage en folioles. — e Etamines. — o Ovaires surmontes 
chacun de son style qui fait saillie hors du tube calicinal et se termine par un stig- 
mate £vase s. 

369. 

au lieu de rester plane, s'est 6vasee 
en coupe ou recourse en urne 
(comme dans le Rosier [fig. 369]) 
Quelquefois, quoique la partie de 
I'axe qui porte les carpelles prenne 
un assez grand developpement en 
longueur, ils n'occupent que son 
sommet, rapproches ainsi et verti- 
cill^s sur une etroite surface. C'est 
un de ces cas que nous avons cites 
(§ 373 bis) ou Ton observe, entre 
differents verticilles de la fleur, des 
entre-noeuds plus ou moins allonges. 
Celui qui se montre ainsi au-dessous 
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certaines feuilles (§474, fig. 164, 1): alors I'extremit^ qui corres¬ 
pond a I'origine da style se trouvera reportee plus ou moins bas sur 
le c6t6, le style sera lateral {fig. 375). Elle se trouvera en bas a peu 
pres {fig. 370) ou tout a fait {fig. 371), 
et le style sera basilaire si 1'inflexion 
est telle qu'une moitie sup^rieure du 
limbe se trouve ainsi repliee sur une 
inferieure. L'ovaire nous offre des 
exemples de tous ces degres d'in- 
flexion, tous les interm^diaires entre 
la position apicilaire et la position 
basilaire du style. Cette derniere s'ob- 370- 371- 
serve dans le pistil du Fraisier {fig. 370) et de plusieurs autres 
Rosacees {fig. 371), famille qui nous fournirait aussi de bons 
exemples pour sa position laterale. 

§ 485. II est clair que le style basilaire se rapproche du torus a 
son point de depart; il le touche si l'ovaire est sessile, et, si 
l'ovaire s'enfonce un peu par sa base dans le torus, il y entraine 
avec lui I'origine du style, qui des lors semble partir plutot du 
torus que de la surface 
ovarienne. Telle est la 
modification remarqua- 
ble que nous voulions 
faire connaitre, et a la- 
quelle on a donn6 le 
nom de gynobase (gy- 
nobasium) : l'ovaire est 
dit alors gynobasique. 
En general, les styles 
de plusieurs ovaires gy- 
nobasiques, verticilles, 
se soudent ensemble et 

r—\ 

372. 373. 

370. Un carpelle du Fraisier. — o Ovaire. — t Style. — s Stigmate. 
371. — du Chrysobalanus icaco. Meme signification pour les lettres. 
372. Pistil d'une Labiee (Lamium album), dont on a enleve une partie de la 

fleur par une section verticale. On a enlev6 aussi deux des quatre ovaires pour 
montrer I'insertion du style s sur le torus r. — o Les deux ovaires restants. — 
d Disque glanduleux place au-dessous du pistil. — c Portion du calice. — p La 
cyrolle. 

373. Pistil d'une Borraginee {Erithricium jacguemon/.ianum), dont on a enleve 
1 ovaire place devant le spectateur, pour faire voir comment les ovaires o o s'inse- 
rent obliquement sur un torus pyramidal r, d'ou part le style s, evase a son sommet 
en stigmate. 
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semblent en former un seul, une sortede colonne centrale, autour 
de laquelle les ovaires, sans autre style apparent, sont disposes 
en eercle. C'est ce qu'on observe dans les Ochnac6es, dans toutes 
les Labiees [fig. 372), dans la plupart des Borragin^es. Dans 
ces dernieres le style est souvent plut6t lateral que basilaire; mais 
I'ovaire est par sa face ant^rieure couche et sur unplan oblique que 
lui offre le torus, de sorte que I'origine du style ne s'y trouve pas 
moins plongee, quoique, du reste, plus haute qu'une partie de 
I'ovaire {fig. 373). 

§ 486. Nous avons jusqu'ici considere les carpelles comme 
libres, c'est-a-dire independants 
les uns des autres. Nous savons ce- 
pendant qu'il n'en est pas toujours 
ainsi, et que, plus frequemment 
qu'aucune autre des parties flora- 
les, ils se soudent entre eux (§268), 
soit en partie, soit en totalite. Cette 
soudure peut avoir lieu de haut en 
bas. Ainsi, on voit quelquefois plu- 
sieurs carpelles reunis par leurs 
stigmates seulement (par exem- 
ple, dans les Apocynees et les As- 
clepiadees , dans le Zanthoxylum 
[fig. 374]), ou parle haut de leurs 
styles {fig. 375), ou par leur totalite. 
Nous venons, en parlant du gyno- 

base, de signaler plusieurs styles intimement unis, quoique corres- 
pondant a des ovaires distincts. 

§ 487. Mais, bien plus ordinairement, la soudure marche de bas 
en haut, les ovaires se reunissant plutot que les styles, les styles 
plutdt que les stigmates. Les ovaires ainsi coherents peuvent 1 tHre 
par leur partie inferieure seulement et rester distincts a leur som- 
met (comme dans la Rue, par exemple); c'est ce qu'indique la 
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374. Pistil du Zanlhoxylon Jraxineum, consistant en cinq carpelles distncts 
exhausses sur un gynophore g. Les ovaires o portent chacun un style terminal 
renfle k son extremite en' un stigmate s, et les cinq stigmates restent long-temps 
soudes entre eux par les cotes. 

375. Une portion du pistil de la Fraxinelle (Dictamnus fraxinelln) oil, des cinq 
carpelles, on en a enleve deux pour laisser voir comment les styles s, nes sur le cote 
interne de ces carpelles et d'abord distincts, ne tardent pas k se rapprocher et se 
souder tons les cinq en un seul. — o Ovaires dont les deux de devant montrent 
leur face dorsale d et une de leurs faces laterales 1. A la base du gynophore g, on 
voit les cicatrices c marquant 1'insertion du calice, des petales ct des £tamines. 
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description (ovariaplura bast tantiim coalita), on bien elle se sert 
dii tcrme d'ovairc a plusieurs lobes. Lorsque plusieurs ovaires 
sont confondus en un corps unique, c'est ce corps qui prend le 
nom d'ovaire. 

Autrefois on le considerait comme un organe unique, diverse- 
ment partage a rinterieur, et alors on opposait I'ovaire simple ou 
unique (celui qui resultait ou de I'existence d'un carpelle unique 
ou de la soudure de plusieurs) a I'ovaire multiple, c'est-a-dire au 
cas de plusieurs carpellcs libres dans une meme fleur. Aujourd'hui 
on continue generalement a se servir des memes termes, quoiqu'on 
y attache une valeur differente et que Tovaire simple doiye elre, 
en realite, seulement celui qui appartient a un carpelle libre ; 
I'ovaire compose, celui qui est forme par la reunion de plusieurs 
carpelles en un seul corps. C'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue 
dans I'usage des livres de botanique ecrits a des epoques diffe- 
rentes. 

II serait facile de prouver, par de nombreux exemples, que cette 
union de plusieurs carpelles ou feuilles modifies pour former 
un ovaire unique en apparence, que jusqu'a present nous avons 
reconnue en theorie, est verifiee par Tobservation pratique et d'ac- 
cord avec la nature. Nous nous contenterons ici d'en citer un 
petit nombre, que nous fgurniront des plantes communes dans nos 
jardins. Le Pied-d'Alouette (Delphinium Ajacis) nous offre un seul 
carpelle, dont I'ovaire, a parois minces et vertes, represente bien 
manifestement une feuille pliee sur elle-meme. D'autres especes 
du meme genre (le Delphinium junceum, parexemple) en presen- 
tent trois semblables et entierement separes dans chaque fleur, 
quelques-uns en presentent meme cinq. Cinq carpelles analogues 
formentle pistil dans la fleur d'un genre voisin, I'Ancolie. Dans un 
troisieme genre de la meme famille, le Nigella, on observe aussi 
un verticille de cinq carpelles; mais ici ils commencent a se 
reunir entre eux seulement par le bas dans certaines especes (le 
Nigella orientalis, par exemple); dans d'autres, jusqu'a une plus 
grande hauteur, et dans d'autres encore, jusqu'au sommet. On 
trouve dans la fleur du Nigella damascena les ovaires ainsi com- 
pletement confondus en un corps ovoYde, que surmontent les cinq 
styles rcstes distincts. On ne pouvait admettre que rensemble des 
cinq ovaires de I'Ancolie ou du N. orientalis fut un seul organe; 
or la transition de ces cinq ovaires separes a I'ovaire unique du 
N. damascena est trop evidente pour qu'on hesite a reconnaitre a 
celui-ci la meme composition, la presence des cinq organcs dont 
on a pu suivrc ainsi tons les degres de reunion, 
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Chacun de ces carpelles isoles presentait une face exterieure ou 

dorsale, et deux faces laterales convergeant Tune vers I'autre et 
unies a angle du cote qui regarde le centre de la fleur. G'est par 
ces angles et par ces faces laterales que les carpelles se sont souctes 
ensemble pour former un ovaire plus ou moins simple en appa- 
rence. II en resulte que, si Ton coupe celui-ci en travers, on le 
trouvera partage en cinq cavites separees par les faces laterales, 
qui, soudees deux a deux, forment ainsi autant de cloisons intd- 
rieures, dont le plan est necessairement parallele a I'axe de la 
fleur, et qui alternent avec les styles, puisqu'elles impendent aux 
cotes de la feuille carpellaire, tandis que le style repond a son mi¬ 
lieu. Chacune de ces cavites est la loge du carpelle correspondant 
et porte le meme nom de loge (loculus) : de la I'epithete de multi- 
loculaire (multilocularis) qu'on donne a un pareil ovaire; de bi, 
tri, quadri, quinque loculaire, suivant que le nombre des logesest 
de 2, 3, 4, 5, etc. Le nombre des cloisons (dissepimenta) est egal 
a celui des loges, et elles sont formees de deux lames plus ou 
moins intimement accolees. Le nombre des styles, lorsqu'ils res- 
tent distincts, est aussi le meme, et peut a Texterieur indiquer 
celui des loges qu'on trouvera a I'interieur. 

§ 488. II n'y a done aucune difficulte pour determiner le nombre 
des carpelles qui concourent a la formation d'un ovaire, soit au 
moyen des styles, tant qu'ils restent simples et separes; soit au 
moyen des cloisons, lorsqu'elles conservent leur integrite. Mais 
Tun de ces moyens peut venir a manquer. Ainsi, par exemple, 
dans la plupart des Caryophyllees, ou les cloisons disparaissent de 
tres-bonne heure, on est neanmoins averti, par la presence de 
plusieurs styles, que Tovaire est reellement compose de plusieurs 
feuilles carpellaires, par exemple, de deux dans Toeillet, de trois 
dans VAlsine (Mouron des oiseaux), de cinq dans la Nielle ou le 
Cerastium {fig. 383, s). Dans beaucoup decas, au contraire,ce sont 
les styles qui cessent d'indiquer le nombre de loges, parce qu'ils 
se soudent en un seul, ou qu'en se ramifiant ils semblent en repre- 
senter un plus grand nombre : alors on est oblige de couper 
Tovaire, et le nombre des cloisons ou des loges constate celui des 
carpelles. 

Mais comment le constater, si ces deux secours manquent a la 
fois? Ce sera, dans un tres-grand nombre de cas, par la position 
des ovules. G'est done ici le lieu d'examiner leur distribution par 
rapport aux carpelles. 

§ 489. Les ovules, apr6s que leur rapport avec le tube pollini- 
que s'est etabli, ou, en d'autres termes, apres leur fecondation, 
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prcnnent un grand devoloppement qui les transforme en graines. II 
fautdonc, d'une part, que le tissu conducteur dirige jusqu'a eux 
ce principe fecondant; dc Tautre, qu'ils recoivent les principes 
nutritifs necessaires a leur accroissement ulterieur. Ils doivent 
puiser cette nourriture dans les sues qui leur arrivent elabores du 
reste de la plante, et principalement des parties situees au-dessous 
d'eux. Des faisceaux fibro-vasculaires, qui ont traverse ces par¬ 
ties, viennent done se distribuer dans les carpelles. et envoient un 
rameau particulier a chacun des ovules, qui se trouve ainsi lie au 
systeme general. A ces faisceaux venant de bas en haut, s'associe 
une trainee de tissu conducteur venant de haut en bas. Cette union 
des deux tissus determine, sur un point quelconque des parois de la 
loge. une saillie plus ou moins marquee, a laquelle se rattachent 
les ovules qu'elles renferment et qu'on a nommee placenta. Quel- 
ques auteurs, reservant ce nom a la saillie qui correspond a I'at- 
tache d'un seul ovule, donnent celui de placentaire (placentarium) 
au corps forme par la reunion de plusieurs placentas portant plu- 
sieurs ovules. De ce mot vient aussi celui de placentation, par le- 
quel on designe la distribution des ovules, et, par consequent, des 
placentas, dans un ovaire simple ou compose. 

Nous avons vu dans le carpelle du Butomus (§ -472, fig. 358) les 
nombreux ovules et par consequent les placentas couvrant toute la 
paroi de la loge. Mais cet etat de diffusion est rare, et le plus or- 
dinairement les ovules se groupent sur ces parois par series lon- 
gitudinales et rectilignes, et les faisceaux nourriciers marchent 
suivant une ligne generalement unique pour chaque carpelle. II 
est aise d'en conclure qu'en I'absence de cloisons ou de loges le 
nombre de ces series, de ces lignes, que la coupe transversale de 
I'ovaire decouvre a la vue, indiquera a I'observateur le nombre 
reel des carpelles qui concourent a composer cet ovaire en appa- 
rence unique. 

§ 490. Dans le plus grand nombre de cas, la ligne des placentas 
suit les bords de la feuille carpellaire, et par consequent lors- 
que cette feuille est completement repliee de maniere que ses 
bords se touchent et s'unissent en fermant ainsi le carpelle ou la 
loge, et formant par cette union un angle qui correspond a I'axe 
de la fleur, e'est cet angle qu'occuperont les placentas : on dit alors 
la placentation axile. Si I'ovaire est multiloculaire, cet angle se 
trouvera, pour chaque loge, a la r6union interne de deux cloisons 
voisines [fig. 376, 379) qui peuvent meme, une fois parvenues a 
1 axe, se replier plus ou moins de dedans en dehors dans rinterieur 
de la loge [fig. 377). 
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§ 491. Mais, supposons que les bords des feuilles carpellaires 
replies ne s'avancent pas jusqu'a I'axe el ne forment ainsi, dans 
I'interieur de I'ovaire, que des cloisonsineompletes [fig. 378,380), 
ou meme qu'ils ne se replient pas du tout, se soudent, non plus par 
une face laterale, mais seulement par leurs bords [fig. 381, 2), et 
qu'ainsi il n'y ait pasde cloison : les lignes placentaires qui suivent 
ces bords se trouveront par la reportees a une distance plus ou moins 

i 

376, 377 et 378. Tranches horizontalos d'ovaires, composees de deux feuilles car¬ 
pellaires dont les bords replies se rencontrent a I'axe a, dans 376; se reflechissent 
dans le dedans de laloge apres s'etre rencontres & I'axe, dans 377 ; ne parviennent 
pas jusqii'4 I'axe, dans 378. 

379. Tranche horizontale de I'ovaire d'un Fuchsia (F. coccinea). — c c c c Paroi 
de I'ovaire ou reunion de quatre feuilles carpellaires qui le constituent. — a Axe 
quadrangulaire soude avec les cloisons et les liant entre elles. — o Ovules attaches 
an bord interne des cloisons. ' 

380. Tranche horizontale de I'ovaire de la petite Centauree \Erylhrceacentau- 
rium). — c Paroi de I'ovaire ou feuille carpellaire. — p Son bord qui forme le pla¬ 
centa et porte les ovules o. — I Cavite ou loge. 

381. 1 Pistil de la Pensee ( Viola tricolor), coupe verticalementpour montrer I at¬ 
tache des ovules o aux parois. —On en aperjoit deux rangees, Tune de face, 
I'autre de profil, et on voit qu'd celle-ci correspond une ligne de la paroi epaissie 
ou placenta p. — c Calicc. — d Ovaire. — s Stiginate terminant un style court. 

2 Tranche horizontale du meme. —/> Placenta. — o Ovules. — s Suture. 
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grande do 1'axe, et se montreront le long des cloisons incompletes 
dans le premier cas [fig. 380), su'r les parois mcmes do la loge dans le 
second (fig. 381,2): c'est ce qu'on a appele la placen talion parietale. 

Dans ce cas, chaque ligne placentaire correspond aux Lords 
de deux carpelles differents, tandis que, dans le cas precedent, 
elle correspondait aux deux bords d'un m6me carpelle. Les pla¬ 
centas axiles sont done alternes par rapport aux placentas parie- 
taux; et cette verity theorique se trouve souvent verifiee en fait. 
Dans des ovaires a placentation axile (ceux de plusieurs Meliacees, 
par exemple) quelquefois les cloisons se r^tractent a une certaine 
distance de I'axe, et chaque serie d'ovules qui, dans les ovaires 
bien constitues, occupait Tangle interne de la loge et alternait 
avec les cloisons, se separe en deux series longitudinales dont cha- 
cune s'accole a une serie semblablede la loge voisine pour former 
avec elle une ligne placentaire sur le bord libre de la cloison de- 
venue incomplete. Dans tous les cas, il est clair que toute ligne 
placentaire est essentiellement une association binaire. 

§492. Supposotis, en troisieme lieu, qu'avec les placentas axiles, 
comme dans le premier cas, la 
parlie des cloisons situee entre 
eux et les parois de I'ovaire 
s'arrete de tres-bonne heure 
dans leur developpement, ne 
suive pas celui de ces autres 
parlies et ne tarde pas a se rom - 
pre et disparaitre; les placen- 
laires avec leurs ovules forme- 
ront alors une masse sans con¬ 
nexion laterale apparente avec 
les parois (fig. 382, 383); les 
diverses loges, qui ne sont plus 
separees par des cloisons, se 
confondront en une cavite unique du milieu de laquelle s'elevera 
le corps placentaire p charge de ses ovules o; c'est ce qu'on ap- 
pelle placentation centrale. 

Nousavons done trois modes principaux de placentation : I'axile, 
la centrale et la parietale; les deux dernieres difTerant de la pre- 

382. Pistil du Ceraslium hirsulum coupe verticalement. — o Ovaire. — p Pla¬ 
centaire. — g Ovules. — s Styles. 

383. Le mfime, coup£ horizontalement, dont on a eloigne les deux moities ainsi 
separees, de manure k faire voir I'intericur de la loge avec son placentaire central 
p tout charge d'ovules g. 

382. 383. 
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mi&re, Tune par la destruction des cloisons, I'autre par leur for¬ 
mation incomplete. 

§ 493. Cependant les deux derniers modes ne reconnaissent pas 
invariablement I'origine que nous leur avons assignee, et d'apres 
laquelle les placentas suivraient toujours les deux bords de la 
feuille carpellaire. Dans quelques exemples, rares il est vrai, c'est 
a sa nervure moyenne, et non a ses bords, qu'ils paraissent cor- 
respondre; etdeja, dans le Butomus (fig. 358), nous les avons vus 
s'eparpiller sur toute la surface de la loge. Yoila deux modifica¬ 
tions de la placentation parietale auxquelles ne peuvent s'appli- 
quer les regies precedemment enoncees. 

On peut concevoir aussi pour la placentation centrale une autre 
origine que la premiere dont nous avons parle. Admettons, en 
effet, que le placentaire se d^veloppe tout a fait independant 
de la feuille carpellaire a laquelle jusqu'ici nous Tavons trouve 
toujours associe, que plusieurs de ces. feuilles verticillees autour 
du corps placentaire qui continue et termine Taxe de la fleur se 
courbent autour de lui en se soudant entre elles et I'enveloppent 
sans le toucher. Nous aurons une placentation centrale plus essen- 
tielle que celle qui a ete precedemment expliquee: car 40elle aura 
ete telle des le principe, tandis que I'autre Test devenue par lede- 
veloppement inegal des parties, d'ou est resultee la disparition des 
cloisons, dont sou vent meme encore on trouve plus tard des ves¬ 
tiges a la partie inferieure de I'ovaire (dans beaucoup de Caryo- 
phyllees, par exemple); 2° elle peut exister meme dans un car- 
pelle simple, tandis que I'autre exige pour sa formation la reunion 
de plusieurs carpelles. 

§ 494. M. Schleiden admet que, dans tous les cas, le placen¬ 
taire n'est que I'extremite de I'axe floral, dont les ovules seraient 
les derniers bourgeons modifies; axe qui varie, par sa forme et ses 
divisions, comme celui de I'inflorescence,- tantot simple, tant6t 
diversement ramifie; que les feuilles carpellaires disposees autour 
de cet axe tantot s'etalent autour de lui, soit sans lui adherer (p. cen¬ 
trale), soit en saccolant a ses ramifications divergentes (p. parie¬ 
tale), tantot se reflechissent sur lui en embrassant une certaine 
etendue de I'axe simple ou une de ses ramifications avec les ovules 
qui s'y trouvent, et qui souvent alors semblent ainsi naitre de 
Tangle interne (p. axile). Cette theorie peut etre vraie pour un 
certain nombre de cas, et en explique d'une maniere fort satisfai- 
sante plusieurs autrement difficiles a comprendre. Cependant il y 
en a beaucoup d'autres ou, en suivant le developpement des car¬ 
pelles et des ovules des leur premiere apparition, on voitsi mani- 
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festement les seconds so former sur les bords des premiers, qu'on a 
peine a se refuser aux consequences de I'observation directe. 

§ 195. Quoi qu'il en soit du premier mode de sa formation, la 
placentation, en la prenant dans I'ovaire parvenu a son etat par- 
fait, fournit de tres-bons caracteres pour la distinction des plan- 
les; et si on la voit varierdans quelques families, il en est un bien 
plus grand nombre ou elle se montre constamment la meme : par 
exemple, axile dans les Malvacees, Euphorbiacees , Campanula- 
cees ; parietale dans les Violariees, Papaveracees, Capparidees, 
Grossulariees, Orobanchees, etc., etc.; centrale dans les Ca- 
ryophyllees, les Portulacees, etc., etc. Elle parait I'etre es- 
sentiellement dans les Primulacees, les Santalacees, les Olaci- 
nees, etc. 

§ 496. Nous avons dit que la reunion de plusieurs carpelles en 
un seul ovaire ne s'observe qu'entre ceux qui se trouvent verti- 
cilles sur un meme plan, et qu'en consequence I'axe de I'ovaire et 
ses cloisonssont paralleles. On peut cependant concevoir aussi la 
reunion de plusieurs carpelles situes a des hauteurs differentes, 
mais rapprochees; dans ce cas, les faces en contact par lesquelles 
les soudures doivent avoir lieu ne sont plus les laterales, mais un 
carpelle se joindra par sa face superieure avec Tinferieure de celui 
qui se trouve au-dessus de lui, et les cloisons seront horizontales 
ou obliques. Ce cas, extremement rare, parait se presenter dans 
I'ovaire du Grenadier, divise assez irreguiierement en plusieurs 
etages de loges. Le plus ordinairement, lorsque ces sortes de sou¬ 
dures ont lieu entre les carpelles disposes en spirale sur un axe 
allonge, ils ne se confondent que par leurs bases et restent distincts 
dans la plus grande partie de leur etendue, de maniere a ne lais- 
ser aucun doute sur leur pluralite, comme on peut le voir dans 
plusieurs Anonacees par exemple. 

§ 497. Nous avons deja vu (§ 369) que les carpelles peuventse 
souder non-seulement entre eux, mais aussi avec les autres verticil- 
les de la fleur, et qu'alors e'est en general avec le calice; de telle 
sorte que les verticilles intermediaires se trouvent compris dans 
cette soudure, et que toutes les parties de la ileur se trouvent 
ainsi confondues inferieurement en un seul corps. Les termes de 
calice adherent et (i'ovaire adherent indiquent tous deux egalement 
cette circonstance : on la designait autrefois sous ceux de calice su- 
pere et CCovaire infere, parce qu'alors le limbe (fig. 384, I) quicon- 
stitue la portion distincte du calice parait naitre au-dessus de I'o¬ 
vaire (o), avec lequel se confond sa portion inferieure ou son tube. Le 
tissu de I'ovaire et celui du calice sont dans ce cas continus, quoi- 
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384. Fleur du Melon [Cucumis melo). — o Renflement inferieur correspondant 4 
I'ovaire adherent avec le calice. — I Partie superieure du calice depassant I'ovaire 
ou limbo. — p Corolle. 

385. Fleur du Fuchsia coccinea, separee en deux moities au moyen d'une sec¬ 
tion horizontale menee par le milieu de son ovaire o. —On a laisse intacte la moi- 
tie inferieure 2 pour faire voir les quatre loges avec les ovules attaches & leur angle 
interne : 3b0 montre cette tranche encore plus grossie. — On a coupe verti- 
calement la moitie superieure 1 pour montrer les ovules g disposes en series dans 
chaque loge; le calice confondu inferieurement avec I'ovaire se prolongeant au- 
dessus de lui en un tube t, et se divisant a son sommet en plusieurs segments l\ 
les petales p inseres sur ce tube i la hauteur ou il se divise; les etamines e in- 
serees de meme, alternativement plus grandes et plus petites; le style s'elevant du 
sommet de I'ovaire et termine par un stigmate ovoi'de s. 

336. Fleur d'une Saxifrage (Saxifraga gc.um), coupee verticalemcnt pour mon¬ 
trer son ovaire o adherent jusqu'i la moitie de sa hauteur avec le calice c. — p Pe¬ 
tales. — e Etamines. — s Styles et stigmates. 

387. Pistil d'une autre plante de la meme famille (Holeia japonica) , coupe 
verticalemcnt de maniere 4 montrer I'interieur de ses deux loges. — o Deux ovai- 
res soudes en un seul adherent jusqu'4 moitie de sa hauteur avec le calice c. — 
' Styles. — s Stigmates. — p Placentas axiles et saillants, tout couverts d'ovules. 
— pe Base des petales. 
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que souvent quelquos differences sensibles etablissent la demarca¬ 
tion de Tune a Tautre; mais on ne laisse pas de les decrire comme 
I'ovaire, quoique Tepiderme et la couche sous-jacente appartiennent 
veritablement au calico. Quelqucfois leur union n'a lieu que dans 
leur porlion inferieure, et ils se degagent Tun de I'autre supe- 
rieurement, cc qu'on indique par I'expression de calice ou 6!ovaire 
semi-adherent (/?#. 386, 387). Par opposition, lorsqu'ils restent 
completement independants Tun de I'autre, on les dit libres; au- 
trefois on disait calice infere et ovaire supere. G'est en general un 
caractere important que ce rapport du calice a Tovaire, d'autant 
plus que Tadherence entraine necessairement la perigynie ou I'e- 
pigynie des etamines ; il faut done !e constater avec soin en com- 
mencant Fexamen de toute Qeur. On reconnait sou vent avec faci- 
lite 1 ovaire adherent au renflement qui se prononce au-dessous 
des divisions calicinales (fig. 28i et 285, o). La section transver- 
sale de ce renflement constate si Ton a un seul corps creuse d'une 
ou de plusieurs loges parfaitement closes, comme dans la fleur du 
Pommier, par exemple. En coupant de meme celle du Rosier, ou 
Ton a un renflement si considerable, on voit au contraire une ca- 
vite ouverte a son sommet, et toute couverte de carpelles distincts 
(fig. 369). On prononcera done qu'il y a un ovaire adherent dans 
le Pommier, plusieurs ovaires libres dans le Rosier. 

§ 498. La forme de I'ovaire, soit libre, soit confondu avec le 
calice, varie beaucoup. La forme la plus commune est celle d'un 
spheroide, ou plus souvent d'un ovoide. Lorsqu'il y a plusieurs 
loges, leur existence est souvent manifestee au dehors par celle 
d'autant de sillons, plus ou moins profonds, etendus de la base de 
I'ovaire jusqu'a I'origine du style et indiquant les lignes suivant 
lesquelles les divers carpelles soudes se reunissent, alternes par 
consequent avec les loges. Le riiilieu de la face dorsale de chacun 
de ces carpelles ou loges est quelquefois marque par un autre 
sillon plus superficiel ou, au contraire, par une cote ou un angle 
saillant.D'autresfois, toute la surface de I'ovaire, parfaitement unie, 
n'accuse pas ses divisions interieures. Lorsque les faces dorsales, 
tres-bombees, sont separees par des sillons tres-profonds, on dit que 
I'ovaire est lobe (ovarium uni-bi-tri-quadri-quinquelobum, etc.). 

Cette meme surface est glab- e ou diversement velue. Les termes 
par lesquels on designe les divers degres et modes de villosite ont 
deja ete definis (§ 205). On remarque frequemment dans une 
meme plante une assez gran l; analogic pour la nature et la dis¬ 
position des poils entre ceux qui couvrent I'ovaire et ceux qui re- 
votont les feuilles et les jeunes pousses. 

;i3 
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383. 

§ 499. Le style a pris son nom du mot grec ctuXo?, colonne ou 
stylet, parce qu'en effet il se presente 
frequemment sous une forme qui rap- 
pelle ces corps, celle d'un cylindre 
plus ou moins allonge, souvent gra- 
duellement aminci, soit, le plus ordi- 
nairement, de bas en haut, soit, au 
contraire, quelquefois de haut en bas.' 
Le style appartenant a un carpelle est 
souvent indivis, souvent aussi tend a 
se diviser par la bifurcation [fig. 251, 
2 s), et quelquefois chaque branche 
de cette fourche se divise de m£me a 
son tour [fig. 388 s). 

Quand I'ovaire est a plusieurs lo- 
ges, les styles qui leur correspon¬ 

dent peuvent se souder en un seul dans toute leur longueur; et 
dans ce cas, comme dans celui du style indivis pour un car¬ 
pelle unique, on dit le style simple (stylus simplex [fig. 385]). 
D'autres fois ils ne se confondent qu'en partie, par 1'inferieure 
g^neralement, et alors on decnt un style multiparti ou multifide 
(fig. 389) suivant la hauteur plus ou moins grande jusqu'a laquelle 

les styles sont soudes. On indique leur nombre par 
le mot ou le chiffre joint a la desinence parti ou 
fide (bifidus, tripartitus, i-fidus,fj-partitus, etc.); 
ce sont les expressions usitees dans toutes les des¬ 
criptions les plus anciennes; dans les plus mo- 
dernes on trouve souvent le meme fait exprime 
par 2-3-4- etc., styles soudes jusqu'au milieu, ou 
au-dessusouau-dessous(sft/Z« usque medium, supra 
medium, infra medium coaliti). Enfin, quoique les 
carpelles soient comptetement reunis, les styles 
peuvent rester tout a fait ind^pendants (fig. 383, 
387, 388), et on decrit alors 2-3-4-5- plusieurs 
styles libres, ou bien un ovaire a plusieurs styles 389. 

388. Fleur femelle d'une Euphorbiacee (Emblica officinalis). — c Calice. — 
p p Petales. — t Tube membraneux entourant I'ovaire. — o Ovaire surmonte de 
trois styles s chacun deux fois bi furque. 

389. Pistil d'une Mauve (Malva alcea). — o Ovaires au nombre de neuf, soudes 
en un seul, sur lequel se dessinent autant de sillons. — t Colonne formde par les 
neuf styles soudds entre cux jusque vers leur sommet, ou ils se separent en di- 
vergeant et se reflechissant, termines chacun par un stigmate s. 
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(ovarvm'2-3-multi-stylum). Ces styles d'un ovaire.compose, soil 
qu'ils restent distincts, soil qu'ils se soudent a la base, peuvent 
£tre eux-memes simples (fig. 383) ou divis£s {fig. 388). Nousavons 
deja dit que leur nombre peut, en general, indiquer a I'exterieur 
celui des carpelles ou des loges, et qu'ils repondent a Tangle interne 
de celles-ci, alternant par consequent avec les cloisons. 

Les styles varient par leur forme assez souvent differente de 
celle que nous avons decrite comme la plus generate : dans I'lris 
ils prennent celle d'un petale. Ils varient aussi par leur longueur 
et leur direction (qu'on a I'habitude de comparer a celle des autres 
parties de la fleur, mais plus particuli&rement des etamines), par 
1'etat de leur surface glabre ou veluevIls se Wrissent quelquefois 
de poils differents de ceux des autres surfaces et qu'on a nommes 
collecteurs parce qu'ils paraissent destines a recueillir le pollen. 
Dans la grande famille des Compos^es, ces poils assez roides cou- 
vrent le pourtour du style a une certaine hauteur et 
dans une ^tendue plus ou moins grande (fig. 390 p c); 
et comme ce style, en se developpant plus tard que 
les Etamines, s'eleve au milieu des 
anlh£res qui I'entourent immedia- 
tement, ces poils en passant agis- 
sent sur les loges de celles-ci 
comme des sortes de brasses, et 
se chargent ainsi de la poussiSre 
pollinique. Dans les LoWliacees et 
les Goodeniees ils sont disposes 
imm&Iiatemfint au - dessous du 
stigmate en une sorte de cercle ou collerette qu'on a nomme in- 
dasium (fig. 391, i). 

Stigmate. — § 500. Nous avons vu que, dans un carpelle sim¬ 
ple, le stigmate peut 6tre sessile, c'est-a-dire situe imm&Iiatement 
sur I'ovaire (§ 474), ou bien port6 sur le style (§ 478), soil a son 
exWmiUS superieure seulement [fig. 360, 366, 367), soit sur ses 
c6t6s (fig. 365), soit sur un de ses c6t6s seulement (fig. 364), 
cas auquel il peut regarder ou le dedans ou le dehors de la fleur. 
Nous avons vu, de plus, que les utricules dont il se compose tantot 
forment une surface unie, tantdt s'allongent en saillies plus ou 

390. Sommet du style t d'un Aster, partage en deux branches terminees chacune 
cn un c&ne couvert de poils collecteurs pc. — Le stigmate s s'observe au-dessous, 
sur la face interne des branches sous la forme d'une petite bande. 

391. Sommet du Leschenaultia formosa. — t Partie du style. — s Stigmate. — 
«Indusium. 
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moins prononcees, en simples papilles ou en veritables poils. 

Ceux-ci sont quelquefois ramass6s en une sorte 
de pinceau ou bien de goupillon, ou disperses 
de maniere a imiter le duvet d'une plume 
(stigmale plumeux), comme dans un grand 
nombre de Gramin^es (fig. 392, s). 

Lorsque le style se divise, le stigmate doit 
se partager £galement pour former la lermi- 
naison de chacune de ces divisions, et il est 
probable meme que souvent c'est lui seul qui 
la constitue. II tend en etfet a se lober par 
bifurcation, comme on peut le voir dans les 

Graminees et les Composees, ou il est double quoiqu'il n'y ait 
qu'une loge unique. 

Mais, le plus souvent, ses divisions, de meme que cclles du style, 
indiquent qu'on a affaire a un pistil compose de plusieurs car- 
pelles soudes en un seul, ainsi que leurs styles. Dans ce cas, il 
peut arrivcr que les stigmates seuls ne participent pas a cette sou- 
dure et forment a I'extremite du style simple un corps compose 
d'autant de lobes qu'il y a de loges a I'ovaire. Ainsi le stigmate 
trilobe ou quinquetide des Campanules (fig. 393) correspond a 

393. 394. 3S5. 396. 

392. Pistil d'une Graminee (Cynodon dactylum). — o Ovaire. — s Stigmates. 
393-96. Stigmates s de diverses fleurs, avec le sommet du style I qui les porte. 
393. — d'une Campanule (Campanula rolundifolia], 
394. — d'un Arbousier (Arbulus andrachne). 
395. — de la Belle-de-nuit [Mirabilis jalapa). 
396. — d'une Bignone (Bignonia pandorea). Les deux lamellesna- 

turellement sont appliquees Tune centre I'autre comme 
dans la fg. 1. Elles sont ecartees artificiellement dans la 
fig. 2. 
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troisou cinq loges; le stigmate bilob6 desScrofularin^es, desAcan- 
thacees, dcs Bignoniac^es, a deux loges, etc., etc. Ces lobes affec- 
tent diverses formes; ils conservent ce nom lorsqu'ils sont epais 
et obtus: ils prennent celui de lanieres (s. bifide, comme dans les 
Labides, lesComposees [fig. 295, s]; trijide, comme dans le Pole- 
monium; multifide, etc.) lorsqu'ils sont plus allonges et aigus; de la- 
melles (s. bilamelle, comme dans le Mimulus, les Bignonia lacti- 
flora, pandorea, etc. [fig. 396]) lorsqu'ils sont aplatis en palettes. 
D'autres fois les stigmates se soudent. eux-memes en un seul 
corps ou parfaitement uni a sa surface ou souvent marque d'au- 
tant de sillons superficiels et rayonnants qu'il entre de stigmates 
partiels danssa composition. On le dit en t6te (s. capitatum) lors- 
qu'il est obtus et plus large que le style qu'il surmonte; il peut 
6tre globuleux (par exemple, dans la Belle-de-nuit [fig. 395, 
366, s]), hemispherique,.ovoide [fig. 385 s), polyedrique, en 
massue, etc.; souvent plane a son sommet.(comme dans I'fipine- 
vinette) ou meme elargi en un disque qui porte par son centre sur 
le sommet du style . (s. peltatum comme dans le Sarracenia, 
I'Arbousier, etc. [fig. 394 s]). Le stigmate pelt6 et sessile des 
Pavots [fig. 397, s) se compose de deux parties: 
Tune form6e de rayons d'un tissu papilleux, qui 
sont veritablement la portion stigmatique; I'au- 
tre, d'une sorte de bouclier crenele dans son con¬ 
tour et lisse a sa surface sup^rieure, sur laquelle 
sont port6s ces rayons, qui semblent par con¬ 
sequent representer une reunion de styles £largis 
stigmatiferes tout le long de Tune de leurs faces. 

Les stigmates. terminant les styles vraiment 
simples, ceux qui repondent a un seul carpelle ou a une seule loge 
doivent, s'ils sont simples eux-m6mes, s'opposer aux loges avec 
les cloisons; s'ils se bilobent, leurs lobes s'opposent au contraire 
acelles-ci. 

397. Pistil du Pavot (Papavcr somnif e.rum). — o Ovaire. — s Bouclier charge 
de stigmates rayonnants. 

33. 
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FRUIT. 

§ 501. La fecondation une fois operee, les organes qui y ont con- 
courii' meurent et disparaissent plus ou moins promptement. Or 
ces organes sont de deux ordres : 1° les uns essentiels : d'une 
part Tanthere, de Tautre le stigmate et le tissu conducteur; 
2° les autres accessoires : les filets, qui portaient les anth&res; les 
styles, qui portaient les stigmates et a travers lesquels s'insinuait 
le tissu conducteur; enfin les enveloppes, qui protegeaient tout cet 
appareil; les p&ales, dont nous avons plus d'une fois signale I'ana- 
logie evidente avec les etamines; et le calice, qui en differe bien 
davantage en tant que representant des feuilles beaucoup moins 
modifiees. Plus les organes prennent a la fecondation une part 
directe, plus leurdureeest passagere. Ainsi, apres la fecondation, 
le stigmate, le tissu conducteur, les antheres ne tardent pas a se 
fletrir eta disparaitre. Les styles, les filets, les petales peuvent 
persister un peu plus long-temps, mais en general ils meurent 
bientot, tombent, ou bien restent attaches a leur place. Le calice 
lui-meme, quoiqu'un peu plus tardivement, et si ce n'est dans 
quelques cas ou il continue a vegeter et meme quelquefois a croi- 
tre (§ 418), s'arnHe dans son d^veloppement et cesse de vivre, 
soit qii'il se detache, soit qu'on le voie persister a la maniere des 
feuilles marcescentes. On a donne le nom d'induvico a ces debris 
du calice, de la corolle, des filets, qui peuvent se montrer plus ou 
moins long-temps avec le fruit et qui fournissent quelques carac- 
teres soit par leur persistance meme, soit pour reconnaitre les par¬ 
ties de la fleur et leurs rapports lorsqu'on n'a pu I'observer a son 
etatparfait et anterieur. Le style persiste quelquefois, et c'est en 
general sous la forme d'une pointe situee vers le sommet du fruit 
qu'on dit alors apiculc. 

§ 502. C'est qu'a cette epoque la vie s'est concentree dans 
I'ovule, ou la fecondation devait aboutir; et dans I'ovaire, qui le pro¬ 
tege en le renfermant. Des lors tous deux continuent a croitre en 
prenant des apparences nouvelles, de nouveaux caractercs et aussi 
des noms nouveaux : I'ovule devient la graine, I'ovaire devient le 
pericarpelpericarpium: de rapt, autour; xapTio?,fruit; c'est-a-diro 
la partie qui forme renvcloppe de celui-ci), et leur ensemble consti- 
tue le fruit. En general leur vie et leurs developpcments sont in- 
timement lies, et, les graines venant a avorter, le pericarpe ne se 
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developpera pas; le pericarpe avortant, les graines se fletriront. 
On peut, cependant, citer quelques cas exceptionnels dans les- 
quels ou les graines milrissent sans pericarpe ou au contraire 
ravortement des graines, loin d'arreter le d^veloppement, semble 
le favoriser, comme dans les ^ananes, I'arbre a pain, etc. Leurs va- 
ri^t^s qu'on mange, et dont le fruit devient si charnu et si succu¬ 
lent, ne produisent pas de graines fecondes; et, lorsque celles-ci 
se dSveloppent, la chair du fruit perd d'autant en 6paisseur et en 
sapidit6. On observe, au reste, quelque chose d'analogue dans les 
fruits de nos vergers, et les sauvageons presentent, en general, un 
d^veloppement de la graine beaucoup plus grand par rapport a 
celui du pericarpe. 

§ 503. Mais prenons le cas ordinaire et normal, celui ou les 
deux developpements marchent concurremment, et examinons 
d'abord les changements qui s'op&rent dans I'ovaire. Ceux de 
I'ovule et sa structure nous occuperont ensuite. 

Rappelons d'abord la structure du carpelle, qui est celle d'une 
feuille repli6e ou contournee sur elle-m£me, dont les bords se sont 
soud6s ensemble, de telle sorte qu'il offre 
une surface interieure correspondant a une 
cavit6, et une surface exterieure, revetues 
chacune par leur epiderme, et, entre ces 
deux couches d'^piderme, un parenchyme /jm 
parcouru de bas en haut par des faisceaux 
fibro-vasculaires. On peut done y reconnaitre r&|||jUHr 'W 
troiscouches: I'^piderme interieur(^.398e) ' iB*,' || 
ou epicarpe (epicarpium [d'eTrt, sur]); le pa- wh| m 
renchyme intermediaire (fig. 398 n), ou me- WmI k. 
socarpe (mesocarpium [de psuo;, qui est au : 1/ 
milieu]); le parenchyme interieur (fig. 398 m) / 
ouendocarpe (endocarpium [de svtjov, en de¬ 
dans]). L'utilit^ de ces noms differents resulte 398 

du developpement different que prennent souvent ces parties dans 
celui du fruit. 

§ 504. Le pericarpe, en se developpant, conserve sa ressem- 
blanceavec la feuille, comme, par exemple, dans le fruit si connu 
du Baguenaudier: on le dit alors foliac6 ou herbace. Tantdt cette 

398. Partie inrerieure du carpelle ou gousse de la Feve de marais (Fabasaliva), 
eoupge transversalement pour faire voir la composition du pericarpe. — e Epi¬ 
carpe ou epiderme exterieur. — m Mesocarpe — n Endocarpe. — sd Suture dor- 
sale. — sv Suture ventrale. — g Une graine situee a la hauteur de la section, «-t 
eoupee da meme transversalement. 
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reunion de deux faisceaux accoles qu'on separe assez facilement 
Tun de Taiitre en introduisarit et promenant entre eux line lame 
fine. Gette separation se fait spontanement dans beaucoup do 
fruits a une certaine epoque, soit sur la suture ventrale, soit sur 
la dorsale, soit sur toutes deux a la fois. II en resulte alors que le 
pericarpe se trouve separe en plusieurs pieces dont le nombre 
doit, dans les cas reguliers, etre en general £gal a celui des loges 
ou double. Ces pieces sont appelees des valves (valvce), et on dit 
d'apres les nombres que le fruit est univalve, bivalve, trivalve, 
multivalve (uni-bi-tri-multivalvis, etc.). 

§ 509. Nous venons de voir plusieurs des changements que 
peuvent subir les parties de I'ovaire en passant a I'etat de peri¬ 
carpe; mais nous avons suppose jusqu'ici toutes ses parties se de- 
veloppant regulierement, ce qui n'a pas lieu constamment. Les di- 
verses parties de I'ovaire peuvent se modifier de telle sorte qu'on 
ait peine a les reconnaitre dans le fruit parvenu a sa maturite. 
Les loges, les graines qu'elles renferment et leur placentation, les 
cloisons qui les separent presentent souvent des modifications qu'il 
importe d'etudier. 

Des carpelles qui, soit libres, soit soudes, composaient le pistil, 
plusieurs avortent souvent, de telle sorte qu'on ne les retrouve plus 
en meme nombre dans le fruit. Les avortements ont quelquefois 
lieu avec une grande regularite etse lientpresque toujours a celui 
des ovules. Ainsi I'ovaire du Frene offre deux loges, renfermant 
chacune deux ovules a placentation axile; mais les deux ovules dans 
une loge, et un ovule dans I'autre, ne se developpent pas ordinaire- 
ment; le seul qui murit repousse alors la cloison (fig. 414), qui vient 
s'accoler contre les parois, de maniere que la seconde loges'efface 
et qu'on ne trouve defmitivement qu'une seule cavite renfermant 
une seule graine, attachee sur son cote, et non plus a I'axe. Le Mar- 
ronnier d'Inde avait un ovaire a trois loges contenant chacune deux 
ovules fixes a I'axe, et, par des avortements analogues, son fruit 
n'a plus en apparence qu'une seule loge avec une grosse graine 
unique. Nous nous contenterons de ces deux exemples, qu'il serait 
facile de multiplier. D'autres fois les avortements ne marchent pas 
aussi regulierement, et, parmi les fruits d'une meme plante, tous 
n'offrent pas exactement le meme nombre de loges et de graines, 
suivant quo tel ou tel ovule a ou n'a pas ecliappe a la fecondation. 
G'est done dans I'ovaire qu'il faut etudier le nombre et la disposi¬ 
tion des carpelles etdes ovules, qui peuvent plus tard etre dissi- 
mules par ces ddveloppcments inegaux ou irreguliers, et masquer 
ainsi la vraie symetrie des parties de la fleur. 
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§ 510. Les cloisons sont aussi plus ou moins profondement mo¬ 

difies pendant la maturation du fruit, b'apres leur origine orga- 
nique, elles devraient <kre formdes de deux lames accol^es, et, 
chacune de ces lames, de trois couches representant celles du 
pericarpe, telles qu'on les observe sur les c6tes d'un carpelle 
libre. Mais ces lames, dans le fruit multiloculaire, presses d'une 
part Tune contre I'autre, de I'autre par les graines qui remplis- 
sent les loges, n'ont pas le libre developpement de leurs couches, 
dont une ou deux s'atrophient en partie. La plus interne, I'endo- 
carpe, se developpe le plus souvent seule et m^me se soude inti- 
mement dans les deux lames accolees qui se confondent ainsi en une 
seule. Quelquefois elles restent distinctes, et m6me une petite cou- 
che de mesocarpe s'interpose entra elles ; mais I'epicarpe y dispa- 
rait, ne persistant que sur la face dorsale libre du carpelle, et re- 
vetant ainsi seulementla partie exterieure du fruit: c'est ce qu'on 
peut ais&nent constater sur celui du Ricin, de I'Euphorb'e ou de la 
Mauve. Les cloisons, quelquefois reduites a I'etat d'une mince 
membrane, peuvent dans quelques fruits se d^truire en tout ou en 
partie avant la complete maturity; et nous avons deja vu (§ 492) 
que cette destruction, arrivant a une 6poque tres-anterieure dans 
lovaire encore tres-jeune, determine la placentationcentraledans 
plusieurs, ceux des Caryophyllees par exemple. 

§ 511. Dans un petit nombre de fruits, on observe des change- 
ments tout contraires, par suite du developpement que prennent 
les cloisons. L'ovaire du Tribulus est a cinq 
loges, et, dans I'interieurde chacune, on voit \A 
d£jalaparoiformerdepetitsreplis(/?(7.399c) 
qui s'avancent un peu entre les trois ou N O 
quatre ovules qui s'y trouvent contenus. Ils V 
continuent a s'avancer de plus en plus d'ar- 
riere en avant a mesure que le fruit miirit, Wfo—" 
et finissent par gagner le c6te oppose de la ' 
loge et s'interposer entre les graines comme 400- 399- 
autant de cloisons transversales, si bien que chaque loge se trouve 
d^finitivement divis^e en autant de loges secondaires placees les 
unes au-dessus des autres (fig. 400). Dans les fruits de plusieurs Le- 

399. Une loge de l'ovaire du Tribulus terreslris, coupee verticalement pour 
montrer les saillies c de la paroi qui commencent k s'interposer en dehors aux 
ovules o. 

400. Une logo d'un carpelle muri du meme, coupee de menne pour la montrer 
partagee par des cloisons transversales c en logettes, dans Tune desquelles on a 
laiss^ une graine g. 
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gumineuses (dans la Casse en baton, par exemple) on observe une 
suite de divisions analogues: c'est ce qu'on appelle dc fausses loges 
etde fausses cloisons, et on les reconnait facilement, dans ce cas, a 
I'liorizontalite de ces cloisons et a leur formation posterieure a la 
fecondation. Mais on concoit que ces prolongements ou replis de 
I'endocarpe peuvent etre aussi paralleles aux veritables cloisons; 
ce qui-alieu, par exemple, dans les Astragales, ou chaque car- 
pelle se trouve ainsi subdivise en deux. Ces fausses cloisons ver- 
ticales, plus difficilement reconnues, peuvent I'etre neanmoins par 
leurs rapports de position avec les styles, et parce qu'elles ne 
portent jamais les graines, et surtout par I'etude du pistil jeune. 

§ 512. Les loges se remplissent quelquefois d'une matiere pul- 
peuse qui enveloppe alors les graines comme nichees dans son 
epaisseur {semina nidulantia); elles paraissent done pleines, et 
leur cavite s'efface ainsi que leurs cloisons, de telle sorte qu'il 
n'est plus aussi aise de constater la situation des parties. C'est en¬ 
core dans Tovaire qu'il convient de la recliercher, et on peut, de 
plus, suivre ainsi la formation de la pulpe. Ainsi dans les Aroides 
ou voit que c'est le tissu conducteur meme qui pullule au dela de 
son canal dans Tinterieur de la loge. Dans Tovairc de I'Oranger, 
on observe dans chaque loge les ovules attaches a Tangle interne; 
tandis que, sur la face opposee, la paroi est toute couverte de pe- 
tites vesicules ou cellules allongees et verdatres, qui, se multi- 
pliant, encombrent peu a peu la cavite entiere, changent de cou- 
leur, se gorgent de sues sapides, et constituent ainsi le tissu qu'on 
mange dans Torange. Dans tous les fruits dits pulpeux, ce sont 
toujours des cellules ainsi gorgees qui remplissent la loge; mais 
tant6t ils dependent du pericarpe, comme dans le cas precedent; 
tantot de la graine, comme dans les groseilles et les grenades. 

§ 513. Enfin les placentas montrent aussi divers changements 
dans le developpement du fruit; c'est naturellement par celui des 
vaisseaux et du tissu cellulaire qui constituent le syst&me nourri- 
cier des graines. Une portion reste fixee aux parois de la loge, 
sur lesquelles elle forme quelquefois une saillie assez conside¬ 
rable ; une autre portion se detache de cette paroi pour constituer 
autant de prolongements qu'il y a de graines, et destines a les 
porter. Ils ont souvent la forme d'un petit cordon, ce qui leur a 
faitdonncr le nom de funicules (funiculus). On a propose celui de 
podosperme (de 7rou?,7rooo?, pied, et de arap^a, graine), qui est 
usite par plusieurs auteurs, et les memes changent celui de pla¬ 
centa en trophospcrme (de Tpocpo;, nourricier). 

§ 51 Nous avons jcte un coup d'cril sur les principaux chan- 
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gements qui s'opercnt dans I'ovairo depuis la fecondation jusqu'a 
la maturite du fruit. Quand on reflechit a la diversite des modifi¬ 
cations quo presentait deja I'ovaire observe dans Timmense variete 
des vegetaux, et qu'on les voit se combiner avec des modifications 
bien plus nombreuses encore que peut lui imprimer son develop- 
pement en fruit; quand on le voit conserver dans les uns presque 
le meme volume et la meme consistance, dans les autres acquerir 
une forme, un volume, une consistance tout a fait hors de rapport 
avec I'etat primitif; quand on se rappelle, par exemple, que la 
groseille et le potiron ont leur origine dans des ovaires a peu pres 
egaux et semblables, on concoit les differences multipliees et tran- 
chees que les fruits divers doivent offrir dans leur apparence et 
dans leur structure; on en a en consequence distingue beaucoup 
de sortes et on a invente beaucoup de noms pour les designer. 
Mais, meme en les admettant tous, de nombreuses modifications 
echappent encore a ces noms et a leurs definitions, et sans cesse 
on est oblige d'y ajouter des explications, des phrases descriptives, 
pour bien faire connaitre le fruit dont on parle. Or, puisque les 
noms ne sont adoptes que pour eviter ces descriptions a I'aide 
d'un seul mot prealablement bien defini, et qu'ici ils n'en dispen- 
sent pas le plus souvent, il parait plus sage de ne pas les multi¬ 
plier autant et de se borner a ceux qui designent les modifications 
les plus generales et les plus constantes du fruit. C'est du moins ce 
que nous ferons dans la classification que nous allons exposer. 

§ 515. Nous savons deja que les fruits, comme les ovaires, sont 
formes de carpelles ou independants les uns des autres, ou reunis 
en un corps unique. De la une premiere division en fruits apo- 
carpes (fructus apocarpi [d'cnro, qui indique la separation]) et 
syncarpes{syncarpi [de guv, qui indique la reunion]). Nous savons, 
de plus, que le pericarpe peut conserver sa consistance mince et 
foliacee, ou se renller en une masse plus ou moins epaisse et char- 
nue. Dans ce dernier cas, I'enveloppe ainsi epaissie ne se divise 
pas a la maturite; ce n'est qu'en se detruisant, en se fendant ir- 
regulieremenl, en pourrissant ou se fletrissant, qu'elle finit par 
livrer un passage aux graines contenues. Dans le cas meme ou elle 
est foliacee, elle peut continuer a rester close ; mais souvent alors, 
au contraire, soit par le decollement des sutures dont nous avons 
parle prdc&lemment (§ 508), soit par la rupture, beaucoup moins 
frcquente et moins reguliere, de quelque autre point do sa surface, 
le pdricarpe une fois mur s'ouvre naturellement, et les graines se 
trouvent ainsi en rapport avec l!exterieur. On distingue done les 
fruits qui ne s'ouvrent pas ou indeJmcents, soit charnus, soit sees; 

3i 
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et les fruits qui s'ouvrent d'eux-memes a la maturity, ou dehis- 
cents. Cette dehiscence, lorsqu'elle a lieu le long des sutures, peut 
se faire ou par les deux sutures a la fois, ou seulement par Tune 
des deux, et separer ainsi chaque carpelle en deux ou en une seule 
valve. Enfin, chaque carpelle ou loge peut &tre monosperme, c'est- 
a-dire renfermer une graine unique; oligosperme, ou en renfermer 
un petit nombre; polysperme, c'est-a-dire en renfermer un plus 
grand. Ce sont ces differents caracteres dont la combinaison a 
servi a definir les diverses classes de fruits proposees par les au- 
teurs, qui Font employee, les uns dans un ordre, les autres dans 
un autre. Nous adopterons ici celui dans lequel nous venons de 
les enumerer. 

A. FRUITS APOCARPES. 

a. Indehiscents. 
§ 516. Les uns ont un pericarpe chajnu et un endocarpe durci en 

noyau, et sont ordinairement monospermes, soit que dans I'ovaire il 
n'y eut qu'un ovule, soit que de deux Tun ait averts. C'est ceque Ton 
appelle une drupe (drupa), dont la cerise, la prune, etc., nous offrent 
des exemples familiers. Les fruits de I'amandier, du noyer, n'en sont 
que deleg6resmodifications,marquant le passage aux fruit? suivants. 

Ceux-ci ont un pericarpe beaucoup plus mince et sec, et dans 
lequel la consistance de I'endocarpe et du mesocarpe n'offre pas 
une difference aussi tranchee. Une graine unique remplit la loge, 
avec les parois de laquelle elle peut se trouver dans deux rapports 
difterents. En effet, le plus souvent elle ne lui adhere que par son 

401. 402. 

401. Un acliaine pris parmi ccux dont la reunion constitue le fruit du Ranun¬ 
culus muricalus. — 1. Kntier. — 2. Coupe transversalement pour faire voir une 
graine g sans adherence avec les parois. 

402. Un cariopse de Seigle (Secale cereale). — 1. Enticr. — 2. Coupe transver¬ 
salement pour faire voir la graine adherente aux parois. 



FRUITS APOCARPES. 399 
point d'attachc, son funicule; et alors on a im achaine (achenium, 
d'a privatifetxalv£tv> s'ouvrir [fig. 401]). Maisd'autresfois la graine 
en se d^veloppant se soude aux paroisde 1 ovairequi I'enveloppe.de 
telle sorte que le pdricarpe, semblant faire partie de ses teguments 
propres, disparait en apparence. Co fruit, qu'on a nomme cariopse 
[cariopsis), a long-temps porte le nom de graine nue, qu'on £ten- 
dait meme a beaucoup d'achaines, en croyant que le tegument du 
fruit appartenait a la graine qu'il enveloppe immediatement. Mais 
on est averti de la verite, ou par la presence du style, qui nait de 
ce tegument et ne peut partir que d'un ovaire, ou par l etude de 
celui-ci, dans lequel la separation des ovules avec les parois de la 
loge est encore bien manifeste. Citons comme exemples de cariopses 
le fruit des Graminees (comme le ble, I'avoine, le seigle [fig. 402], 
le maYs), qui est ce qu'on connait vulgairement sous le nom de grain. 
Le pericarpe trfes-mince et la membrane de la graine intimement 
unis lui forment une* enveloppe en apparence unique, et qui con- 
stitue le son lorsqu'on la detache 'en la dechirant par le broiement. 
Les carpelles de la Bourrache et autres Borraginees, ceux des Re- 
noncules, des Roses, sont des achaines diversement groupes dans 
ces diflercntes plantes. Ceux des Composees en sont aussi, mais un 
peu differents par leur pericarpe adherent au calice et non libre. 
Quelques-uns peuvent servir de transition aux cariopses, parce que 

403. Fruit d'un Erable (Acer pseudoplalanus), compose de deux sainares. — 
a Partie superieure formant une aile dorsale. — I Partie inferieure repondant & la 
loge. 

404. Unesamare separee du fruit d'un Ilircea. — s Style persistant. — I Partie 
repondant 4 la loge. — on Aile marginale. 
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quelquefois utricule (utriculus) un achaine a paroi trfes-mince et 
comme membraneuse. Supposons que le pericarpe s'amincisse au 
dela de la loge en une lame membraneuse, ou il est presque reduit 
a un repli de son epicarpe; on aura une samare. Ce repli semble 
prolonger tant6t la nervure mediane de la feuille carpellaire, tan- 
tdt ses nervures laterales, et former ainsi une aile tant6t dorsale 
{fig. 403), tant6t marginale [fig. 404). 

b. Dehiscents. 
§ 517. C'est lorsque le carpelle s'ouvre seulement par sa suture 

ventrale qu'il justifie le mieux par son apparence 1'origine que 
nous lui avons assignee, celle d'une feuille pliee sur elle-m£me. 
son nom de follicule (folliculus) la rappelle, et cependant il 6tait 
adopte long-temps avant qu'on songeat a cette Iheorie. On en 
trouve de nombreux exemples dans les fruits de Renonculacees 
(comme I'llellebore [fig. 405], I'Ancolie, le^ Delphinium, etc.), 

405. 40B. 407. 

405. Un carpelle isole de rilellt'bore coitimun (Helleborus foetidus), apr£s la 
dehiscence. — sd Suture dorsale. — sv Suture ventrale. 

406. Gousse de petit Pois (Pisum salivum), ouverte. — v v Valves formees par 
deux pieces du pericarpe qu'on voit du cote de la face externe ou Epicarpe en p, 
du cote de la face interne ou endocarpe en p'. — g Graines superposes, attachees 
par le moyen de courts funicules // k un placenta qui suit, sous la forme d'un 
cordon longitudinal, le bord interne des valves repondant A leur suture ventrale sv. 
— sd Leur bord externe repondant 4 leur suture dorsale. 

407. Fruit lomentace du Sainfoin d'Espagne [Ilcdysaruni coronarium.) — 1. En- 
tier, I'article superieur presque detach^ des autrcs. — 2. Deux articles coupes 
longitudinalement,laissantvoir ainsi deux fausses loges, chacune avec leur graine. 
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d'Asclepiad(5es, d'Apocinees (comme la Pervencho). etc. Le carpelle 
qui, s'ouvrant par ses sutures ventrale et dorsale, se separe en 
deux valves, est, s'il contient un tres-petit nombre de graines 
(en general une ou deux), une coque (coccum), a endocarpe ordinai- 
rement ligneux ou crustace (exemple : la Fraxinelle). S'il contient 
un plus grand nombre de graines attachees le long de sa suture in¬ 
terne, c'est une gousse ou legume (legumen), qui a donne son nom 
a la grande famille des Legumineuses (exemples : le fruit du Hari¬ 
cot, de la Feve de marais, du petitPois [fig. 406], etc.), famille qui 
pre&nte cependant quelques exceptions ou le pericarpe reste clos au 
lieu de se separer en deux valves. D'autres offrent cette structure 
singuliere que la gousse, au lieu de s'ouvrir dans toute sa longueur, 
se retrecit de distance en distance et finit par se separer en autant 
d'articles dont chacun renferme une graine. Ce carpelle, ainsi coupe 
do cloisons transversales qui se dedoublent en se desarticulant, 
rentre dans ceux que nous avons appeles a fausses loges (§ 5M), 
et.est dit lomentace {lomeritaceus, ou substantivement lomentum, 
exemples : celui des Sainfoins [fig. 407], des Coronilles, etc.). 

§ 518. Rappelons que dans un fruit apocarpe, ainsi que dans 
la fleur ou il etait a I'etat d'ovaire, il peut y avoir un seul car¬ 
pelle (comme dans les Legumineuses, lePrunier, le Cerisier, etc.), 
ou qu'il y en a plusieurs, et que ceux-ci peuvent alors etre disposes 
soit en cercle ou verticille sur un m&me plan (par exemple, dans 
la Fraxinelle, leSpiraa, TEllebore, etc.), soit a des hauteurs dif- 
ferentes, sur un torus elargi ou creuse en vase (comme dans le 
Rosier, le Calijcanthus,etc.), ou au contraire allonge en axe (comme 
dans teMyosurus, la Renoncule, le Fraisier,leMagnolia, etc.). Dans 
tous ces derniers cas, Tagencement spiral de ces carpelles s'aper- 
coit assez nettement, et rappelle celui des fleurs dans un epi 
ou un capitule. On peut done le decrire brievement d'apres cette 
apparence, en disant, par exemple, drupes ou achaines ou coques 
ou plus generalement carpelles en dpi, en tete (carpella capitu- 
lata, spicata). Ces designations, au moyen d'un petit nombre de 
mots appropries a chaque cas particulier, sont preferables aux 
noms uniques qu'on a proposes pour quelques-uns de ces cas. 

B.'FRUITS SYNCARPES. 

§ 519. Dans ces fruits, formds par la reunion de plusieurs car¬ 
pelles soudes ensemble, on doit noter avec soin la placentation, 
qui est susceptible do diverses modifications deja decrites dans 
I'ovaire (§ 491), e'ebt-a-dire axile, ccntrale ou parietale. 
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Les faces laterales des loges ou carpelles qui forment les cloi- 

sons, en s'avancant de dehors en dedans, peuvent changer de di¬ 
rection et se replier de c6te ou de dedans en dehors. Elles formenl 
alors une saillie dansl'int^rieur de la logeetle placenta qui les horde 
est dit saillant (prominens), d'autant plus que, dans ces cas, il se 
presente le plus souvent sous la forme d'une masse 6paisse tenant 
aux parois de la loge par une lame plus ou moins large. La cloison 
en se reflechissant s'est dedoublee; des deux faces carpellaires, ou 
lames, par I'accolement desquelles elle etait form£e, chacune s'est 
reflechie dans la loge a laquelle elle appartient primitivement*; de 
telle sorte que chaque placenta parait souvent alors double ou bila- 
melle (b Ham el laid). Si les cloisons se devient ainsi avant d'etre ar- 
rivees jusqu'a I'axedu fruit (fig. 378), la placentation est necessaire- 
ment parietale; mais frequemment elles s'avancent jusqu'a I'axe, et 
de la se reflechissent en sens contraire, reportant ainsi le placenta 
qui les horde a une distance plus ou moins grande de I'axe (fig. 420); 
mais, comme en s'en ecartant c'est toujours par la qu'il tient au 
reste du pericarpe,on doit le considerer alors comme axile.Lesdeux 
cotes d'un meme carpelle, en se repliant ainsi, convergent necessai- 
rementl'un vers I'autre, se rencontrent, et, le plus ordinairement, 
se soudent. Si les parties reflechies restent compl^tement soudees, le 
placenta paraitra simple; si elles ne se soudent que dans une petite 
etendue et divergent de nouveau, il paraitra double ou bilamelle. 

§ 520. L'axe est souvent une ligne purement ideale, suivant la- 

408. Fruit d'une Mauve (AJatva rolundijolia)) dont on a cnlcvc la moitie des 
carpelles pour laisser voir l'axe a interpose entre eux et qui se termine 4 la hau¬ 
teur oil naissent les styles s. — cc Le reste des carpelles qu'on a laisses attaches 
4 l'axe autour duquel ils sont verticilles. Les deux de devantc'c'semontrcntpar 
leur lace laterale. 

409. Capsule du Ricin (Ricinus enmmunis), coupee verticalement de maniere a 
montrer l'axe a prolonge entre les carpelles et se terminant dans chacun d'eux vers 
le sommet par un petit cordon f qui forme le funicule. — g g Graines dans leur loge 
que la section a mise & decouvert, surrrontees chacune d'une earoncule charmie c. 
— p p Tericarpe. 
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410. 

quelle se renconlrent et se touchcnt les angles internes des car- 
pelles. Mais d'autres fois il existe bien reellement, continuant et 
terminant I'axo de la fleur au dela de Tinsertion des carpelles, 
aux angles desquels ils s'interposent en les liant entre eux. II est 
form6 alors par du tissu celtulaire que parcourent des faisceaux 
vasculaires, qui se distribuent tant au pericarpe 
qu'aux placentas. II s'epuise ainsi en s'elevant, et 
cesse, en general, au-dessous de I'insertion des 
styles; mais, dans quelques cas rares, on le voit 
se prolonger meme au dela et s'interposer aux 
styles comme il s'est interpose aux carpelles : 
c'est ce qui a lieu, par exemple, dans les Gera¬ 
nium, dont le fruit {fig. 410), a la maturite, montre 
ses cinq carpelles et leurs styles se detachant de 
bas en haut d'un long axe pyramidal auquel ils 
etaient ainsi accoles. Les Malvacees [fig. 408), les 
Euphorbiacees (fig. 409), etc.. offrent des exem- 
ples d'axes tres-developpes, mais termines vers 
la naissance des styles. 

§ 521. Passons maintenant a Tenum^ration des diverses sortes 
de fruits syncarpes les plus communes, en les divisant comme les 
apocarpes en deux categories, suivant qu'ils ne s'ouvrent pas ou 
qu'il s se s^parent spontanement en plusieurs pieces a la maturite. 
Les premiers peuvent etre egalement charnus ou sees. 

a. Indehiscents. 
Ils sont generalement designes par le nom de baie (bacca) : on 

se contente de ce mot si le pdricarpe est charnu; on y ajoute 1'e- 
pithete de seche sil est de consistance foliacee ou ligneuse. 

La baie peut provenir d'un ovaire libre (par exemple dans le 
Solatium) ou adherent (par exemple dans les Groseilliers); a placen- 
tation axile, comme dans les premiers; ou parietale, comme dans 
les seconds; ou centrale, comme dans les Ardisia. Plusieurs mo¬ 
difications ont recu des noms parliculiers. Nous avons deja parle 
(§505) de la pomme (pomum), fruit du Pommier, du Poirier et 
autres Rosacees, a chair epaisse, revetu par le calice adherent et 
couronn6 par son limbe dcss^che a Tendroit qu'on appelle ceil; de 
rhesp<$ridie (hesperidium), fruit de 1'Oranger, du Citronnier et 
d autres arbres de la meme famille, libre, a loges remplies de ve- 

410. Fruit du Geranium sanguineum. — c Culice persistant. — a Axe. — / Les 
styles qui lui etaient accoles d abord et qui s'en sont detaches en emportant avec • 
••ux les cvaircs o. — s Stigmates. 
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sicules succulentes, tapiss^ par un endocarpe membraneux , le 
tout entoure d'une ecorce ou peau plus ou moins 6paisse. On a ap- 
pele peponide (pepu) celui des Melons, Potirons, Courges et autres 
Cucurbitac£es a chair ^paisse, laissant au centre une cavite sur les 
parois de laquelle sont nichees les graines; nuculaine, (nucula- 
nium), le fruit forme par la reunion de plusieurs drupes, pr^sen- 
tant, par consequent, vers le milieu de son epaisseur, autant de 
noyaux [pyrence),etqui peut provenir d'un ovaire libre, commedans 

le Sapotillier [fig. 4'M); ou adherent, comme danslaNefle. Quelqucs 
auteurs nomment cette derntere modification pomme a noyaux, et 
pomme a pepins celle dont nous avons parle plus haut. On peut, 
au lieu de nuculaine, dire tout bonnement drupe a plusieurs 
noyaux, en indiquant le nombre de ceux-ci. On concoit que les 
noyaux d'une nuculaine peuvent se souder entre eux de telle sorte 
qu'on en trouve au centre un seul, et que le fruit ne differe pas, 
en apparence, du drupe, tel que nous I'avons d^fini. U m^rite ce- 
pendant d'en &tre soigneusement distingu6, en tant que provenant 
d'un ovaire compost et non d'un carpelle simple; et c'est ce qu'on 
indique en decrivant alors un drupe a noyau multiloculaire (par 
exemple, dans le Cornouiller [fig. 412]). 

b. D^hiscents. 
§ 522. On doit distinguer deux degr^s dans la d^hiscence des 

fruits syncarp^s -: 1° la separation des carpelles entre eux; 2° la 
division de chaque carpelle s'ouvrant en particulier. 

411. Fruit d'un Sapotillier (Achras sapola) dont, par une section transversale, 
on a detache la chair dans toute sa moitie superieure de maniere k montrer les 
noyaux n disposes en cercle vers le centre. — e Epicarpe. — s Sarcocarpe. 

412. I. Fruit du Cornouiller commun (Cornus mas) dont, par une section trans¬ 
versale, on a detache la chair s dans toute sa moitie superieure, de maniere k mon¬ 
trer le noyau central «. — 2. Section comprenant le noyau central n lui-meme 
pour faire voir qu'il est creus^ de deux loges. On a figure Tune I vide, I'autre rcm- 
plie par la graine g. 

S 

411. 412. 
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§ Le premier degre par lequel les carpelles apres etre 

rest6s unis plus ou moins completement finissent, en se (]6tachant 
Tun de I'autre a la maturite, par d6venir independants (carpella 
ab invtcem solubilia), etablit ^videmment le passage entre les 
fruits apocarpes et syncarpes, a tel point qu'on a souvent peine a 
determiner a laquelle deces deux classes ils appartiennent: preuve 
nouvelle quo dans la pratique il ne faut pas attacher beaucoup 
d'importance a tous ees noms. Les carpelles ainsi separes peuvent 

rester chacun indehiscent, comme cela a lieu dans les Mauves, la 
Capucine, les Ombelliferes, etc. Dans res dernieres [fig. 413), les 
carpelles, au lieu de se detacher completement, restent suspendus a 
I'axe, qui se decompose en autant de filets qu'il y a de loges, dispo¬ 
sition particuli6re qui avait fait proposer le nom de cremocarpe (de 
xpsfjiaeiv, pendre) pour ces sortes de fruits. Dans tous ces cas, lors- 
que la loge est monosperme, on peut dire qu'elle represente un 
achaine, comme elle represente un samare lorsqu'elle se prolonge 
en aile; ses deux loges ainsi ailees se separent a la maturity dans 

413. Fruit d'une Ombellifere (Prangos uloplera), apres la dehiscence qui a ecarte 
les deux carpellesc c et separe I'axe a en deux filets auxquels ces carpelles restent 
suspendus. — s s Styles persistants. 

414. Fruit d'un Frene (Fraxinus oxyphylla). — 1. Entier avec son aile a. — 
2. Portion inferieure du meme coupe transversalement, pour faire voir qu'elle est 
occup^e par deux loges, dont Tune I avortee est reduite i une tres-etroite cavite; 
I'autre est tres-devclopp6e et remplie par une graine g. 

413. 414. 
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les firables (fig. 403), mais restent soud^o dans le Frfine {fig. 414) 

1 et I'Orme, el tous ces fruits ont ete confondus sous le nom de sa- 
mare, qu'il vaudrait peut-etre mieux conserver au carpelle simple 
qui offre cette sorte de caractere, en decrivant dans ces divers 
cas le fruit comme compose de plusieurs samares se s£parant ou 
ne se separant pas definitivement. 

§ 524. Les fruits consideres comme v^ritablement dehiscents et 
qu'on designe sous le nom general de capsule (capsuJa), sont ceux 
dont les carpelles s'ouvrent eux-m^mes. Mais quelquefois les su¬ 
tures necedent pas, et le pericarpe se rompt en dehors sur un seul 
point constant, soil vers le haul (par exemple, dans le Muflier 
[fig. 415 t]), soit vers le bas ou dans un point intermediaire (dans 
les Campanules [fig. 416 t]) Cette ouverture, plus ou moins irr6- 
guliere dans son contour, a la forme d'un trou ou pore par le- 
quel le p^ricarpc est bdillanl (hians). Dans quelques fruits (ceux 
du Mouron rouge [fig. 417], de la Jusquiame, etc.), auxquels on a 

415. Capsule da Muflier (Antirrhinum mnjus) apres la dehiscence. — cc Calice 
persistant. — p Pericarpe perce de trois trous I I qui repondent, deux 4 une loge, 
et un 4 la seconde, pres du sommet qui est acumine par le reste du style persis¬ 
tant s. 

416. Capsule d'une Campanule [Cam anulapersiccrfolia), s'ouvrant par des 
trous tl au-dessous du milieu. — c Le calice persistant, inferieurement confondu 
avec le pericarpe p, separe superieurement en cinq lanieres, an milieu desqucllcs on 
aper^oit la corolle fletrie et plissee faisant partie des induvia e. 

417. Pyxide du Mouron rouge (Anagallis arvensis). — c Calice persistant.— 
p Pericarpe qui s'est separe en deux moities, dont la superieure se detache 
en un opercule o. On aperfoit sur Tun et l autre trois lignes etendues de la base au 
sommet du fruit et marquant les sutures et par consequent les veritables valves. 
— g Graines formant une agglmneration globuleuse autour d'un placenta central- 

415. 416. 417. 
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donne le nom de pyxides (pyxidium ou capsula circumscissa) ou 
plus vulgairement de boite a savonnette, le pericarpe se coupe 
transversalement de maniere a se partager en deux moities : 1'in- 
ferieure, qui reste avec le placenta atlachee au torus; la supe- 
rieure, qui se detache en maniere de couvercle mobile {operculum). 
Cette singultere dehiscence (circumscissio) est-elle disposee par une 
sorte d'articulation transversale analogue a celle des fruits lomen- 
tac£s? cette ligne transversale correspond-elle a un effort plus 
grand exerc6 ou a une resistance moindre opposee a cette hauteur? 
Ainsi, dans le fruit des Lecythidees, c'est precisement a celle ou 
le pericarpe cesse d'etre double par le calice adherent qu'il se fend 
circulairement. 

§ 525. D'autres fois c'est sur les sutures que la dehiscence a 
lieu; mais ellesne cedent qu'incompletement, en ge¬ 
neral, a leur partie superieure, et il s'etablit ainsi au 
sommet du fruit une ouverture bordee par ces som- 
mets de valves qui figurent autant de dents (par exem- 
ple dans les Cerastium [fig. 418], Alsine, et autres 
Caryophyllees). 

§ 526. Jsous arrivons au cas le plus ordinaire, celui 
ou les sutures se decollent completement, de maniere 
que le pericarpe, dans toute ou presque toute son 
6tendue, se separe du sommet a la base, ou plus rare- 
ment de la base au sommet, en plusieurs pieces ou 
valves. 

II peut arriver que cette disjonction des sutures soil 
pr£c6dee par celle des carpelles eux m6mes, c'est-a-dire des loges 
qui les repr£sentent, et que ces loges commencent a se separer Tune 
de I'autre par le dedoublement des cloisons qui les tenaient r£unies 
[fig.9). On dit alors que la dehiscence est septicide (coupe-cloison, 
d'apres son etymologie): les cloisons forment les cotes de la valve, 
puisque celle-ci correspond au carpelle meme (valvce septis con- 
frame). D'autres fois les cloisons r^sistent a la separation, et la 
suture dorsale cMe, ouvrant ainsi pardon milieu la loge qui reste 
fermee par les c6tes [fig. 420). C'est la dehiscence loculicide (coupe- 
loge), par laquelle le pericarpe se trouve divise en un certain nombre 
de pieces composees chacune de deux moities de carpelles voisins 
unies, de sorte que les cloisons sont portees sur le milieu de cha- 

418. Capsule du Cerastium viscosum. apres la dehiscence. — p Pericarpe separe 
sup^rieurement en dix dents, sommets d'autant de valves qui restent inferieure- 
ment r^unies. — c Calice persistant. 
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cune de ces pieces ou valves [valves septis oppositop). Quelquefois 
les cloisons cedent le long de leur bord externe et se s6parent ainsi 
des valves (fig. 423): e'est la dehiscence septifrage (rompt-cloison). 

422. 423. 
419. Capsule de la Digitale (Digitalis purpurea) au moment de la dehiscence qui 

dedouble la cloison d entre deux loges c c, qui reprernent ainsi I'apparence de car- 
pelles distincts. On apergoit au sommet I'interieur des loges avec les graines ff. 

420. Partie inferieure de la meme, coupes transversalement pour faire voirla 
composition de la cloison d formee par les deux faces internes accolees des car- 
pelles c. — p Placentaires reflechis et saillants dans I'interieur des loges. — 
g Graines. 

421. Capsules du Gombaut (Hibiscus esculenlus) au moment de la dehiscence. — 
v v v "Valves. — c Cloison. — g Graines. 

422. Capsule du Cedrela angusti/olia dont les valves v v v se sont s^parees des 
cloisons c c de haut en bas, de sorte que I'axe a persiste au centre, relevg des cinq 
angles saillants qui repondent aux cloisons et separent autant d'angles rentrants 
qui repondent aux loges et portent les graines g. 

423. Capsule de 1'Acajou (Swietenia Mahogoni), qui s'ouvre en sens inverse de la 
pri^cedente, c'est-4-dire de bas en haut. — Meme signification pour les lettres. 
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§ 527. Dans ce dernier cas les cloisons restent unies entre elles 

et avec I'axe, qui, au centre du fruit, persiste plus ou moins deve- 
loppe, charge d'autant de lames verticales qu'il y a de cloisons, 
et dans Tangle rentrant que forment leurs intervalles tapisse par 
les placentaires auxquels les graines sont attachees. Dans les cap - 
sules a placentation centrale, le corps charge de graines qui oc- 
cupe le milieu de la loge est forme par I'axe, tout a fait compara¬ 
ble a celui que nous venons de decrire , moins les cloisons, soit 
qu'elles aient disparu par suite d'une rupture prematuree (§292), 
soit qu'elles n'aient jamais existe. 

Lorsque les cloisons ne se separent pas des valves, dans la 
d6hiscence loculicide et surtout la ^ 
septicide, elles doivent se separer de 
I'axe, et, s'il est bien developpe, on le 
voit persister dans la direction perpen- 
diculaire Sous la forme d'une pyramide 
ou d'un cdne, d'un prisme ou d'un cy- 
lindre, comparable ainsi a une sorte de 
petite colonne, et pour cette raison 
nomme souvent columelle. Tantdt les 
placentas restent sur cette columelle,qui 
se trouve ainsi charg^e des graines (dans 424- 
les Euphorbes, par exemple, et autres Euphorbiacees [fig. 424 a]); 
tantdt ils suivent les bords des carpelles avec les graines, et la colu¬ 
melle ne lesporte pas (par exemple, dans beaucoup de Malvacees). 

II est Evident que I'axe ne peut se montrer quand la placentation 
est pari(5tale, puisqu'alors les elements vasculaires et cellulaires 
qui le composent se sont partages des le bas de la loge pour former 
les placentas qui suivent la paroi. 

§ 528. Nous avons dit (§ 508) que la d6hiscence r^guliere a lieu 
g^neralement par le milieu des sutures formees de deux faisceaux 
accol£s qui se decollent a la maturite. Mais quelquefois I'union de 
ces faisceaux est plus forte entre eux qu'avec le reste des parois, 
sur lesquelles se passe alors ce qu'on voit souvent aux 6tofFes de 
nos v^tements, qui se d^chirent en long a c6t6 de la couture plut6t 
que de se d^coudre. De m£me le p^ricarpe peut se rompre des 
deux cfites de la suture placentifere, qui forme alors une bande- 
lette plus ou moins epaisse charg6e de graines : le nom de replum 

224. Capsule du Eicin (Ricinus communis) au moment de la d£hiscence. Les 
trois carpelles ou coques c c c se sont ^cartes de I'axe a qui les reunissait d'abord 
(voyezyfj. 409), et qui persiste sous la forme d'une petite colonne dressee. Ces co¬ 
ques commencent 4 s'ouvrir par leur suture dorsale sd. 

35 
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est employe par quelques-uns pour la designer. 
Quoiqu'on ait quelques exemples de celte d6his- 
cence dans des capsules a placentation axile, c'est 
plus ordinairement dans celles a placentation pa- 
rietale qu'on I'observe. Ainsi, dans les fruits des 
Orchidees {fig. 425) ou les graines sont disposes 
en trois rangees longitudinales sur les parois, on 
voit, a la maturite, le p£ricarpe se diviser en six 
parties : trois segments v plus largeset plus minces 
qui se detachent par tout leur pourtour et tombent 
en maniere de valves; trois arceaux p alternant 
avec ces valves, plus epais et plus droits, qui con- 

425. tinuent a rester unis en haut et en has, et forment 
ainsi un pericarpe a claire-voie. On voit ces trois arceaux lout 
couverts de graines menues en dedans, et ils correspondent aux 
sutures placentiferes. 

Le fruit si generalement connu sous le nom de silique (siliqua) est 
une capsule {fig. 4-26) analogue a la precedente, si ce n'est qu'elle 
offre deux lignes placentaires seulement au lieu de trois; de sorle 

qu'a la maturite, apres que les deux valves v se sont 
detachees, le replum r persiste sous I'apparence d'un 
cadre plus ou moins allonge lout bord6 de graines g sur 
son contour interne. Ordinairement une lame mince 
remplit I'interieur du cadre, formant ainsi une cloi- 
son membraneuse qui separe en deux loges la cavity 
du fruit, contre I'usage, qui est que les cloisonss'ar- 
retent aux placentas, et par consequent que la placen¬ 
tation parietale entraine I'unit^ de loge. Les siliques 
sont souvent etroites et tres-allong^es; quand leur 
longueur n'excede pas de beaucoup leur largeur, on 

jm,! les designe par le diminutif de silicule {silicula). On 
[r* peut en observer toutes les modifications dans les 
v diverses plantes de la grande famille des Cruci- 
426. feres. 

§ 529. Dansle cas le plus ordinaire, ou lad£hiscence se fait par 
le d^collement des cloisons ou des sutures, ce peut 6tre par les 
deux a la fois; elle est en meme temps septicide et loculicide. 

425. Capsule d'une Orchidee (Orchis maculala) au moment de la dehiscence. 
 c Debris du limbe calicinal qui couronne le fruit. — v v Segments du pericarpe 
qui se detachent en valves. — p p Segments qui persistent et portent les graines. 

426. Silique de la Giroflee commune (Cheiranlus cheiri). — v v Valves. — r Re¬ 
plum. — g Graines. 
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Ainsi qu'on prenne les capsules de la petite espece de Lin com¬ 
mune sur nos pelouses (Linum catharticum), on verra les sutures 
dorsales se separer les premieres, ^et chaque loge s'ouvrir ainsi par 
le milieu, de maniere qu'alors la d^hiscence serait d6crite comme 
loculicide. Mais, un peu plus tard, les cloisons se d6doublent a 
leur tour, determinent la separation des loges en autant de car- 
pellesdistincts ou coques bivalves, et la dehiscence devient alors 
septicide. 

Apres que la capsule est separee par le dedoublement des cloi¬ 
sons en plusieurs carpelles, ceux-ci figurent autant de follicules 
s'ils s'ouvrent par les sutures ventrales seulement; s'ils s'ouvrent 
par leurs deux sutures a la fois et se divisent ainsi en deux valves, 
ils figurent des legumes contenant une rangee verticale de graines 
ou des coques qui n'en renferment qu'un tres-petit nombre. Ce der¬ 
nier mot est employe indifferemment pour les fruits apocarpes (§ 517) 
et syncarpes : on dit une capsule bi, tri, multicoque. 

§ 530. Fruits anthocarp£s—Le fruit, outre son enveloppe que 
forme le pericarpe, pent en presenter d'accessoires fournies par une 
autre partiede la fleur (avQo'i;) que I'ovaire. Nous avons vu deja, il 
est vrai, dans beaucoup de cas, le calice associe au fruit; mais il 
etait des le principe adherent a I'ovaire et confondu en partie 
avec lui. II en est autrement dans les fruits dont nous parlons. 
C'est un verticille primitivement independant de I'ovaire, ordinai- 

427. Fruit de la Belle-de-nuit [Miralilis jalapa). — 1. Entier. — 2. Coupe lon- 
gitudinalement pour faire voir les parties qui le composent. — c c Partie inferieure 
du calice durcie, et formant une enveloppe exterieure. — /Le fruit veritable, ca¬ 
che par la precedente. Scs teguments sont confondns avec ceux de la graine qui a 
£te egalementcoupee. Mais on le reconnait facilement au reste du style s qui api- 
cule son sommet. 

428. Fruit de I'lf (Taxus baccala). —tBractees imbriquees k sa base. — i c En¬ 
veloppe charnue tenant lieu de pericarpe et laissant voir le sommet de la graine 
nue g, qu'ulle enveloppe en partie. 

427. 428. 
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rement un calice libre ou un involucre, qui, persistant autourde lui, 
s'epaississant ou s'endurcissant a la maniere d'un pericarpe, finit par 
former acelui-ci une seconde enveloppe exterieure. On peut la voir 
seche et representant un veritable achaine dans le fruit de la Belle- ■ ■ 
de-nuit [fig. 427), charnue dans I'Hippopha^, I'lf (fig. 428), etc. : 

§ 531. Fruits agr£g&s.— Le fruit, dans toutes les modifications 
que nous avons examinees jusqu'ici, etait le produit du pistil d'une 
m&me fleur. Hyena cependant qui, quoique formant un corps unique, . 
proviennent de plusieurs fleurs differentes. Ainsi, dans les diverses 
especes de Chevrefeuilles ou de Chamerisiers on voit naitre deux 
fleurs du m6me point, et leurs ovaires ainsi rapproches se soudent, 
quelquefois meme au point de se confondre, de sorte qu'on finit 
par avoir un fruit reellement compose de deux. Dans certains ca- 
pitules ou certains epis, si les fleurs sont tres-rapprochees, les 
fruits qui leur succederont n'offriront pas de difference apparente 
avec ceux qui proviendraient d'une fleur unique dont les car- 
pelles couvriraient un axe plus developpe en epaisseur ou en lon¬ 
gueur. Ainsi, au premier aspect, les fruits du Murier et ceux de 
la Ronce ou du Framboisier paraissentde meme nature; et meme 
les petits carpelles succulents de la mure, soudes par leur base en 
une seule masse, sembleraient moins independants entre eux que 
ceux de la Framboise bien nettement separes : et cependant celle- 
ci est le pistil fructifie d'une fleur unique ; la mure, la reunion des 
pistils de tout un petit epi de fleurs. Aussi trouve-t-on a la base 

de la premiere un calice qu'on chercherait 
vainement dans la seconde, oil les calices 
nombreux se sont epaissis et soudes avec le 
bas des pericarpes. L'ananas {fig. 429) repre- 
sente la mure en grand, et le fruit de I'Arbre 
a pain en beaucoup plus grand encore. Dans 
tous ce sont des £pis a fleurs presses dont les 

c pistils se sont soudes entre eux; et les cali¬ 
ces , les bractees, I'axe meme, gorges des 
mdmes sues, contribuent a augmenter cette 
masse dans laquelle ils sont confondus. La 
figueoffrequelquechosed'analogue,avec cette 
difference qu'ici e'est I'axe dilat6 qui se re- 

courbe autour de I'amas des petits fruits et forme ainsi Tenveloppe 
du fruit g6n6ral (§ 209 [fig. 190]). Dans tous ces fruits nous 

429 Ananas. — a Axe charge de fruits c rapproches et soudes ensemble en une 
scule masse et couronne par une touffe de feuilles/. 
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voyons le p^ricarpe s'enrichir par I'association de quelques parties 
accessoires, et, sous ces rapports, ils rentrent dans les antho- 
carpes. 

§532. Le cdne (strobilus), fruit des Pins, Sapins, Cadres, etc., et 
qui a fait donner le nom de coniferes a la famille des arbres verts 
dont ceux-ci font partie, r^sulte d'une agregation analogue C'est 
un veritable £pi plus ou moins allonge et charge d'ecailles plusou 
moins ^paisses, dont chacune portant deux ovules peut <Hre com- 
paree a une feuille carpellaire non repli^e. Elles sont bien mani- 
festement ind^pendantes dans le c6ne du sapin; mais dans d'au- 
tres elles sont assez coherentes pour former, par leur reunion, un 

corps unique en apparence. Ce corps; qui malgr6 son nom est 
loin de montrer la forme conique dans les diflferentes plantes de 
cette famille, prend plut6t celle d'un spMroide lorsque ses 6cailles 
sont en tr^s-petit nombre (comme dans le Cyprus [fig. 431]); et 
mSme dans les Gen^vriers [fig. 432), ainsi groupies en globe ,'de 
plus charnues et par suite soud^es ensemble, elles simulent une 
baie, dontce fruit porte a tort, mais vulgairement, le nom. 

430. Cone d'un Pin [Pinus sylvestris). • 
431. — du Cyprus [Cupressus sempervirens). 
432. — d un Genevricr (Juniperus macrocarpn): 

43.0. 431. 432. 
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§ 533. Maturation du pericarpe. — II nOUS FCSte a recllOrcllOr 

quels changements s'operent dans la matiere qui forme le peri¬ 
carpe depuis le moment ou il est passe de I'etat d'ovaire a celui de 
fruit jusqu'a sa parfaite maturite. Dans cette recherche, nous de- 
vons examiner separement les pericarpes qui conservent jusqu'a 
la fin leur consistance foliacee et ceux qui la perdent en devenant 
charnus. 

L'analogie des premiers avec les feuilles se montre dans leur 
nutrition aussi bien que dans leurs caracteres exterieurs. Comme 
les feuilles (§ 282, 283), quoiqu'a un degre plus faible, sous fac¬ 
tion de la lumtere, ils prennent, dans fair environnant, de facide 
carbonique en degageant de foxygene; la nuit, ils prennent de 
1'oxygene en degageant de facide carbonique. Leur vie passe par 
les memes phases; leurs tissus, d'abord mous et riches en sues, se 
solidifient graduellement, et, arrives a une certaine periode, com- 
mencent a se dessecher, a perdre la couleur verte pour en prendre 
une autre, soit celle de feuille morte, soit des teintes differentes 
analogues a celles que certaines feuilles revetent en automne ; et le 
pericarpe fletri continue a rester attache a f arbre, ou tombe en se 
desarticulant. G'est un phenomene de desarticulation que le retrait 
qui a lieu, aux soudures des faces carpellaires accoleesen cloisons, 
des faisceaux accoles en sutures, et qui determine la dehiscence. 
Dans quelques pdricarpes plus epais et indehiscents, la maturite 
amene des ph£nomenes plutot comparables a ceux que nous obser- 
vons sur fecorce; leurs couches externes se detachent en se fen- 
dant irr6gulierement par une sorte de decortication. 

§ 534. Dans la vie des pericarpes charnus, on distingue deux 
phases : la premiere, ou ils se comportent comme la plupart des 
precedents, colores en vert, degageant de foxygene pendant le 
jour et de facide carbonique pendant la nuit; la seconde, ou ils 
cessent de degager de foxygene : e'est fepoque de la maturite et 
celle qui favoisine. G'est par un grand developpement cellulaire 
que le fruit grossit; les faisceaux vasculaires ne se multiplient 
que peu ou point, ou, s'ils le font, la chair filandreuse n'acquiert 
pas la qualitd qu'on y recherche. L/eau qui arrive avec la s6ve 
est, relativement au volume du fruit, en proportion d'autant plus 
grande que la maturity est moins parfaite, quoique fevaporation 
diminue cependarit graduellement. G'est qu'une partie de cette eau 
se fixe en se combinant avec d'autres principes. Si elle reste a 
fctat aqueux et continue a arriver en grande quantite, le fruit, il 
est vrai, grossit beaucoup plus, mais il acquiert beaucoup moins 
de saveur, comme on fobserve dans les etes tres-humides, ainsi 
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(juo sur los jeunes arbros ou sur ceux qui croissent dans un sol trop 
arrosc. La proportion du ligneux diminuc aussi, relativement au vo¬ 
lume, vers la maturite; celle du sucrc, au contraire, va en augmen- 
tant graduellement. Outre Teau, le ligneux et le sucre, on trouve 
dans la chair de la gomme, des acides malique, cilrique, tartrique 
(ce dernier toujours, et les aulres quelquefois combines a des ma- 
tieres inorganiques, comme de la chaux et memo de la potasse), de 
I'albumine vegetale, etenfin une substance aromatique particuliere 
pour chaque fruit. Tels sont les elements qu'on rencontre dans la 
generalite des notres, ceux sur lesquels s'est naturellement portee 
I'etude, mais diversement melanges et doses suivant les fruits 
divers. 

§ 535. Le ligneux, qui s'accumule quelquefois a un point si re- 
marquable dans les cellules de Tendocarpe, se montre aussi tres- 
developpe dans le sarcocarpe de certains fruits, par exemple des 
poires, et notamment de certaines varietes (celles de Saint-Ger¬ 
main, d'Angleterre, de cresane, par exemple), ou chacun aura 
remarque la chair toute parsemee de petites granulations dures et 
comme pierreuses. Ce sont autant de cellules encroutees de ligneux, 
disseminees par petits amas au milieu des autres cellules remplies 
de sues plus ou moins liquides. Mais nous avons vu le ligneux, ge- 
neralement en exces dans les fruits jeunes, diminuer peu a peu de 
proportion : e'est qu'il cesse de s'en former, quoique la chair con¬ 
tinue a croitre, et sans'doute meme parce qu'une partie peut chan¬ 
ger de nature. Si Ton se souvient que I'amidon, combine avec un 
ou trois atomes d'eau, devient du sucre (§ 300); qu'avec une petite 
proportion de carbone et d'hydrogene en plus il devient du ligneux 
(§303), on concevra comment ce dernier pourrait passer a I'etat de 
sucre. La gomme, qui a la composition de I'amidon, peut subir plus 
aisement encore cette metamorphose. Nous devons penser que e'est 
par des changements analogues d'une partie de ces principes qud 
le fruit devient aussi riche en sucre; car ceiui qu'il renferme ne 
peut lui arriver avec la seve, puisqu'un fruit detache de I'arbre, 
no recevant pas de seve, par consequent, continue a murir et a se 
sucrer, et meme gagne davantage par cet isolement. 

Or la chimic montre que ces conversions se font sous rinfluence 
des acides, et nous avons vu des acides plus ou moins abondants 
dans le fruit; que cette action est aidee par celle de la chaleur, et 
1 onsait que la chaleur active extremementla maturation, comme le 
prouve toute la pratique des jardiniers, et particulierement Tusage 
des espaliers. Cet ettet se continue meme aprcs la vie, puisque les 
Iniits se sucrent en cuisant. Les acides paraissent done contnbuer 
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a la saveur da fruit de deux manieres difltkentes : indircctement, 
en y favorisant la formation de principes sucres; directement, en 
se melant a ceux-ci dans une certaine proportion, proportion qui, 
au reste, est affaiblie graduellement par I'afflux de principes alca- 
lins qui viennent a la maturite les neutraliser en partie. On peut 
citer, comme exemple, le raisin : a mesure qu'il murit, I'acide tar- 
trique qui y abondait enleve la potasse aux combinaisons avec 
lesquelles cet alcali arrive au fruit, et la formation croissante du 
tartrate de potasse coincide avec la diminution de I'acidite, qui 
finit par disparaitre presque entierement. Les proprietes purga¬ 
tives de certains fruits sont dues a cette presence de sels vegeto- 
mineraux accumules dans leur tissu. 

Les changements que nous avons vus s'etablir pendant la matu¬ 
ration dans les rapports du fruit avec Tatmosphere, et qui se re- 
sument dans une perte graduelle de carbone et un gain d'oxygene, 
avec le defaut d'evaporation de Teau qui, stagnant dans le peri- 
carpe, peut prendre part aux combinaisons nouvelles dont il est 
le siege, paraissent s'accorder avec ceux que nous venons d'indi- 
quer dans Tinterieur des tissus. 

§ 536. II y a un principe dont nous n'avons pas encore parle, et 
qui semble cependant jouer un role important dans plusieurs actes 
de la maturation; c'est celui qui forme ce qu'on nomme la gelee 
vegetale, I'acide pectique. M. Fremy, qui Ta particulierement 
etudie, fait remarquer que dans le fruit encore vert, ,ou les phe- 
nomenes vitaux ont toute I'activite et par consequent toute la mo- 
bilite de la jeunesse, il est bien difficile de definir la composition 
exacte de la matiere pulpeuse, qui se modifie sans cesse sans se 
fixer. Si Ton isole cette matiere et qu'on la traite par les acides, 
on obtient une substance soluble dans Teau (qui ne la dissolvait 
pas avant), et composee de 24 atomes de carbone, 34 d'hydrogene, 
22 d'oxygene, plus \ d'eau : c'est la pectine, cette matiere gommo- 
gelatineuse que certains fruits, comme les poires, les pommes, les 
groseilles, les framboises, etc., contiennent en grande quantite. 
Cette pectine, au contact de Talbumine, change de caracteres sans 
changer de composition et devient Yacide pectique, insoluble dans 
Teau mais ayant la faculte de I'absorber et de se changer en gelee. 
C'est un corps isomere a la pectine, dont il ne differe que par I'ad- 
dition d'un atome d'eau (2 au lieu de 1). On comprend que ces 
transformations se fassent spontanement dans le fruit; que la ma¬ 
tiere pulpeuse devienne de la pectine sous I'action d s acidcs qui 
s'y developpcnt; la pectine, do I'acide pectique sous celle de I'al- 
bumine qui s'y Irouve egalement. Les procedes de confection des 
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gel&JS veg&ales sont tout a fait d'accord avec ces diverses 
notions. 

§ 537. La presence abondante de la fecule dans les fruits est 
presque toujours due a son grand developpement dans les graines. 
Mais si on isole de celles-ci le pericarpe, la tecule disparaitra, ou 
du moins s'y montrera beaucoup plus rare. On la signale cepen- 
dant en assez grande quantite dans la banane, et surtout dans le 
fruit de TArbre a pain, mais precisement dans les varietes ou la 
chair se developpe aux depens des graines qui avortent. 

§ 538. Dans un petit nombre de fruits, le pericarpe contient 
une grande proportion d'huile fixe. II n'est pas besoin de citer 
Tolive comme exemple. C'est dans I'interieur des cellules que cette 
huile se forme. C'est aussi dans des cellules que se forment les 
huiles volatiles, beaucoup plus frequentes dans les pericarpes, 
dans ceux des plantes ou les feuilles en contiennent egalement. 
Mais dans les uns comme dans les autres (§ 251), c'est dans des 
utricules d'une forme particuliere diversement groupes, dans des 
glandes vesiculaires, que se secrete et s'accumule cette huile. On 
peut, sous ce rapport, comparer les pericarpes de I'Oranger, du 
Citronnier, de la Rue, de la Fraxinelle, etc., avec leurs feuilles. 
On remarque que, dans ces fruits, le pericarpe est peu charnu et 
meme foliace. 

§ 539. Quelle est I'epoque precise de la maturity du pericarpe ? 
Pour celui qui est foliace ou dehiscent, cette £poque est assez net- 
tement determinee par celle qui precede immediatement la de- 
hiscence ; mais, pour celui qui est charnu, cette determination est 
beaucoup plus incertaine, puisque chaque jour ammene des 
changements nouveaux dans la composition du fruit, et qu'il ne se 
fixe pas a un certain etat d'equilibre ou les combinaisons operees 
se maintiennent sans alteration pendant quelque temps. Dans 
I'usage, et pour ce qui concerne les fruits qu'on mange, on est con- 
venu d'appeler maturity le moment ou la combinaison des divers 
principes sucr£s, acides et autres est telle qu'il en resulte le degre 
de saveur le plus agreable, et qu'a partir de ce moment elle n'aille 
plus qu'en sedet^riorant. Or, dans les differents fruits, ce maximum 
ne correspond dvidemment pas au meme degre, puisqu'en prenant, 
par exemple, 1'etat blet ou blossissement (celui d'une poire molle), 
nous voyons que cette poire est encore mangeable, quoique ayant 
perdu la plus grande partie de ses qualites; qu'une pomme, au 
meme point, est en etat de pourriture ; qu'une nefle, au contraire, 
est, comme fruit comestible, a son degr6 le plus parfait. 

§ 510. Quoiqu'il en soit, il se passe dans les fruits ce que nous 
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avons montre dans les autres tissus, une fois abandonnes par la 
vie (§ 508) : une combustion plus ou moins lente, resultant de la 
combinaison de Toxygene de I'air avec le barbone du vegetal, y 
amene uri degagement d'acide carbonique et quelquefois d'autres 
gaz carbones et d'eau, les ph^nomenes de la fermentation ou de la 
pourriture. Le pericarpe se ramollit ainsi et se desagrege; et la 
graine, qui, loin de participer a ce mouvement'de decomposition, 
a profite au milieu de cette atmosphere d'acide carbonique et 
d'eau, finit par se trouver libre, degagee des enveloppes qui I'em- 
prisonnaient dans le fruit. 

OVULE et GRAINE. 

§ 54 L En nous occupant de I'ovaire, nous avons deja eu I'occa- 
sion frequente de parler des corps renfermes dans sa cavite, et 
qui portent le nom d'ovules (ovula), a cause de leur analogic avec 
les oeufs des animaux; puisque, comme ceux-ci, ils se develop- 
pent, jusqu'a un certain point, attaches a la plante-mere, puis 
s'en detachent et contmuent alors a se developper en une plante 
semblable a celle ou ils ont pris naissance. Nous avons vu qu'ils 
se trouvent sur certains points des parois de la cavite ou loge de 
I'ovaire, et que sur ces points s'observe une modification particu- 
liere du tissu des parois, telle que la nourriture soit transmise de la 
base de I'ovaire jasque dans I'interieur de I'ovule. Ce systeme 
nourricier consiste generalement en un petit faisceau de trachees 
entoure de cellules allongees, le tout ordinairement environnede 
cellules plus courtes et plus semblables au reste du parenchymo 
des parois ovariennes. II en resulte un renflement plus ou moins 
marque, nomme placenta s'il correspond a un ovule unique, pla- 
centaire s'il correspond a un ensemble de plusieurs ovules. Tantot 
I'ovule part immediatement du placenta, il est sessile; tantot Tun 
se lie a I'autre par un prolongement, le plus ordinairement re- 
treci, qui presente la meme structure et est appele funicule. Le 
point, plus ou moins etendu, par lequel le funicule vient adherer a 
I'ovule, a recu le nom de hilo {hilum), ou plus anciennement d'om- 
bilic. Nous apprendrons bientot a distinguer a sa surface plusieurs 
autres points exterieurs en rapport avec ses parties interieures, et 
qu'il importe en consequence de bien connaitre. 

§ 512. On doi.t d'abord determiner la position des ovules re- 
lativement a la loge qui les renferme. Commencons par le cas 
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le plus simple, celui oii elle n'en renferme qu'un seul [loge unio- 
vulee), et supposons a I'ovule sa forme la plus habituelle, celle d'un 
ovoide plus ou moins allonge attache par un funicule assez court 
qui affecte, a peu de chose pres, la m6me direction que lui. Le 
placenta peut etre situ6 a la base m§me de la loge, et le funicule, 
ainsi que I'ovule, s'6lever dans une direction a peu prfes verti- 
cale {fig. 433); on le dit alors dresst (erectum). 11 peut £tre, au 
contraire, situ6 au sommet de la loge, duquel pend, dans I'inte- 
rieur, le funicule avec son ovule, qu'on dit alors renverse (inver- 
sum [fig. 434]). Le plus habituellement, ainsi que nous I'avons 
dit, c'est sur le cdte de la loge que se trouve le placenta corres- 
pondant a sa suture dorsale, ou plus souvent a la ventrale; si c'est 
vers le haut, I'ovule est pendu (appensum [fig. 436], pendulum); 
si c'est vers le bas, I'ovule est ascendant (ascendens [fig. 435]); 

~T o- 

c 

si c'est vers le milieu, I'ovule peut diriger sa pointe soil vers le 
bas, soit vers le haut de la loge, et on lui applique, suivant ces 
cas, les deux £pith&tes precedentes. Dans quelques cas il prend 
la direction a peu pres horizontale, et on le designe par cet 
adjectif. 

§ 543. Quelquefois, quoique assez rarement, le funicule, tres- 

433-436. Carpelles appartenant 4 diverses fleurs et coupes dans leur longueur 
pour faire voir les directions variees de Tovule unique o qui s'y trouve renferme. 
—/Funicule. — r Raphe. — c Chalaze. — s Base du style. 

433. Un carpelle de Sene^on k ovule dresse, anatrope. 
434. — de la Pesse (Hippuris vulgaris) 4 ovule renverse, anatrope. 
435. — de la Parietaire (Pnrielaria officinalis) a ovule ascendant, 

orthotrope. 
436. — de Thymelee (Daphne mezereum) a ovule pendant, anatrope. 
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allonge, suit une direction precisement inverse de celle de I'ovule; 
il s'elfeve verticalement de bas en haut, et I'ovule, attache a son 
extr&nite, retombe de haut en bas (par exemple dans le Statice 
[fig. 437]), ou, au contraire, il pend en se dirigeant vers le bas, tan- 
dis que I'ovule dirige sa pointe vers le haut (comme dans la plupart 
des Zygophyllum [fig. 438]). On a soin d'indiquer cette double 
circonstance par une courte phrase, en disant ovule pendant d'un 
funicule dresse, ovule ascendant d'un funicule pendant (ovulum 
funiculo erecto appensum, e pendulo ascendens). 

437. 438. 439. 

§ 544. Quelque embarras peut avoir lieu quand I'ovule, au 
lieu d'etre droit, se recourbe sur lui-meme. Si cette courbure est 
peu prononcee, on n'y a point egard, et on d^signe la direction de 
I'ovule comme-s'il £tait droit. Si elle est tres-forte, de telle sorte 
que les deux extremites de I'ovule se trouvent tres-rapproch£es 
Tune de I'autre et regardent le m6me point de la loge [fig. 439), 
on indique cette conformation en ajoutant I'epithete de campu- 
litrope (de xaiAiruXo?, recourb^ ; TpoTco;, forme). 

437-438. Carpelles dont I'ovule solitaire se dirige en sens inverse de I'ovaire. — 
Meme signification des lettres que dans les figures precedentes. 

437. Carpelle de S la lice armeria a ovule pendant du bout d'un funicule 
dresse. 

438. — du Zygophyllum album k ovule ascendant du bout d'un funicule 
pendant. Le hile est confondu avec la chalaze c; le micropyle m k I'extr^mit^ 
opposee. 

439_ — d'un Menisperme (Menispermum canadense) k ovule courbe ou 
campulitrope. 
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411. 

§ 5i2. Supposons maintenant un cas pn peu plus complique, 
celui ou il y a deux ovules dans 
une meme loge (/. biovulee). Ils 
peuvent, s'inserant Tun a cote 
de I'autre, suivre la m£ine di¬ 
rection, et on les dit juxtaposes 
ou collateraux [collateralia [fig. 
440]); ou plus rarement suivre 
une direction inverse, de telle 
sorte, par exemple, que Tun 
soit pendant et I'autre ascen¬ 
dant ( comme dans certains 
Spiraeas, dans le Marronnier d'Inde [fig. 441]). 11speuvent aussi s'in- 
serer a des hauteurs inegales , de telle sorte qu'ils se placent Tun 
au-dessus de I'autre (ovules superposes: o, superposita), et, dans 
ce cas, ils suivent le plus ordinairement la meme direction. 

Les m&mes regies s'observent lorsqu'il y a dans chaque loge 
trois ovules qui s'attachent soit a des hauteurs inegales, soit a la 
meme hauteur. Dans ce dernier cas, ils prennent en general des 
directions diflerentes: Tun en haut, I'autre en has, I'autre interme- 
diaire; le premier ascendant, le second pendant, le troisieme ho¬ 
rizontal. C'est un resultat presque necessaire du champ donne a 
leur developpement lorsque le placenta se trouve vers la moitie 
de hauteur de la loge. 

§ 543. La direction des ovules devient de moins en moins con- 
stante a mesure qu'on en trouve un plus grand 
nombre dans la m&me loge (multiovulee) et in¬ 
sures sur un plus petit espace ; car il est evident 
que, comme dans le cas precedent et a plus 
forte raison, ils devront se developper suivant 
I'espace qui leur est offert, c'est-a-dire les inf£- 
rieurs de haut en has, les sup^rieurs de bas en 
haut, ceux du milieu dans des directions inter- 
m&Iiaires (fig 442) : souvent alors, presses les 
uns contre les autres et se genant mutuellement 442. 
dans leur developpement, ils deviendront anguleux a leur surface 

440. Carpelle cTune Rosacee INuttallia ceraso'ides) & deux ovules collateraux 
pendants. — Meme signification des lettres. 

441. Une loge de 1'ovaire d'un Marronnier {^Esculus hybrida)) ouverte pourfaire 
voir les deux ovules ins£r£s £ la meme hauteur, mais diriges en sens inverse. — 
wi Micropyle qui indique .leur sommet. — Du reste, meme signification des lettres 
que dans les figures prec£dentes. 

442. Loge de 1 ovaire du Pegonum liarmala% L ovules nombreux inseres a un 
placenta saillant j?, ct se dirigeant dans plusieurs sens difTerents. 

30 
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et la forme polyedrique se substituera a la forme ovo'ide. Mais si 
la loge est allongee et les ovules superposes (comme dans les L6gu- 
mineuses ou les Cruciferes, par exemple [fig. 443]), ils ne se g£- 

neront pas mutaellement et se dirigeront tous 
en general de la meme maniere 

§ 544. Dans tous ces cas on se sert des ter- 
mes indiques plus haut pour designer ces direc¬ 
tions, qui, comme on le voit, dependent en 
grande partie de la forme de la loge et de la si¬ 
tuation des placentas. La position du hile, soil 
vers le haut, soit vers le bas de Tovule, deter¬ 
mine son etat ascendant ou pendant. 

Mais de cette maniere nous n'avons appris a 
443- connaitre encore la situation de I'ovule que rela- 

tivement a la loge qui le renferme, et quelques difficult^ peuvent 
se presenter : par exemple, si le hile se trouve place vers le milieu 
de I'ovule et non plus de Tune de ses deux extremity. Nous mar- 
cherions avec bien plus de certitude si nous pouvions dans tous les 
cas reconnaitre a des caractferes constants, dans I'ovule, une base 
et un sommet, et par la determination de ces deux points arriver 
a celle de sa direction absolue. Or I'observation peutnous donner 
ces points : nous apprendrons a les connaitre en etudiant plus a 
fond la structure de I'ovule, que nous n'avons considere jusqu'ici 
que tout a fait en general, par rapport a d'autres parties, et non 
dans celles m&nes qui le constituent. La meilleure maniere pour 
proceder dans cette etude est de le suivre dans son developpe- 
ment depuis le moment ou il commence a paraitre jusqu'a celui 
ou il a atteint son parfait developpement. . 

545. Le Gui nous offrira un exemple dans lequel I'ovule se 
prfoente a son plus grand degre 
de simplicity. 11 commence a se 
montrer au fond de la loge sous 
I'apparence d'un petit mamelon 
compose de cellules uniformes; 
puis s'allonge en une masse 
ovo'ide qui s'epaissit peu a peu, 
toujours forme d'un tissu homo- 
gene. A une certaine epoque, 44:0. 

443. Carpelle d'une Legumineuse [Ononis rolundi/olia) k plusieurs ovules su¬ 
perposes et campulitropes. 

444. Ovule du Gui, entier. 
445. Le mfime, coupe pour faire voir la cavite embryonaire c ettout le restedela 

masse n form6 d'un tissu unilbrme et constituant ninsi un micelle sans teguments. 
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cettemasse se creuse vers son centre; et ensuite, apr6s que la fe- 
condation est op&^e, on voit poindre vers le haul de cette cavite 
un nouveau corps suspendu par un filet resultant de la reunion de 
plusieurs cellules. Ce corps, dont les formes se determineront de 
plus en plus, est I'^bauche de la petite plante nouvelle, Yembryon. 
On a donn<$ le nom de nucelle a I'ensemble de la masse cellulaire, 
qui, dans ces cas, constitue seule I'ovule; de suspenseur, au petit 
fil par lequel I'embryon se rattache a son sommet. On peut nom- 
mer cavite embryonaire celle dont s'est creus6 a son centre le 
nucelle. 

§ 546. Dans d'autres plantes, avant I'apparition de I'embryon, 
la cavite int^rieure se tapisse d'une membrane ordinairement sim¬ 
ple; d'une sorte de sac qui, de son sommet, s'etend peu a peu jus- 
qu'en bas, adherent au tissu environnant par ses deux bouts, 
mais lachement ou a peine par tout le reste de sa surface : c'est 
le sac embryonaire. Quelquefois sa continuite avec la base du 
nucelle se rompt, ou bien encore n'a lieu qu'au moyen d'une serie 
de quelques utricules accessoires unis bout a bout. 

§ 547. Le cas le plus ordinaire est celui ou le nucelle, au lieu 
d'etre ainsi nu dans la loge de I'ovaire, se revet d'une enveloppe 
ext^rieure. Celle-ci se montre plus tard que lui sous I'appareuce 
d'un petit bourrelet circulaire i 
qui entoure la base (fig. 446, 
1, t). Ce bourrelet s'allonge 
graduellement en une gaine ^ "Jr/ 
au-dessus de laquelle on voit , 
encore quelque temps saillir ]fl 
le sommetdu nucelle {fig. 446, Jl 
2, t), mais qui finit par le re- 
couvrir compl^tement en ma- 
niere de sac. L'ouverture su- 
p^rieure de ce sac se r^trecit dans la m6me proportion et finit pai?- 
se r^duire a un tres-petit trou correspondant toujours a la pointe 
du nucelle, et qu'on a nomm£ micropyle (micropylum de {/.ixpo;,. 
petit, et ttuXt), porte). Tous ces changements peuvent £tre assez 
facilement suivis sur I'ovule du Noyer. 

§ 548. Mais plus ordinairement encore se forme une seconde 
enveloppe, et alors, au-dessus d'un premier bourrelet, on en voit 
un second qui s accroit de m£me, et en m6me temps que le pre- 

446. Ovule du noyer [Juglans regia). — t Tegument simple. — n Nucelle. — 
1. Premier Age, oil le tegument ne recouvre que la base du nucelle. — 2 Deuxieme 
ige, oil le nucelle est presque compl^tement recouvert. 
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mier ; de telle sorte que le nucelle se presente environn6 de deux 
games emboitees I'unedans I'autre, I'int^rieure d^passant pendant 
quelque temps I'exterieure {fig. 447, 3), qui n^anmoins finil sou- 
vent par I'egaler et la depasser a son tour. Lorsque toutes deuxen- 
veloppent completement le nucelle on observe encore au-dessus de 

sa pointe un micropyle, qui, dans ce cas, est compost dedeuxou- 
vertures , Tune ex correspondant au tegument externe, et que 
M. Mirbel nomme exostome (^w, en dehors; (7TO[xa, bouche, ouver- 
ture); I'autre ed correspondant au tegument interne, qu'il nomme 
endostome (evSov, en dedans). Ces deux ouvertures peuvent se cor- 
respondre exactement et former ainsi un petit canal, ou bien ne 
pas se correspondre si Tun des deux teguments depasse plus ou 
moins I'autre. 

§ 549. L'ovule complet se compose done d'un noyau cellulaire 
ou nucelle creuse a I'interieur d'une cavite que revet le sac em- 
bryonaire; enveloppe au dehors de deux autres sacs ou tegu¬ 
ments, Tun exterieur, I'autre intfirieur, qui lui adherent a la base 
seulemcnt et sont entr'ouverts a I'extnknit^ opposee. Leur texture 
est cellulaire; on a fait remarquer que leurs cellules sont sou- 
vent sur deux rangs d'epaisseur, etquecelles du tegument interne 
offrent ordinairement tout a fait la meme apparence que cellesqui, 
en maniere d'epiderme , forment la couche externe du nucelle : 
d'ou quelques auteurs ont conclu que ce tegument est form6 par 
un repli de celle-ci. 

447. Ovule du Polygonum cymosum & plusieurs iges. — n Nucelle. — te Te¬ 
gument externe. — li Tegument interne. — ex Exostome. — ed Endostome. — 
1. Premier age, nucelle encore nu. — 2. Deuxiteie age, nucelle recouvert k sa 
base par le tegument interne encore seul. — 3. Troisi^me age. Les deux tegu¬ 
ments formant une double gaine, au sommet de laquelle on voit encore saillir le 
nucelle. 
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§ 550. Ces diffdrcntes parties ont recu differents noms. M. R. 

Brown, qui, parmi los modernes, a le premier compldtement eclairci 
cette structure, appelle les teguments testa et membrane interne; 
le nucelle, nucleus; le sac embryonaire, amnios. Pour M. Ad. 
Brongniart, ce nucelle est Yamande environnee d'un testa et d'un 
tegmen. Parmi les auteurs qui les ont precedes, quelques-uns 
avaient bien etudie I'ovule, puisqu'on trouve deja sur son organi¬ 
sation des notions fort justes dans les ecrits anciensde Malpighi et 
de Grew, mais ils avaient toujours confondu enune seule les deux 
enveloppes exterieures. M. Mirbel, auquel on doit les travaux les 
plus complets sur I'histoire du developpement, qui n'avait pas ete 
suivi avant lui, propose de nommer tous ces sacs emboites Tun 
dans I'autre, d'apres leur ordre de superposition de dehors en 
dedans, primine, secondine, tercine ou nucelle, quartine, quin- 
tine. Cette derniere est le sac embryonaire. La quartine est une 
couche formee quelquefois a une epoque posterieure autour du sac 
et dont Texistence parait rare etpassag&re, de sorte que#la plu- 
partdes auteurs I'ont negligee. D'autres noms encore ont ete pro¬ 
poses. Nous continuerons a employer ici ceux dont nous nous som- 
mes servis dans I'exposition precedente, ceux de tegument simple ou 
double, Tun externe, I'autre interne, de nucelle et de sac em¬ 
bryonaire. 

§ 551. Dans I'ovule, tel que nous I'avons decrit, la base par la- 
quelle le nucelle se continue au milieu avec le placenta, au dehors 
avec ses propres teguments, est interieurement occupee par un 
tissu particulier plus dense et en general d'une coloration plus 
foncee que le reste, forme souvent de cellules allongees pressees 
parall&lement les unes contre les autres, et auquel vient aboutir, 
en s'epanouissant, le faisceau fibro-vasculaire venant du placenta 
et destine a la nourriture de I'ovule. Ce tissu forme une areole 
assez nettement limitee a laquelle on a donne le nom de chalaze. II 
est clair qu'ici elle correspond precisement au hile, c'est-a-dire au 
point ou le faisceau venant des parois de I'ovaire se fixe sur celles 
de I'ovule. Si ce dernier se developpe uniformement dans tout son 
pourtour, tous ces points que nous avons signales, le hile avec la 
chalaze et le micropyle, situ6s"aux deux extremites opposees de 
I'ovule, conservent leurs rapports primitifs : cet ovule est droit, ou, 
suivant la nomenclature de M. Mirbel, orthotrope (d'opOo?, droit). 

Mais il arrive fort souvent que le ddveloppement ne marche pas 
ainsi 6gal de tous les cotes; que sur Tun il est tres-prononce, tan- 
dis qu'il reste a pcu pres stationnaire sur le cote oppose. Par la, la 
pointe de I'oviile, avec son micropyle tourne primitivement en haut, 

30. 
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se tourne de cote (fig. 448, 3 n), puis un peu plus tard en dehors, 
puis enfin tout a fait en bas (4n) apres avoir fait ainsi un demi-tour 
de revolution. La chalaze, emportee de m&me avec les teguments 
qui s'etendent et conservant ses rapports avec le micropyle, fait une 
revolution analogue, mais en sens inverse, et marche de bas en haut; 

12 3 4 

de manure qu'elle s'eloigne de plus en plus du hile, dont le micro¬ 
pyle au contraire s'est rapproch^ de plus en plus. On peut dire qu'a- 
lors I'ovule est reflechi, ou, suivant M. Mirbel, anatrope (d'avaxpoir}), 
renversement). Le faisceau vasculaire qui aboutissait a la chalaze 
la suit dans sa revolution en s'allongeant, et ce prolongement forme, 
dans I'epaisseur des teguments (de I'externe lorsqu'il y en a deux), 
un petit cordon ou ruban qui, venant du hile, se termine a la cha¬ 
laze, et qu'on a nomme raphe (de pa^, ligne qui ressemble a 
une couture). 

§ 552. D'autres fois I'ovule en se developpant se courbe ou se 
plie sur lui-meme de maniere que sa moitie superieure se di- 
rige a peu pres en sens inverse de I'inferieure, et que son sommet 
organique ou micropyle se rapproche, comme dans le cas pru¬ 
dent, du hile. Dans cet ovule recourbe, tantdt les deux cfitessesont 
d6veloppes a peu pr&3 egalement (o. camptolrope de Schleiden: 

448. Differents ages de I'ovule de I'Eclaire (Chelidonium majus). — h Hile. — 
c Chalaze. — f Funicule. — r Raphe. — n Nucelle. — li Tegument interne. — 
te Tegument externe. — ed Endostome. — ex Exostorrie. — 1. Premier age. Nn- 
Celle encore nu. — 2. Deuxi^me age. Nucelle recouvert k sa base par le tegument 
interne. — 3. Troisieme ige. Le tegument externe s'est developpe et a recouvert 
& sa base I'interne. L'ovule, par suite du developpement d'un des c&t^s, a com¬ 
mence k se reflechir et tourne sa pointe lateralement. — 4. Quatrieme Age. L'ovule 
s'est completement reflechi et tourne sa pointe en bas. 

449. Le meme, coupe dans sa longueur pour faire voir le rapport des differentes 
-parties. 
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du mot xajjiTrci?, qui se 
courbe); tantdt le c6te 
ext^rieur s'est developp6 
beaucoap plus que I'in- 
t^rieur (o. campulitrope 
[fig. 450]), et alors la 
chalaze c a reportee 
un peu en dehors du hile, 
qui se trouve entre elle 
et le micropyle, ces trois 
points etant fort rappro- 
ches et regardant dans le m^me sens. II arrive souvent que les 
deux faces qui correspondent a la concavite de la courbure se tou- 
chent et meme se soudent ensemble. 

§ 553. La cavit6 de I'ovule est courbe lorsqu'il est recourbe, 
droite lorsqu'il est droit ou reflechi. La pointe du nueelle conti¬ 
nue, en g6n6ral, a r6pondre au micropyle, parce que son develop- 
pement et celui de ses enveloppes marchent d'un pasegal. Mais si 
ces deux developpements devenaient inegaux , il est clair que 
cette correspondance cesserait d'etre exacte : et c'est ce qui a lieu 
quelquefois, quoique rarement, mais seulement aprfes la teconda- 
tion op6r6e. 

§ 554. Nous voyons que, pour determiner d'une maniere abso- 
lue la direction de I'ovule, on doit reconnaitre trois points: le 
hile, la chalaze, qu'on peut consid^rer comme sa base organique ; 
le micropyle, qu'on peut considerer comme son sommet. Les deux 
premiers se dessinent en general d'autant plus nettement que I'o¬ 
vule est plus avance; le dernier tend au contraire a s'effacer de 
plus en plus. Sa position, de laquelle nous verrons se deduire celle 
de I'embryon, n'en est pas moins necessaire a constater, et son 
r&le physiologiqueest d'une importance extreme, puisque c'est par 
cette ouverture que le tube pollinique , parvenu a travers le tissu 
conducteur du style jusque dans la cavity de I'ovaire, peut s'insi- 
nuerjusque dans I'ovule et se mettre en rapport direct avec lenueelle. 

§ 555. Quelquefois sur les parois de la loge se montre, au-des- 
sus de I'ovule, un petit renflement charnu qui, a une certaine 6po- 
que, coiffe en quelque sorte son sommet et s'engage m&me par 
une petite pointe dans le canal du micropyle, lie sans doute a I'axe 
de la tecondation. C'est I'origine de certaines caroncules qu'on ob¬ 
serve plus tard sur certaines graines. 

450. Ovule campulitrope de la Girofl£e. — 1. Entier. — 2. Coupe dans sa lon¬ 
gueur. —.Meme signification des lettres que dans les figures precedentes. 
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§ 556. D'autres fois cette origine est ditferente et c'est le funi- 

cule meme qui se renfle ainsi immediatement aupres de la graine, 
determinant ainsi une petite protuberance a sa surface. Cette ex¬ 
pansion peut prendre un tout autre developpement, et, en s'6ten- 
dant sur la surface de I'ovule, I'envelopper plus ou moms comple- 
tement en formant ce qu'on appelle un arille (arillus). Celui-ci a 

451. 

commence, comme dans les cas precedents, par un renflement du 
funicule, qui s'6vase peu a peu en une sorte de calotte (fig. 451,4 a), 
puis en un sac entourant plus ou moins lachement une partie ou la 
totalite de I'ovule (2, 3,4, a), ouvert plus ou moins largement a son 
autre extremite, finissant meme quelquefois par se fermer com- 
pletement (comme dans le Nymphcea). Son developpement, qu'on 
peut suivre facilement sur le Fusain (fig. 451), est done analogue a 
celui des autres teguments; mais il s'en distingue facilement, non- 
seulementparce qu'il se forme posterieurement, qu'il partconstam- 
ment du hile et par consequent se dirige souvent en sens inverse 
des autres qui partent de la chalaze, mais encore par sa consis- 
tance et toute son apparence. II est souvent charnu, peint de cou- 
leurs plus ou moins brillantes, ^legamment frang6 dans son bord 
(comme dans les Urania, certains Hedychium), brod6 a jour dans 
la noix de Muscade, ou i^constitue ce qu'on appelle le macis. 
/ § 556 bis. Nous avons vu que les tubes emis par les graines de 
pollen, arretes sur le stigmate, s'allongent a travers les interstices 
du tissu conducteur qui garnit le canal du style, et arrivent ainsi 
jusque dans I'interieur de la loge au yoisinage des placentas; que 
la ils rencontrent les ovules qui leur presentent I'ouverture beante 

451. Developpement de I'arille a autour de I'ovule o du Fusain (Evonymus 
europeeus), a quatre ages successifs 1, 2, 3, 4. Dans le 4, I'arille a £te coup£ 
dans sa longueur, pourlaisser voir ses rapports avec I'ovule, qu'il enveloppe com- 
pletement. 
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de leurs micropyles, qu'ils s'y engagent, et qu'apr^s que le rap¬ 
port s'est trouve ainsi etabli entre I'extremite du tube polliriique 
d'une part et de Tautre celle du nucelle on voit bientot paraitre, 
an sommet de la cavite dont celui-ci est creuse, un nouveau corps, 
rembryon. Or il peut arriver assez frequemment que ce rapport ne 
s etablisse pas, que des ovules ne regoivent pas de tube pollinique: 
ceux-la s'arretent alors dans leur developpement, ils avortent; et 
c'est pourquoi souvent, parmi les ovules d'une meme loge, on en 
voit seulement quelques-uns murir. Quand ils sont nombreux, 
ravortement d'une partie d'entre eux est un fait assez habituel. II 
n'est meme pas rare que tous ceux d'une meme loge ecliappent a 
la fecondation, et, dans ce cas, on la voit elle-meme s'atrophier 
graduellement et disparaitre plus ou moins completement. Les au- 
tres loges et les ovules fecondes continuent au contraire a croitre, 
et meme avec d'autant plus de vigueur qu'ils profitent des sues 
qu'eussent employes celles et ceux qui restent steriles. 

§ 557. Graine. — Examinons les changements successifs qu'on 
observe dans ces ovules fecondes qui prennent le nom de graine 
(semen). Nous supposons I'ovule aussi complet que possible, c;est- 
a-dire un nucelle double interieurement d'un sac embryonaire, 
revetu exterieurement d'un double tegument. Quelquefois tous ces 
sacs ainsi emboites persistent et croissent ensemble, les uns plus, 
les autres moins, de telle sorte qu'on les retrouve dans la graine 
mure (fig. 452). Plus souvent les uns s'effacent peu a peu et finissent 
par disparaitre, pendant que les autres au contraire prennent, dans 
plusieurs de leurs dimensions, un developpement remarquable. 
Ainsi, le plus ordinairement, les deux teguments se confondent en 
un seul, soit qu'ils se soudent ensemble intimement, soit que Tun 
des deux, I'interne le plus souvent, s'amincisse et s'atrophie. 
C'est aussi un cas assez frequent que celui de la disparition du 
nucelle, refoule a I'exterieur par le sac embryonaire et le nou¬ 
veau corps qui le remplit en grossissant toujours. Ainsi repousse, 
le nucelle peut s'etendre en s'amincissant sous forme de mem¬ 
brane ; il peut meme, soit qu'il s'accole et se soude aussi avec les 
teguments, soit qu'il se resorbe completement, ne laisser a une 
certaine epoque que des traces faibles ou meme nulles de son exis¬ 
tence anterieure. Quant au sac embryonaire : il se conserve plus 
habituellement, mais en changeant lui-meme de nature ; car un 
reseau cellulaire s'organise sur sa face interne comme sur un 
moule, et alors on a un sac forme, non plus d'une seule cellule, 
mais d'une couche de cellules unies ensemble. C'est de cette ma- 
niere qu'on trouve dans la graine mure des enveloppes de Tern- 
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bryon reduites le plus souvent a deux au lieu de quatre: I'une ex- 
terieure, comprenant les deux teguments confondus de I'ovule; 
I'autre, interieure, dont rorigine varie, puisqu'elle peutr^sulter soit 
du nucelle aminci, soit du sac embryonaire, soit de tous deux 
reunis, soit enfin dans quelques cas aussi du tegument interne qui 
ne s'est pas confondu avec I'externe. Dans les graines ou Ton n'a 
pas suivi tout ce developpement avec la plus severe attention, il 
est presque impossible de prononcer a quelle partie de I'ovule cor¬ 
respondent les enveloppes modifiees qu'on a sous les yeux, les- 
quelles ont ete resorbees ou atrophiees, lesquelles se sont soudees 
et confondues. On doit done alors se contenter de decrire I'etat ac- 
tuel des ehoses: e'est, ainsi que nous venons de le dire, le plusordi- 
nairement I'existencededeux enveloppes; on donnegeneralementa 
Texterieure le nom de testa, al'int^rieurecelui de membrane interne. 

§ 558. Mais d'autres changements se sont en meme temps passes 
dans Tinterieur de I'ovule croissant. Apres I'apparition de I'em- 
bryon, le sac embryonaire est rempli d'un fluide mucilagincux 
qui ne tarde pas ordinairement a s'organiser en un tissu cellulaire 
d'abord mou et lache. C'est de I'exterieur a Tinterieur que marche 
cette organisation, les utricules d'abord mous et flottants se depo- 
sant bientot sur la paroi du sac, puis d'autres s'appliquant sur 
cette couche et I'epaississant ainsi de plus en plus. II peut s'eta- 
blir une formation a peu pres semblable en dehors du sac embryo¬ 
naire, par consequent dans celui qui est constitue par le nucelle 
lui-meme, et qui s'epaissit par un developpement celluleux. Ce 
cas est precisement I'oppose de celui que nous avions expose au 
paragraphe precedent, de celui ou le nucelle disparaissait refould 
el. resorbe graduellement. 

§ 559. Ces sues d'abord demi-liquides, puis organises en un tissu 
continu, sont destines a la nourriture du jeune embryon, qui conti¬ 
nue lui-meme a s'etendre (fig. 474); tant6t il les absorbe avant que 
ce tissu soit solidifie, et, s'avancant toujours, envahit peu a peu tout 
Tinterieur de la graine, et finit par la remplir, recouvert immd- 
diatement par les enveloppes que nous avons decrites plus haut. 

' § 5G0. D'autres fois il prend beaucoup moins de place et le reste 
est occup6 par ce tissu forme en dernier, soit dans le nucelle, soit plus 
ordinairement dans le sac embryonaire, soit dans tous deux a la fois 
(fig. 452); tissu qui forme alors une masse solide, a laquelle on a 
donne le nom de perisperme (perispermurn). Richard le nommait 
endosperme, et Gartner, avant lui, albumen. Ce dernier nom, qui 
est celui du blanc de Tceuf, 6tait emprunte a la comparaison de 
notre oeuf vdgetal avec celui des oiseaux; comparaison qui, quoi- 
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que fausse en certains points, est neanmoins assez propre a bien 
faire concevoir cette structure. On sait en effet que dans I'ceuf le 
jeune animal, d^veloppe sur un point a la surface du jaune ou vi- 
tellus, absorbe pour sa nourriture ce jaune, puis le blanc qui I'en- 
toure place sous la coque doublee d'une membrane. 11 etait natu- 
rel de lui assimiler Teinbryon ou jeune vegetal situe de m6me en 
dedans de ces deux depots concentriques de matieres differentes 
amass&s, 1'exterieur dans le nucelle, I'interieur dans le sac em- 
bryonaire, comparables ainsi dans leur rapport a I'albumine et 
au vitellus : et Gaertner a pousse jusqu'au bout la comparaison en 
donnant ce dernier nom au perisperme interieur dans les cas, fort 
raresdu reste, ou Ton en rencontre deux dans la graine mure. 

C'est ce qu'on voit, par exemple, dans celle des Nymphcea 
[fig. 452), ou le developpement de • 
toutes les parties preexistant dans 
I'ovule s'observe avec une grande 
netted. Sous un arille a mince qui 
recouvre cette graine, sous un testa'£ 
assez epais et une membrane fine mi 
repr^sentant les deux teguments de 
I'ovule, on trouve un gros corps fa- 
rineux n remplissant presque toute la 
graine, mais dont I'axe est occupe 
par une sorte de long boyau fixe in- 
f£rieurement a la chalaze, et supe- 
lieurement dilate en un petit sac se 
a parois epaisses, au dedans duquel 
est I'embryon e. II est difficile de ne 
pas reconnaitre la le sac embryo- 
naire 6paissi par un developpement 
celluleux a son extr^mit^ ou s'est 
arret6 celui de I'embryon; de ne pas 
reconnaitre dans le corps farineux • 452. 
le nucelle developpiS a un degre bien plus remarquable encore. 

§ 561. On a propose de distinguer ces deux d£pdts d'origine 
differente par des noins differents: d'appcler endosperme celui qui 
se forme dans le sac embryonaire, perisperme ou albumen celui 
quise forme dans le nucelle. Ce serait en eifet une distinction pre- 

452. Graine jeune du Nymphaa alba, coupee verticalement. — j Funicule. — 
a Arille. — r Raph£. — c Chalaze. — h Ilile. — m Micropyle. — t Testa. — 
mi Membrane interne. — n Perisperme farineux forme par le nucelle. — se Sac 
charnu on perisperme iiit^rieur forme par le sac embryonaire. — e Embryon. 
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cieuse, si on pouvait constamment I'^tablir. Mais on n'a pu suivre 
le developpement de la graine dans la grande majorite desplantes 
connues, et, meme dans celles qui croissent sous nos yeux, cette 
etude, qui demandeune grande habitude pratique etune observa¬ 
tion longue et minutieuse, n'a ete faite que sur un petit nombre. 
On doit done, daijs I'etat actuel de la science, et comme on I'a fait 
jusqu'ici, se contenter d'un seul terme, celui de perisperme, qu'on 
emploierait seul dans la plupart des cas ainsi douteux, et qu'on 
pourrait, dans ceux ou son origine a ete souvent constatee, pr6ci- 
ser par I'addition d'une epithete, celle d'interne ou endospermi- 
que, d'externe ou albuminique. 

§ 562. Suivant M. Schleiden, certains perispermes auraient une 
origine di.'erente de toutes les precedentes. Ainsi, dans les Bali- 
siers, le corps ovolde de I'ovule ne montre que dans sa moitie su- 
perieure la direction du nucelle enveloppe de son tegument. Toute 
la moitie inferieure est occupee par une masse continue qui pa- 
rait appartenir entiere a la chalaze. Le sac embryonaire du 
sommet du nucelle s'etend graduellement de bas en hautet s'en- 
fonce dans cette masse, qui continue a croitre et finit ainsi par en- 
tourer la plus grande partie du sac et de I'embryon qui s'est de- 
veloppe dans son interieur. C'est elle qui forme ainsi le perisperme, 
qu'on pourrait, en ce cas, appeler chalazique. Elle est composee 
de cellules, la plupart allong^es en petits cylindres et dirig^es des 
teguments vers la surface de I'embryon. 

§ 562 bis. Quoi qu'il en soit, le perisperme varie par sa nature et 
sa consistance et fournit ainsi d'utiles caracteres pour la determina- 

453. 454. 455. 
453. Tranche d'un petit fragment du perisperme du Mai's. — c Cettules. — 

/Graines de tecule qu'elles renferment. 
454.   du Crolon iiglium. — c Cellules. — h Gouttelettes huileuses qu'elles 

renferment. 
455. — de la Datte. 
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lion des graines. 4° Ses cellules sont assez souvent romplies de 
graines de feculo, et on dit alors qu'il est farineux (fig. 453). G'est 
a cette nature du perisperme quo beaucoup de graines, celles des 
Cereales par exemple, doivent leur propriete nutritive. On a cm 
remarquer que cette modification correspondrait en general au 
developpement du nucelle. au perisperme endospermique. 2° D'au- 
tres fois ces cellules acquierent une assez grande epaisseur tout en 
conservant un certain degre de mollesse, et on dit qu'il est charnu. 
G'est dans ce cas qu'a I'interieur des cellules se forme quelquefois 
de I'huile (dans le Ricin par exemple) et on Pappelle alors oleagi- 
neux (fig. 454). 3° Ces cellules peuvent acquerir, avec beaucoup 
d'epaisseur, une tres-grande durete, presque celle de la corne, et 
le perisperme est come (dans la Datte [fig. 455], le Cafe et FIris 
par exemple). Alors, en general, par la coupe d'une tranche tres- 
mince, on voit tres-bien sous le microscope ces cellules dont la 
cavite est petite, la paroi tres-epaisse formee de plusieurs couches 
embuitees, et souvent criblee de petits canaux de communication 
de Fune a I'autre. 

La solution d'iode est tres-utile pour constater la nature du pe¬ 
risperme. Elle y signale les moindres traces de fecule en la bleuis- 
sant. Sous Fapparence d'une petite masse demi - solide qu'elle 
jaunit, elle fait distinguer les matieres azotees dont 1'existence 
est si g£nerale dans les graines en tant que necessaire au premier 
developpement des tissus. Ces matieres, qui forment presque uni- 
quement le contenu des perispermes cornes, ne manquent pas 
dans les autres, et, dans les farineux, s'associent a la fecule. C'est 
le gluten dans les Cereales. 

^ II est clair que ces caracteres doivent etre recherches dans la 
graine bien mure. Ils ne s'etablissent que graduellement; et a Fe- 
poque ou le perisperme a commence a s'organiser dans Fovule 
fecond6, le tissu cellulaire qui le compose pouvait montrer quel- 
ques differences dans ses formes, mais non encore dans la con- 
sistance de ses parois et dans les matieres formees a leur interieur. 

§ 563. Embryon. — Pendant que ces changements divers s'o- 
peraient dans les enyeloppes de la graine, il s'en est opere dans 
rembryon, sa partie la plus essentielle et a laquelle toutes les au¬ 
tres sont necessairement subordonnees. Examinons maintenant ce 
developpement de Fembryon , en remontant a sa premiere appari¬ 
tion, au moment de la fecondation, celui qui repond au rapport 
immediat etabli entre le tube pollinique et le sommet du nucelle. 
Au point correspondant de la cavite de celui-ci, doublee le plus 
souvent par le sac embryonaire, on observe une vesicule sim- 

37 
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pie {fig. 456,4, v.), remplie d'abor'd d'une mattere demi-fluide 
avec des granules, dans laquelle on voit bient6t se former un utri- 
cuje, puis plusieurs autres (fig. 456, 2, e), tous pourvus d'un nu- 

12 3 cleus (§ 21, 327 ) en ge¬ 
neral tres-manifeste. Ils s'ac- 
colent ordinairement bout a 
bout en une serie dont toute 
la portion sup^rieure forme 
le suspenseur, dont I'extre- 
mit6 inferieure forme I'em- 
bryon, borne d'abord a un 
seul utricule, compose bien- 
tot de plusieurs associes en 
une petite masse (fig. 256 , 

3, e). Dans ce developpement, la vesicule-mere ou embryonaire 
n'a pas tard6 a disparaitre. Souvent le suspenseur s'arrete a ce de- 
gre de tenuite, d'autres fois il s'allonge et se fortifie par I'addition 
de cellules nouvelles; mais, neanmoins, il finit presque toujours 
par disparaitre lui-meme lorsque I'embryon, quelque temps sus- 
pendu par lui au sommet du sac, a acquis un certain volume. 

§ 564. Nous avons deja (§ 28, 29) expose les changements pro- 
gressifs, les parties constitutives et les principales modifications de 
I'embryon. Nous avons vu que cette petite masse cellulaire, d'a¬ 
bord indivise, montre plus tard une sorte de division propre a £ta- 
blir la distinction de plusieurs parties ; qu'on y distingue un axe et 
de petites pxcroissances laterales, ebauches des premieres feuilles; 
queparmices premieres feuilles une ou deux, qu'on nomme coty¬ 
ledons, offrent une forme et une structure particulieres, et que, i 
suivant I'unite ou la pluralitedes cotyledons, s'etablitdSs lorsen- 
tre les vegetaux une difference fondamentale qu'on verra se pro- 
noncer de plus en plus a mesure qu'ils continueront a se deve- 
lopper. Mais nous n'avons examine I'embryon qu'ind^pendamment 
de la graine, et nous I'avons d'ailleurs traite d'une manure beau- 
coup trop generate pour qu'il ne soit pas n^cessaire d'y revenir ici 
avec beaucoup plus de details. 

C'est I'axe qui se forme le premier, tournant une de ses extr£- 
mit6s vers le suspenseur et I'autre du cdte oppose. Or la premiere 

456. Premier developpement de rembryon du Draba verna. — s Suspenseur. 
— v "Vesicule embryonaire. — e Embryon. — 1. Premiere epoque, ou Ton n'aper- 
foit encore que la vesicule embryonaire. — 2. Deuxi^me epoque, ofi plusieurs utri- 
culessesont formes dans cette vesicule. —3.Troisieme,ou I'embryon estdevenuplus 
manifesto par la formation et I'agglomeration d'un plus grand nombre d'utriculc.v 
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est toujours celle d'ou partira plus tard la racine, et prend dans 
I'embryon le nom de radicule; la seconde est celle qui s'allongera 
en tige, en se couvrant de feuilles, et qui pour commencer &net 
les cotyledons. On distingue doncune extremity radiculaire etune 
extr£mit6 cotyl&ionaire. La radiculaire, se continuant imm^diate- 
ment avec le suspenseur, regarde par consequent le sommet du 
nucelle et le micropyle, qui lui correspond; la cotyledonaire, di- 
rectement opposee, devra done regarder la base du nucelle, e'est- 
a-dire la chalaze : et ces premiers rapports se maintiendront pres- 
que toujours, de telle sorte qu'a I'inspection de la graine il suffise 
de pouvoir determiner la chalaze et le micropyle pour determiner 
avec un assez grand degr6 de certitude les deux extremit^s corres- 
pondantes de I'embryon encore cache sous ses enveloppes. 

Remarquons que cette direction de I'embryon ou de la plante 
nouvelle se trouve precisement I'inverse de celle de la plante-mere, 
puisqu'on peut considerer le nucelle comme formant le point cul¬ 
minant de celle-ci, et que I'embryon est renvers6 par rapport au 
nucelle, tournant en haut la pointe qui doit un jour se developper 
en racine, en bas sa pointe qui doit un jour se developper en tige. 
Cette consideration etablit une distinction essentielle entre lui et 
les bourgeons ordinaires qu'on pourrait lui comparer, mais qui con- 
tinuent constamment la direction de la plante sur laquelleilssontnes. 

§ 565. DanS la graine d'un petit nombre de vegetaux, notam- 
ment de plusieurs de ceux qui vivent en parasites, I'embryon est 
borne a I'axe, alors indivis, comme 
on peut le voir, par exemple, dans 
la Cuscute (fig. 457); ou si les coty¬ 
ledons existent, e'est a I'^tat rudi- 
mentaire, et souvent tellement petits 
qu'on a de la peine a les recon- 
naitre (dans le Pekea, par exemple, 
[fig. 458]), qu'il faut quelquefois 
m£me le microscope pour y parvenir 
(comme dans les Orchidees). Ces cas sont sont rares, et ordinaire- 
ment on observe dans I'embryon mur, outre les cotyledons plus ou 
moins volumineux, les feuilles qui suivront, ramassees alors.en un 
premier bourgeon extremement petit qu'on a nomme gemmule. 

457 Embryon de la Cuscute. 
458. Embryon du Pekea bulyrosa. — t Grosse tigelle formant presque toute la 

masse, reflgchie 4 son extremite en un retrecissement qui s'applique sur le sillon s 
et qu on a 6cart6 pour le mieux faire voir, ainsi que les deux cotyledons rudi- 
mentaires c qui le terminent. 

457. 458. 
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Ces differentes parties offrent des differences assez marquees, 

suivant que le cotyledon est simple ou double. Examinons-les suc- 
cessivement dans I'un et I'autre cas. 

§ 566. Embryon monocotyledon^. — La forme la plus habi- 
tuelle des embryons monocotyledones est celle d'un cylindre ar- 

rondi a ses deux extremites ou celle d'un 
ovo'ide plus ou moins allonge [fig. 460). A 
I'exterieur, il est difficile d'y distinguer 
differentes parties; mais, en la coupant ver- 
ticalement. par le milieu, on observe, a une 
hauteur variable, un petit mamelon nich6 
dans une cavite imm6diatement au-dessous 
de la surface. C'est la gemmule : terminai- 
son superieure de I'axe, auquel appartient 
toute la portion situee au-dessous ; portion 
qui se compose presque entierement de la 
petite tige ou tigellede ce vegetal raccourci, 
mais qu'on designe ordinairement sous le 
nom de radicule {fig. 260, r) parce qu'elle 

s'allongera inferieurement en racine. Toute la portion situee au- 
dessus de la gemmule est le cotyledon {fig. 260, c). Avec beau- 
coup d'attention, et en examinant sous un grossissement suffisant 
I'embryon frais ou humecte, il est possible de determiner, m&ne 
sans dissection, ces diverses regions; car on pent presque toujours 
d£couvrir une petite fente {fig. 260, f) ou boutonniere exterieure 
qui correspond a la gemmule, indiquee d'ailleurs le plus souvent 
par une legere saillie sur la surface de I'embryon, et des lors on 
connait la limite entre la portion radiculaire tournee vers le mi- 
cropyle et la portion cotyl6donaire tournee vers la chalaze. A quoi 
correspondent cette cavite ou est logee la gemmule, cette couche 
mince et fendue en long qui la recouvre? Nous avons dit que le 
cotyledon n'est autre chose que la premiere feuille du petit vege¬ 
tal, et la gemmule la reunion des feuilles qui "suivront. Or, si Ton 
examine comparativement un ensemble de feuilles ordinaires extr6- 
mement jeunes et qu'on prenne pour point de depart Tune d'elles 
d6ja assez developpee pour qu'on y reconnaisse une petite gaine 
surmontte d'un limbe, on trouvera les suivantefe enveloppees par 

459. Coupe verticale d'un carpelle du Troscart (Triglockin Barrelieri). —pTi- 
ricarpe snrmont^ par le stigmate sessile s. — g Graine. —/Funicule. — r EapW. 
— c Chalaze. 

460. Embryon, vu s^parement. — r Radicule. — / Fente correspondante 4 la 
gemmule. — c Cotyledon. 
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cettegaine, qu'elles depassent a peine. Celles-ci jouent, par rap¬ 
port a la premiere, absolument le m^me r61e que la gemmule par 
rapport au cotyledon. La portion concave, qu'on observe a la base 
da cotyledon, n'est done autre chose que sa partie vaginale; la 
fente, que la rencontre des bords de cette partie rapproches ou 
meme se recouvrant. On se confirme dans cette maniere de voir en 
suivant tout le developpementdu cotyledon, qui p'arait d'abord sous 
la forme d'un petit mamelon, s'allonge un peu, puis s'evase ainsi 
a la base, ou commence a saillir un autre mamelon, la gemmule, 
d'abord libre, puis graduellement recouverte par deux petites 
lames qui s'avancent des deux bords de I'evasement. Nous retrou- 
vons la le developpement d'une feuille (§ 147) dont le limbe se 
montre d'abord, puis la partie vaginale indiquee d'abord par un 
simple renfoncement et ne devenant que peu a peu engainante 
pour les autres feuilles situees plus interieurement. 

Tout cela est tres-manifeste dans certains embryons (ceux des 
Dioscorea et d'autres plantes de la meme famille [fig. 461] par 
exemple) dont le cotyledon c presente un limbe 
dilate et aminci comme celui d'une veritable pe¬ 
tite feuille, avec une gaine g qui entoure la gem- c 

mule sans la recouvrir entierement. Mais, plus 
generalement, la forme du cotyledon s'eloigne 
bien plus de celle des autres feuilles ordinaires, 
epaissie en cylindre, en cone ou en massue. 461. 

Quelquefois la gemmule se montre plus ou moins libre au de- 
hors, soit que les bords de la gaitje ne se rejoignent pas, soit 
qu'ils ne se prolongent pas en s'amincissant en membrane. On ne 
peut souvent y reconnaitre qu'une feuille unique tournee en sens 
oppos6 du cotyledon, tant les suivantes sont petites; d'autres fois 
on endecouvre de plus une ou deux, et rarement plus, successive- 
ment decroissantes. 

La radicule est, dans quelques embryons, aussi et m£me plus 
longue que le cotyledon [fig-. 76, t), et on lesappelle alors macro- 
podes (de [xaxpo;, long; et ttou?,ttoSo?, pied). Quelquefois m£me 
ils se dilatent lateralement de maniere a former une sorte d'ex- 
croissance qui peut s'etendre jusqu'a constituer la plus grande par- 
tie de la masse embryonaire. Mais plus habituellement sa radi¬ 
cule est au contraire beaucoup plus courte que le cotyledon; elle 
est aussi, en g£n6ral, plus epaisse et d'un tissu un peu plus com- 
pacte. Souvent a son extremite se montre une petite pointe, la ou 

461. Embryon d'une plants de la famille des Dioscorees (Rajania cordala). — 
r Radicule. — c Cotyledon. — <7 Gaine qui cache la gemmule. 

37. 
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aboutissait le suspenseur et ou plus tard se montrera la premiere 
racine. Mais ce n'est pas cette extremity m6me qui s'allongera pour 
la former, et nous avons vu (§ 111) que c'est unesorte de mame- 
lon interne qui, percant la couche ext^rieure, se d£veloppera ainsi. 

§ 567. Embryon dicotyledon^. — La forme des embryons di¬ 
cotyledon's est heaucoup trop variee pour qu'il soit possible de 
I'exprimer d'une maniere g£n£rale. Quelquefois, conformes en un 
cylindre ou un ovoide tres -allonges, ils rappellent celle des monoco- 
tyledones; mais ils s'en distinguent toujours par la division en deux 
lobes de Textr^mite cotyl'donaire : cette division est plus ou moins 
profonde, suivant que les cotyledons sont plus ou moins d£ve- 
loppes par rapport a I'axe ou tigelle qui les porte. Une forme tres- 
commune est celle que nous avons eu occasion de signaler et fi- 
gurer d£ja {fig. 77) dans ceux de I'Amandier , ou deux cotyledons 
ovales cc, appliques I'un sur I'autre, constituent la plus grande 
partie de I'embryon tandis que I'axe est reduit a un corps beau- 
coup plus etroit et plus court qu'on ne voit a I'exterieur que sous 
Fapparehce d'un petit cone r saillant au-dessous des cotyledons; 
cette portion inferieure aux cotyledons est la radicule, dont I'ex- 
tremite, ainsi que nous I'avons deja dit (§ ill), se prolongcra im- 
mediatement en racine. L'autre portion de I'axe, superieure a leur 
insertion, la gemmule, plus ou moins, quelquefois a peine d£ve- 
loppee et cachee entre eux, ne se voit qu'apres qu'on les a arti- 
ficiellement ecartes. Elle est souvent terminee elle-meme par 
deux petits lobes, quelquefois montre un plus grand nombre de 
ces lobes lateraux, premieres ebauches des feuilles, d'autresfois 
parait encore indivise. 

§ 568. Dans la grande majorite des embryons, les cotyledons 
sont egaux. II est n'anmoins assez frequent d'ob- 
server entre eux une legere in'galite, mais trop faible 
pour qu'on doive en tenir compte. Cependant, dans 

c quelques cas, elle devient tres-prononcee et peut 
m£me I'^tre a tel point que I'un des deux cotyledons 
semble manquer presque entierement. On le retrouve, 

462- il est vrai, presque toujours en le recherchant avec 
attention, mais reduit a un simple rudiment (par exemple, dans le 
Trapa, quelques Hircea [fig. 462], etc., etc.). 

§ 569. D'autres fois I'apparence d'unite dans le nombre des cotyle¬ 
dons est due a une autre cause, a ce que les deux se sont soud£s plus 

462. Embryon de YHirtea salzmanniann, coupe verticalement pour faire voir 
I'inegalite de ses deux cotyledons dont I'un c lorme presque toute la masse en\« 
bryonaire. — c Le petit cotyledon. — g Gemmule. — r Radicule, 
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oumoinsintimementenun seul corps [fig. 463). r 
Mais alors la gemmule g n'est pas, comme dans 
lesvraisembryons monocotyl^don^s, situeeprfes 
de la surface et meme en communication avec 
Texterieur par une petite fente. Elle occupe une 
cavite tout a fait interieure et dans le prolonge- 
mentderaxe. D'ailleurs, onpeut presque dans 
tous les cas reconnaitre la duplicite du corps 
cotyl^donaire par les traces que laisse la soudure c sur toute I'eten- 
due des faces accolees; et si ces traces manquent, en etudianl. 
I'embryon plus jeune, avant I'epoque ou les cotyledons se sont ainsi 
rapproches, reuniset confondus (par exemple dans la Capucine). 

§ 470. Mais laissons de cote ces dispositions insolites et pre- 
nons la plus habituelle, celle dans laquelle les deux cotyledons 
sont^gaux et seulement contigus. Tant6t ils acquierent une grande 
epaisseur (comme dans I'Amandier, le Haricot, le Chene, etc.), et 
on dii alors qu'ils sont charnus : dans ces cas , les deux faces en 
contact ou internes sont en general planes; les faces libres ou ex- 
ternes, pliis ou moins convexes. Tantot ils sont comprimes en lames 
minces, aplaties sur leurs deux faces, et on les dit foliac.^s (comme 
dans leRicin, le Fusain, etc.). La veritable nature des cotyledops, 
premieres feuilles de la plante naissante, dissimulee dans le pre¬ 
mier cas, se manifesto plus ou moins evidemment dans le second. 
Generalement leur contour est entier, meme dans les vegetaux ou 
les feuilles suivantes se 
d^couperont plus ou 
moins profondement; 
nSanmoins il en est ou 
il est deja lobe lui- 
meme (comme dans le 
Noyer, le Chene, le 
Tilleul [fig. 464]). La 
nature foliacee est en¬ 
core indiquee par des 
nervures deja plus ou moins evidentes, ordinairement tres-peu sur 
les cotyledons charnus, etd'autant plus qu'ils sont plus minces. On 

463. Embryon du Caropa guianensis, coupe verticalement pour faire voir la 
soudure des cotyledons dont la distinction ne S'aperjoit plus que par une faible 
ligne c. — r Radicule. — g Gemmule. 

464. Embryon du Tilleul. — r Radicule. — c L'un des cotyledons. 
du Geranium molle. r Radicule. — c Cotyledons qui s'y rattaclient 

par un pied ou petiole p. 
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observe m^medeja souvent des stomates a la surface de ces derniers. 
Enfin, les cotyledonspeuvent etre petioles {fig. 465); c'est-a-dire 
separes de I'axe qui les porte, par un retrecissement plus ou moins 
court. Plus habituellement ils sont sessiles, formes seulement par 

une expansion ou limbe qui s'insfere, immediatement 
sur I'axe. II n'est pas rare de voir cette base echan- 
cree se prolonger de Tun et de I'autre cdte en un lobe 
au-dessous du point d'insertion : si ces deux lobes sont 
assez grands et lar^es, le cotyledon est cordiforme; 
s'ils sont courts et etroits comme deux petites oreil- 
lettes, le cotyledon est dit biauricule {fig. 466). 

§ 571. Quelquefois on trouve plus de deux cotyle¬ 
dons. Cela peut avoir lieu dans certaines graines de plantes ou 
neanmoins le nombre normal est deux; ce sont des faits excep- 
tionnels, analogues a ceux qui nous montrent les feuilles habituel¬ 
lement opposees deux a deux, dans certaines plantes, se verlicillant 
trois par trois par une disposition insolite. 

Mais il y a d'autres plantes ou I'existence de cotyledons verti- 
cilles au nombre de plus de deux est le fait 
constant el normal, par exemple beaucoup de 
Coni feres , et notamment les Pins {fig. 467) et 
Sapins, dans plusieurs especes desquels on voit 
le nombre des cotyledons s'elever a 6, 9 et jus- 
qu'a 15. En ce cas leur forme est lin^aire, comme 
le sera plus tard celle des feuilles: et remar- 
quons que ces feuilles, reunies en faisceau surde 
petits rameaux contractes et presque nuls, offri- 
ront souvent a leur tour une disposition ana¬ 
logue qu'on peut etudier sur les Pins, les Me- 
lezes, etc. 
. § 572. Cette multiplicite de cotyledons a fait 

proposer de substituer au nom general de vegetaux dicotyledon's, 
celui de polycotyledones. Mais le premier convient a la grande 
majorite, ou plut6t a la presque totalite de ces vegetaux; il est de- 
puis long-temps et generalement adopte, et doit en consequence 
etre conserve. On devra seulement se rappeler que la difference 
essentielle des embryons dans ces deux grandes classes de vege¬ 
taux est que ces premieres feuilles naissent toujours alternes dans 
les uns (monocotyiedones), dans les autres (dicotyiedones) toujours 

466. Embryon de I'Orme. — r Itadicule. — c Cotyledon. — o o sesOreillettes. 
467. Embryon du Pin. — 1. Pris dans la graine. — 2. Ayant commence A ger- 

mer. — r Radicule. — c Cotyledons. 
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verticillees, soit habituellement deux a deux, soit tres-rarement en 
plus grand nombre. 

§ 573. Nous avons dit que les deux cotyledons se presentent le 
plus souvent appliques par leurs faces planes Tun sur I'autre. Mais 
souvent aussi ils offrent d'autres dispositions analogues a celles que 
'nous avons signal^es dans les feuilles proprementdites avant le de- 
veloppement, lorsqu'elles sont resserrees dans le bourgeon a I'etat 
de vernation (§ 474). Ainsi ils peuvent £tre plies en deux moities, 
reclines {fig. 164,1) ou condupli- 
ques [fig. 464,2; 469), convolutes 
(fig. 164,4; 468) ou circinnes (fig. 
464, 7; 470). Le plus ordinaire- 
mentles deux cotyledons se plient 
et se contournent ainsi dans le 
m&me sens, et parallelement, 
comme s'ils ne formaient qu'un 
meme corps; plusrarement c'est 
en sens contraire, comme lors- 
qu'ilssont equitants (fig. 4 64, 9) 
ou demi-dquitants (fig. 'IGi, 8' 

468. 469. 
Quelquefois ils sont en outre 

chiffonnes. On congoit que ce sont les cotyledons foliaces qui doi- 
vent se preter a ces divers modes de plicature et d'enroulement 
quelquefois tres-compliques et qui alors ne peuvent etre definis par 
un seul mot, mais demandent une petite description plus explicite. 

§ 574. Apres avoir examine les diverses positions que les deux 
cotyledons d'un mfrne embryon peuvent prendre Tun par rapport 
a I'autre , recherchons celles qu'ils peuvent prendre par rapport a 
I'autre partie fondamentale de cet embryon : la radicule. Tres-spu- 
vent celle-ci suit la meme direction que les cotyledons; la direc¬ 
tion rectiligne si J'embryon est droit, curviligne s'il est courbe. 
Cette courbe figure ordinairement un arc de cercle 
plus ou moins etendu, mais quelquefois devient une 
veritable spirale a plusieurs tours disposes soit sur 
un seul plan (fig. 470), soit sur plusieurs plans les 
uns au-dessusdesautres (fig. 457). D'autres fois la 
direction de la radicule n'est pas la m6me que celle 
des cotyledons, mais forme avec elle un angle obtus, 

468. Embryon du Grenadier (Punica granatum), qu'on a coupe en deux moities 
en ecartant la superieure de maniere a montrer 1'enroulement des cotyledons c. — r Radicule. 

469. Embryon du Chou (Brassica olemcea). — r Eadicule. — c Cotyledons. — 
1. tntier. — 2. Tranche horizontale. 

470. Embryon du Bunias oriental's. 

470. 
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471. 472. 473. 

ou droit, ouaigu; ou m6me, se repliant completement, marche pa- 
rallelement aux cotyledons, mais en sens inverse. La radicule ainsi 

474. 

471. Embryon du petit Pois, qu'on a coupe en deux moities en ecartant la su- 
perieure de manure a montrer la separation des cotyledons c charnus et accom- 
bants. 

472-473. Embryons de Cruciteres. — r Radicule. — c Cotyledons. 
472. Embryon du Pastel (Isatis tincloria). — 1. En tier. — 2. Sa tranche horizon- 

tale. 
473. — de la Giroflee commune (Cheiranlhus cheiri). — 1. Entier. — 

2. Sa tranche horizontale. 
474. Graine du Fusain (Evonymus europaus) coupee verticalement et com- 

paree 4 quatre &ges differents pour montrer le developpement relatif de I'embryon e 
avec le perisperme p. — L'arille a ete enleve. — h Ilile. — c Chalaze. — 1. Pre¬ 
mier Sge, ou I'embryon est sous la forme d'un globule, encore indivis, niche au 
sommet du perisperme. —2. Deuxieme, oh Ton commence 4 s'apercevoir des coty¬ 
ledons. — 3. Troisi^me oh I'embryon est plus allonge avec ses parties plus distinc- 
tes. —4. Quatri^me, oil I'embryon, en s'allongeant, a d^pass^ la moitie du peri¬ 
sperme. 
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pli£e peut s'appliquer soit sur la face des cotylMons, soit sur leur 
bord. Dans le premier cas, on les dit incombants (fig. 472); dans 
le second, accombants (fig. 471, 473). Ces plicatures de la radi- 
cule sur les cotyledons peuvent comcider avec celles des cotyle¬ 
dons sur eux-mthnes (fig. 469). 

§ 575. fitudions maintenant les divers rapports de I'embryon 
avec les diverses parties de la graine qui le renferme, et d'abord 
avec le perisperme lorsque celui-ci s'est d6velopp6. 

Nousavons vu que I'embryon n'est, dans le principe, qu'un tres- 
petit corps suspendu au sommet de la cavite embryonaire. Nous 

avons vu qu'il s'^tend graduellement (fig. 474), et finit souvent par 
la remplir tout entiere, absorbant tous les sues qui s'y sont accu- 
mules^et mSme une partie des enveloppes qui existaient a une pre¬ 
miere epoque. Qu'on suppose tous les degres intermediaires entre 
ce premier et ce dernier etat de I'embryon; qu'on le suppose arr6te 
a chacun de ces degres, et dans chacun de ces cas la place, qui n'est 
pas envahie par I'embryon, occupee par le p^risperme : on conce- 
vra tous les rapports de grandeur possibles entre Tun et I'autre, rap¬ 
ports infiniment varies dont la nature nous offre tous les exemples 
(fig.475,476,477). Ainsi I'embryon peut n'occuper qu'un tres-petit 

475-477. Graines mdres, coupees verticalement pour montrer les relations dif- 
ferentes de grandeur de I'embryon e par rapport au perisperme p. — t Tfeument. 
/Funicule. — h Hile. — c Chalaze. 
475. — d'une Renonculacee [Helleborus niger). 

.470. — d'une Berberidee (Diphylleia pellata). 
^ une autre Berberidee (I'Epine-Vinette ou Berbsris vulgaris). 
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point au sommet du perisperme, on s'^tendre jusqu'a sa moiti6, ou 
moins ou plus, ou enfin I'egaler en longueur. II peut 6tre plus ou 
moins mince, plus ou moins epais, et cette epaisseur sera ntkessaire- 
ment en sens inverse de celle du perisperme, dont la couche s'att6- 
nuera de plus en plus a mesure que I'emhryon grossira davantage. 

§ 576. Celui-ci peut se diriger suivant I'axe m&me de la graine, 
et alors est dit axile. Alors deux cas se presentent: ou il repousse 

au-dessous de lui le perisperme, avec lequel il ne se 
trouve en rapport que par une partie de son extre¬ 
mity inferieure ou cotyiedonaire [fig. -478); ou il 
s'enfonce dans I'epaisseur meme du perisperme, qui 
I'environne alors de toutes parts, exceple tout a fait a 
son extremite radiculaire [fig. Ml). Rarement une 
soudure s'opere entre cette extremite et le peri¬ 
sperme (par exemple dans beaucoup de Coniferes), 

4/0- sans doute au moyen du suspenseur epais^i. 
§ 577. D'autres fois I'embryon , dans son developpement, ne 

suit pas I'axe de la graine et se rejelte sur le c6te, en general sur 
celui qui est oppose a la chalaze. Meme en ce cas il peut etre en¬ 
core completement enveloppe par le perisperme, dont la couche est 
alors beaucoup moins epaisse d'un cote que de I'autre. D'autres 
fois il est tout a fait en dehors du perisperme et place immediate- 
ment sous les teguments. C'est surtout dans les graines recourbees, 

resultant d'ovules campulitropes, qu'on observe 
cette disposition; et alors la chalaze occupant la 
concavite de la courbure, I'embryon, qu'on dit 
peripherique, suit sa convexite et parait entourer 
le perisperme au lieu d'en etre entoure [fig. 479): si 
la graine n'est pas courbee, si I'embryon est petit 
par rapport au perisperme, il se trouve rejete sur 
un point de sa surface, comme dans les Grami- 
nees par exemple. 

§ 578. Enfin, dans un petit nombre de cas, le 
developpement des teguments divers peut avoir 

marche irregulierement, de maniere que le micropyle cesse de 
coYncider avec le sommet du nucelle, et par consequent I'axe de la 

479. 

478. Graine du Carex depauperata coupee verticalerr.ent. — t Teguments. — 
p Perisperme. — e Embryon. 

479. Carpelle de la Belle-de-Nuit (Mirabilis jalapa) coupe verticalement avcc 
la graine qu'il contient. — a Pericarpe surmont6 du reste de style s. — t Tegu¬ 
ments de la graine. — e Embryon avec sa radicule r et ses cotyledons c. — p Pe¬ 
risperme. 
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480. 

graine (c'est-a-dire la ligne courbe ou 
droite tiree entre le micropyle et la cha- 
laze) ne suit reellement plus celui de la ca- 
vite embryonaire. En ce cas, le bout 
radiculaire de I'embryon, qui est dit eoc- 
centrique, vient aboutir a une certaine 
distance de I'extremit^ de la graine. On 
en voit des exemples dans les Primula- 
cees, les Plantains, beaucoup de Pal- 
miers [fig. 480), etc. 

§ 579. Nous venons de voir que I'em¬ 
bryon, lorsqu'il est accompagne d'un perisperme, se trouve le plus 
souvent entoure par lui; que d'autres fois il se trouve au dehors, 
soital'unedesextremit^s. soitsur le cote. Richardrappelaitmtrcure 
(intrarius) dans le premier cas, extraire (extrarius) dans le second. 

§ 580. Examinons enfin les rapports de I'embryon avec les te¬ 
guments de la graine, c'est-a-dire avec ses trois principaux points, 
le micropyle, la chalaze et le hile. Nous savons d6ja qu'ils sont, a 
tres-peu d'exceptions pres, constants avec les deux premiers, I'ex- 
tremite cotyledonaire regardant la chalaze, la radiculaire regar¬ 
dant le micropyle. Ce n'est done qu'avec le hile qu'ils doivent va- 
rier. Or celui-ci se trouve confondu avec la chalaze dans les 
ovules droits ou 
orthotropes, re¬ 
port^ a I'extre- 
mite opposee dans _ 
les ovules refle- 
chis ou ana tropes. 
Dans le premier 
cas, la radicule se 
trouve done diri- 
g^eensens inverse 
du hile (radicula 

480. Amande ou noyau de la Datte. — p Perisperme. — e Embryon. — 1. En- 
tier. — 2. Coup6 transversalement k la hauteur de Tembryon. 

481. Graine du Slerculia balanghas couple longitudinalement avec la portion 
dup^ricarpe pc 4 laquelle elle est attachee. —/ Funicule. — cA Chalaze e.t hile 
confondus. — I Teguments de la graine. — ps Perisperme dont on n'aper^oit que 
le sommet. — c Un des cotyledons , I'autre a ete enlev6 de mani&re 4 laisser voir 
|a gemmule g. — r Radicule. 

482. Graine de YErysimum cheirantho'ides coupee longitudinalement. — m Mi¬ 
cropyle. — ch Chalaze presque confondue avec le hile h, — t Testa. — mi Mem¬ 
brane interne. — r Radicule. — c Cotyledons. — g Gemmule. 
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hilo contraria [fig. 481]); dans le second, elle se trouve dirigee 
de son coto [radicula hilum spectans [fig. 483]). Richard appelait 
antitrope (de TpoTr/j, action de se lourner; dvxi, a I'oppos^) Tem- 
bryon qui est dans le premier cas, homotrope (d'S^o;, seml3lablo) 
Tembryon qui est dans le second. II nommait amphitrope (d'ajxcpt, 
autour) celui qui, courbe sur lui-meme, rapproche ainsi ses deux 
extr&nites (fig. 482), et que nous avons vu le plussouvent entou- 
rer d'un cote une partie ou la totalite du perisperme (fig. 479). II 
est clair que Tembryon antitrope devra se former dans un ovule 
droit ou orthotrope; rembryon homotrope, dans un ovule reflechi 
ou anatrope; I'embryon amphitrope, dans un ovule courbe ou 
campulitrope (4). 

§ 581. Nous avons vu (§ 539) quels peuvent etre les difFerents 
rapports de Tovule avec la loge de I'ovaire qui le renferme. Ils ont 
pu se modifier par les changements que Tovule subit en se deve- 
loppant; mais neanmoins, lorsqu'il est arrive a I'etat de graine 
parfaite, celle-ci, dans sa direction, ne peut presenter d'autres 
combinaisons que celles que presentent les ovules eux-memes: elle 
doit etre ou dressee (fig. 459) ou ascendante, ou renversee ou 
pendante (fig. 484), soit dans le meme sens que le funicule, soit en 
sens inverse; elle peut etre attachee par son milieu, et aussi etre 
recourbee ou pliee sur elle-m6me. Les figures (433-443) par les- 
quelles nous avons cherche a eclaircir ces diverses positions de 
Tovule s'appliquent done a la graine mure, aussi bien que les 
mots par lesquels on les designe. 

§ 582. Mais I'identite de direction, par rapport a la loge obser- 
vee dans deux graines appartenant a des plantes differentes, n'im- 
plique pas la meme identite pour les embryons. Ainsi, par exem- 
ple, un ovule dresse pouvait etre droit ou reflechi, tourner son 
micropyle versle haut ou vers le bas dela loge. La radicule, qui 
correspond presque constamment au micropyle, doit, dans le 

(1) La consonnance de tons ces mots entraine facileir ent une certaine confusion 
lorsqu'on n'est pas entierement familiarise avec eux et qu'on ne distingue pas soi- 
gneusement ceux qui se rapportent a Tovule de ceux qui se rapportent I'embryon. 
La confusion devient presque inextricable si Ton adopte de plus deux antics noms 
proposes encore par Richard : celui d'helerolrope pour I'embryon qui ne suit pas la 
direction de la graine, et d'orthotrope pour celui qui est en meme temps homotrope 
et rectiligne; car ce dernier est celui de Tovule anatrope, et consequemment e'est 
precisement quand Tovule n'est pas orthotrope que I'embryon se trouve I'etre. 
C'est ce qui nous a engages & proposer, avecM. Brongniart, les epithetrs de droit, 
reflechi et courbe, en regard de celles d'orthotrope, anatrope et campulitrope in- 
troduites par Mirbel long-temps apres quo M. Richard y avait dejA apporte tous 
ces autres mots & meme desinence. 
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premier cas, 6tre ^galement 
tourn^e vers le haul; dans le 
second, vers le bas. C'est ce 
qu'on indique par certaines £pi- j: 

  a ^,1: v thfetes appliqu^es a cette radi- 
cule, qu'on dit supere lorsqu'elle 
se dirige en haut (/?</. 483, er); 
infere,. lorsqu'elle se dirige en 
bas (fig. 460); ventrale ou cen- 
tripete, lorsqu'elle se dirige en 
dedans; dorsale ou centrifuge 483. 484. 
[fig. 481, r), lorsqu'elle se dirige en dehors. II est clair que de cette 
direction de I'embryon, combinee avec celle de la graine, on peut' 
conclure la direction absolue de I'ovule ; de meme que reciproque- 
ment on pouvait pr^voir, par celle-ci, quelle serait plus tard celle 
de I'embryon. Un ovule dresse et droit (ou orthotrope) annon- 
cait d'avance que I'embryon serait antitrope, avec une radicule 
supere; de mSme qu'en rencontrant celui-ci dans la graine mure 
on en conclut avec certitude ce qu'a ete ant^rieurement I'ovule! 
Comme il n'est pas toujours possible d'observer ces parties a tous 
leurs ages, que la plus grande partie des plantes que nous con- 
naissons, rapportees par les voyageurs et conservees dans les her- 
biers, se presentent ainsi fixees a un certain point de d^veloppe- 
ment et non dans plusieurs etats successifs, on concoit toute 
Timportance qu'ont ces caracteres, qui peuvent sesubstituerl'un a 
I'autre, qui permettent de deviner, d'apres Tun d'eux isole, ceux 
qui I'ont pr6ced6 ou ceux qui I'auraient suivi. 

§ 583. Le micropyle est bien visible sur un certain nombre de 
graines, comme celle de I'lris, de la Feve, du Haricot, du petit 
Pois, et autres L^gumineuses , ou il persiste sous la forme d'un 
petit trou. Mais il a disparu sur le plus grand nombre, et alors, pour 
determiner la place ou il a du exister, il suffit de dissequer la 
graine et de constater ou vient se terminer la pointede la radicule. 

483. Coupe verticale d'un carpelle de Ricin [liicinus communis) et de la 
Ll ll rAnf«»rmo si D^^-  T T  y —. _   
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Quant au hile et a la chalaze, ils sont en general plus nettement 

dessin^s que sur I'ovule. Le premier se constate par le point ou 
se fixe le funicule, ou, lorsque cette attache s'est rompue etque la 
graine s'est d6tach£e, par la cicatrice qui en resulte sur la surface 
des teguments. La seconde se reconnait souvent a une couleur 
difTerente du reste de ces teguments , plus pale, ou au contraire 
et g6n6ralement plus foncee; d'autres fois de la m£me couleur 
qu'eux, elle s'en distingue plus difficilement, et m6me seulementa 
I'aide de la dissection qui fait reconnaitre dans ces teguments une 
portion plus 6paisse et d'un tissu un peu different correspondant a 

cette chalaze. D'ailleurs elle regarde toujours 
I'extremite cotyledonaire de rembryon. Elleva- 
rie aussi par sa forme, qui est tantdt lin^aire, 
tantot et plus souvent celle d'une areole plus 
oumoins regulierement arrondie, ou enfin inter- 
mediaire entre ces deux extremes. Si le hile est 
situe imm^diatement en dehors do la chalaze 
(dans les graines droites ou a embryon anti- 
trope), ces deux points se confondent ext^rieure- 
ment. Si le hile s'eloigne de la chalaze, le fais- 

ceau vasculaire, qui, arrivant au premier avec le funicule, va se 
terminer a la seconde a travers les teguments, se dessine sous 

ceux-ci comme une ligne 
ou unebandelette, en g£- 
n§ral plus foncee, que 
nous avons appris a con- 
naitre sous le nom de 
raphe. Cette continua¬ 
tion du funicule peutetre 
consid6r£e comme une 
partie de lui-meme, dif- 
ferente du funicule pro- 
prement dit en ce qu'au 

485. 

436. 4S7. 

485. Graine da Noisetier. — / Funicule. — r Raph£. — c Chalaze. — n Nervures 
qui en partent en rayonnant et se repandent en remontant dans les teguments de la 
graine. 

486. Coupe verticale d'un carpelle du Fagonia crelica. — p Pericarpe. — /Fu¬ 
nicule qu'on peut considerer en grande partie comme un raph£ d6tach6 de la 
graine. — g Graine. — c Chalaze. — m Micropyle. 

487. Coupe transversale d'un dts carpelles du fruit du Guazuma ulmifolia. — 
p Pericarpe. — gg Graines. Dans Tune, le raphe r est encore adherent k la graine; 
dans I'autre, il s'est dgtach^ en forme d'un petit crochet r' libre et saillant dans 
I'iiit^rieur de la loge. 
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lieu d'etre libreelle est adherente aux teguments. Quand I'ovuleou 
la graine sont diriges en sens inverse du funicule, que par exemple 
on a un ovule dresse sur un funicule pendant [fig. 438), ou pendant 
sur un funicule dresse [fig. 437, 486), celui-ci est-il autre chose 
qu'un raphe libre? Qu'on le suppose se soudant avec la graine, et 
elle prendra une de ses directions les plus ordinaires, elle deviendra 
pendante et reflechie. La nature nous montre, dans les diverses 
especes du genre Zygophyllumy tous les passages de Tun a I'autre 
etat (figASl). Dans le fruit du Guazuma, a la maturite, le raphe, 
tres-dpais, se detache de la graine g qui tombe, et, persistant sous 
la forme d'un petit filet roide attache au placenta, reprend tout a 
fait I'apparence d'un funicule. II est Evident que la longueur du 
raphe se mesure toujours par I'eloignement du hile a la chalaze; 
de sorte qu'il est presque nul dans la plupart des graines recour- 
bees ou campulitropes, et que c'est dans les graines reflechies ou 
anatropes qu'il acquiert son plus grand degre d'elongation. II re- 
pond presque toujours a la face ventrale de la graine, celle qui esfe 
tournee ducote du placenta. Dans un tres-petit nombre de graines, 
il suit la face opposee ou dorsale (fig. 486). 

D'apres les notions precedentes, on concoit que de I'aspect exte- 
rieur de la graine, et de la determination de ses divers points ou 
parties, le hile, la chalaze, le micropyle, le raphe, on peut conclure 
la direction 'de I'embryon qu'on ne voit pas; mais la reciproque 
n'a pas lieu, et, si I'embryon aide pour reconnaitre ces points sur 
le tdgument, il ne suffit pas, puisqu'il n'a pas de rapports neces- 
saires avec le hile, dont la position peut varier. 

§ 584. II ne nous reste qu'a ajouter quelques details a ceux que 
nous avons deja donnes (§ 557) sur les enveloppes de la graine 
mure, dont nous avons vu le nombre quelquefois porte a trois ou 
quatre, comme celles de i'ovule, se reduire le plus ordinairement 
a deux, une exterieure ou testa , une interieure ou membrane 
interne (endoplevre de Decandolle). L'embryon, soit depourvu de 
pdrisperme, soit entoure ou accompagn6 de cette formation poste- 
rieure, forme, avec ou sans elle, un corps auquel on donne le 
nom d'amande; corps qui est tapisse exterieurement par la mem¬ 
brane interne qui le suit dans tous ses contours. Le.testa le suit 
aussi quelquefois, moule sur I'amande et cette membrane inter- 
mediaire : c'est ce qui a lieu ordinairement lorsque la graine est 
droite ou a peinerecourbee. Mais si sa courbe se ferme ou se replie 
sur elle-meme, c'est generalement la membrane interne seule qui 
s interpose dans ce repli, et le testa ne s'y enfonce que peu ou 
point. Quelquefois ineme, au lieu do s'etendre regulierement et 

38. 
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d'une maniere continue sur la face interne du tissu, elle forme des 
rides ou des replis nombreux qui se reflechissent en dedans, et 
divisent ainsi plus ou moins profondement en un grand nombre dc 
compartiments toute la peripherie de la cavite de la graine. Le pe- 
risperme qui remplit une pareille cavite se trouve done sillonne a 
sa surface et dans une certaine epaisseurpar des rides ou des rai- 
nures correspondant a tous ces replis : on dit alors qu'il estruwwne 
(ruminatum, comme dans les Anonacees, le Sagou, PArec et beau- 
coup d'autres Palmiers, etc.). 

Mais d'autres fois, au contraire, le testa peut former en dehors 
des prolongements ou ne le suit pas la membrane interne. Ce sont 
de petites excroissances charnues ou caroncules qui, le plus sou- 
vent, circonscrivent le micropyle (fig. 483, c); ce sont des replis, 
membranes ou ailes, qui (comme celles des samares) tantot s'eten- 
dentde Pune ou Pautre extremite, tantot partent du pourtour de 
la graine, soit d'un cote seulement, soit de tout son contour, au 
nombre de un ou plusieurs : on dit alors la graine ailee. 

La membrane interne merite le plus souvent son nom par son 
tissu mince et flexible; quelquefois cependant elle s'epaissit, et 
meme au point de sembler une couche de perisperme, auquel son 
tissu, alors charnu, fournit ainsi une transition plus ou moins in¬ 
sensible. Ce n'est pas toujours egalement qu'elle se renfle ainsi; 
mais elle peut ne s'epaissir que par places seulement, conservant 
dans les autres sa nature membraneuse. Elle est le plus souvent 
blanchatre ou demi-transparente. 

Quant au testa, il peut presenter la meme apparence etla meme 
couleur; mais plus ordinairement difTereparsa teinte plus foncee, 
ainsi que parson tissu plus compacte et son epaisseur plus grande. 
Sa consistance est quelquefois molle, charnue, quelquefois coriace, 
souvent d'une durete qui se rapproche plus ou moins de celle du 
bois : alors, s'il est mince, il devient fragile. Mais il forme fre- 
quemment une couche assez epaisse, propre a proteger et conserver 
Pamande contenue ; il est alors generalement forme de petites fibres 
dirigees transversalement de dehors en dedans et serrees les lines 
contre les autres, disposees souvent en deux couches: Pintdrieure, 
formee de ces cellules effilees d'une texture fibreuse; Pexterieure, 
sorte d'epiderme dont les cellules sont larges, a cayites plus am- 
ples, secretant quelquefois des matieres particulieres. La surface 
est lisse : ou elle est inegale, se recouvrant de saillies diverses, ob- 
tuses ou aigues, regulieres ou irregulieres ; ou bien , au contraire, 
so creusant de points, de petites fossettes, de rides, meme d'al- 
veoles, qui figurent une sorte de reseau. Elle est glabre ou cou- 
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vorte de poils de nature diverse , 
analogues a ceux que nous avons 
vus sur d'autres parties; mais il 
en est qui offrent une forme par- 
ticultere et remarquable : ce sont 
des utricules plus ou moins allon¬ 
ges, doubles a I'interieur d'un fil 
spiral (par exemple dans VHydro- 
charis, le Collomia \fig. 488]). 488. 

§ 585. Nous avons dit que c'est dans le tegument externe de 
I'ovule que marche le raphe. Or, comme c'est ce tegument qui, 
soil seul, soit confondu avec d'autres plus interieurs, forme le 
testa de la graine, c'est aussi dans le testa que nous trouverons 
g&ieralement le raphe, suivant quelquefois une gouttiere creusee a 
sa superficie, plus souvent un canal pratiqu6 dans son epaisseur. 
Le faisceau du rapM s'epanouit vers la chalaze en se r^flechissant 
vers I'interieur, et, passant du testa dans la membrane interne, 
envoie quelquefois des rameaux qui se dispersent en remontant sur 
celle-ci (fig. 485, n). Dans toute I'etendue qui corres; ond a cet epa- 
nouissement les deux enveloppes se sont epaissies, et leur tissu 
s'est modifie d'une maniere plus ou moins remarquable. 

§ 586. Dissemination. — La maturite de la graine coincide, le 
plus g£n6ralement, avec celle du fruit. Alors commence la disse¬ 
mination, c'est-a-dire I'acte par lequel les graines, detach^es de 
la plante qui leur a donne naissance, s'eparpillent plus ou moins 
loin d'elle pour vivre de leur vie propre. Souvent le fruit se de- 
tache avec elles par la desarticulation de son pedoncule, ils tom- 
bent Tun contenant encore I'autre. Le funicule se desarticule lui- 
m6me au point du hile, et la graine devient libre dans la loge. Si 
le pericarpe est dehiscent, elle en sort naturellement dans les 
mouvements qui peuvent etre imprimes au fruit desseche, souvent 
par la pression meme des valves qui se contractent ^lastiquement 
en se s^parant; s'il est ind£hiscent, la sortie est plus tardive a 
travers le pericarpe, qui, desormais priv£ de vie, se decompose pen 
a peu et se separe par lambeaux. Des causes nombreuses favo- 
risent la dissemination : la pesanteur qui a augment^ a mesure 
que la force d'adherence diminuait, I'ebranlement donn6 par le 
vent ou la pluie; I'intervention des animaux qui transportent et 
quelquefois mfime enfouissent les graines, soit involontairement, 
soit volontairement et pour s'en nourrir, et, lors m&me qu'ils se 

488. Utricules de la couche externe d'une graine de Collomia grandiflora tres- 
grossis et observes dans I'eau, 
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sont nourris da fruit, il arrive frequemmenl que I'amande, de- 
fendue par un noyau ou un testa ligneux et epais, resiste a la di¬ 
gestion et est rendue intacte a la terre avec les excrements. Cer- 
taines graines offrent prise a I'action de ces agents exterieurs, 
comme, par exemple, toutesles graines pourvues d'aigrettes; sorte 
de parachute qui les soutient en I'air et permet au.vent de les 
emporter au loin. 

§ 587. Quelques graines continuent a pousser sans se detacher 
de la plante. Dans des arbres assez eleves (le Manglier par exemple), 
la radicule, percant le testa et le pericarpe, s'allonge assez pour 
gagner la terre. Dans des plantes qui croissent ras-terre, la graine 
s'enterre elle-meme a Fextremite du rameau qu'elle n'a pas aban- 
donne, et qui souvent meme Taide en se recourbant a cfette epoque 
vers le sol (par exemple, dans le Trifolium subterraneum). 

§ 588. Bien des graines echappent a ces actions, se dessechent 
a I'air, se pourrissent dans I'eau, sont devorees par les animaux; 
mais il en est toujours un certain nombre qui, par une cause ou 
Tautre, se conservent a la superficie du sol ou s'enfouissent a une 
certaine profondeur. La nature a assure la conservation des especes 
vegetales par le nombre des graines qu'elles portent, nombre hors 
de toute proportion avec celui des individus qui doivent vivre. On 
cite a cet egard I'exemple du Pavot, ou chaque fruit renferme une 
telle multitude de graines qu'il suffirait pour couvrir de pavots 
toute la surface de la terre en peu d'annees, si elles se develop- 
paient toutes pendant plusieurs generations successives. 

§ 589. Germination. — Un certain degre de chaleur et d'humi- 
dite est necessaire a la vie ulterieure de Tembryon dans la 
graine devenue libre, avec ou sans son pericarpe. Nous avons 
vu (§ 286) qu'il lui faut une certaine proportion d'oxygene, et par 
consequent le libre acces de I'air; mais chez beaucoup de graines, 
lorsqu'elles sont privees de ces conditions, la vie se suspend sans 
s'eteindre, et on pent les conserver ainsi pendant une lon^ue suite 
d'annees en les tenant a I'abri de I'eau et do I'air : de la I'usage 
de les enfouir a une grande profondeur dans des cavites convena- 
blement preparees, et qu'on nomme des silos. Leur conservation 
spontanee s'observe frequemment dans la nature. Les terrains nou- 
vellement defriches, les bords des tranchees plus ou moins pro- 
fondes sur un sol tres-long-temps intact, se couvrent presque 
toujours d'une vegetation nouvelle difTerente de cello qu'on y ob- 
servait auparavant, et il n'est pas rare d'y voir paraitre des plantes 
depuis long-temps disparues du pays, ou cependant on sait qu'elles 
ont autrcfois vecu. Leur apparition prouve que leurs graines, en- 
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fouies a cette epoque lointaine , se son! conservees vivantes : long- 
temps soustraites a Faeces de Tair, elles commencent a pousser 
d6s qu'il leur est donn6. 

§ 590. Supposons une graine dans toutes les conditions favora- 
bles a son developpement, et observons les nouveaux changements 
qu'elle subit. Tantot ils se font avec une incroyable rapidite, tan- 
tot avec une grande lenteur; le Cresson alenois germe en un jour, 
tandis qu'il y a des plantes auxquelles il faut des annees. II est 
vrai que ces dernieres sont, en general, entourees de teguments qui 
les mettent a I'abri des agents exterieurs, et resistent elles-memes 
long-temps a leur action; de sorte que la germination, a propre- 
ment parler, ne commence qu'apres un long intervalle. 

§ 591. On peut distinguer deux periodes dans la germination : 
une premiere, pendant laquelle rembryon continue a croitre au de¬ 
dans de la graine devenue libre; une seconde, ou, s'etant fait jour a 
travers les enveloppes de cette graine, mais y tenant encore, il se 
developpe en dehors d'elle. Si Ton poursuit une comparaison que 
nous avons deja indiquee (§ 560), celle de la graine avec Poeuf des 
oiseaux, on reconnaitra sans peine que la premiere periode corres¬ 
pond aux changements survenus dans I'interieur de cet ceuf pen¬ 
dant I'incubation, e'est-a-dire pendant qu'il est couve; que la se¬ 
conde correspond a reclosion. 

§ 592. Examinons d'abord ce qui se passe dans la premiere. Deux 
cas peuvent se presenter : I'embryon est accompagne d'un peri- 
sperme, ou il en est depourvu. 

S'il y a un perisperme, celui-ci se ramollit par Faction combinee 
de la chaleur et de Thumidite; sa nature chimique change aux 
depens des elements que lui fournit I'oxygene de Fair et de Feau 
(§286, 287). L'embryon, en contact avec lui, par la totalite ou par 
la plus grande partie de son contour, absorbe ces matieres deve- 
nues aptes a le penetrer par leur etat de solution et a le nourrir par 
les modifications qu'elles viennent de subir. Ainsi nourri, il grandit 
dans la meme proportion que le perisperme decroit, et finit par 
remplir tout I'interieur de la graine ou il n'occupait d'abord qu'un 
espace plus ou moins limite. Alors le perisperme a disparu, et l'em¬ 
bryon no peut plus s'etendre qu'en rompant les teguments qui, ra- 
mollis, opposentd ailleurs une resistance de moinsen moins grande. 

§ 593. S'il n'y a pas de perisperme et que I'embryon remplisse 
deja, au moment de la dissemination, toute la cavite de la graine, 
il est clair que la germination devra 6tre considerablement abregee, 
puisque ses parties auront d6s lors acquis un bien plus grand de¬ 
veloppement que dans le cas precedent. En general ce sont les co- 
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tyledons qui foment alors la plus grande partie de la masse em- 
bryonaire, et on doit remarquer que, dans ce cas, leur nature est 
analogue a celle du perisperme : c'est une masse celluleuse, dont 
les cellules sont rempliesdefecule ou charnues (Haricot, Pois, etc.), 
et contiennentvsouvent des gouttelettes d'huile (Noix, Colza, etc.). 
Cette masse joue, par rapport au reste de I'embryon, le r61e de peri¬ 
sperme, subit des changements analogues a ceux que nous avonsvus 
precedemment s'op6rer dans celui-ci, et fournit ainsi la nourriture 
a la radicule et a la gemmule, organes ou se porte toute la force 
de developpement. 

§ 594. Ainsi fortifi^, soit aux depens du perisperme, soit aux 
depens de ses propres cotyledons, I'embryon continuant a croitre 
presse ses teguments, qui se 
rompent et lui livrent passage. 
Presque loujours c'est la radi¬ 
cule qui se montre la premiere 
au dehors {fig. 489,1) comme on 
devaits'yattendre, puisque, des 
le principe, c'est son extremite 
qui etait la plus rapprochee des 
teguments, presque a nu au-des- 4S9- 
sous d'eux et correspondant a une solution de continuite naturelle, 
le micropyle. La radicule done fait saillie au dehors. Mais ce que 
nous avous appele radicule est presque entierement form£ par la 
tigelle, au sommet de laquelle est la gemmule, qui, a son tour, se 
trouve ainsi en dehors; son axe, jusqu'alors contract^ et presque 
nul, s'allonge; ses petits lobes lat^raux, rudiments des feuilles, se 
developpent, et tout ce systeme se dirige verticalement debas en 
haut vers le ciel. Mais dans cette germination la partie veritable- 
ment radiculaire, born£e jusque-la a rextr6mit£ seule de la radi¬ 
cule, a commence elle-meme a s'allonger {fig. 489, 2) et toujours 
dans la direction inverse?, de haut en bas, vers le centre de la 
terre. Le cotyledon, simple ou double, reste le dernier engage 
dans la graine : tantot meme il ne s'en degage pas et se fl<Hrit 
avec elle; tantdt il s'en debarrasse a son tour et, devenu libre, s'^- 

489. Germination d'une graine Dicotyledonee non perispermde, celle deYAcacia 
julibrissin. — e Enveloppe de la graine. — r Radicule de Tembryon. — t Tigelle. 
— c Cotyledons. — g Gemmule. — 1. Premiere epoque, oh la radicule se montre 
au dehors k travers I'enveloppe rompue. — 2. Deuxieme Epoque , oil les parties 
developpees, et dej&bien distinctes entre elles, se sont degagees de l'enveloppe, qui 
cependant contient encore le sommet des cotyledons. — 3. Troisieme Epoque, ou 
I'embryon est d6gag6 en entier de I'enveloppe et oil les cotyledons, redresses et 
ecart^s, laissent apercevoir la gemmule. 
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panouit (fig. 489, 3) en feuille au point de la jeune tige qui separe 
la portion appartenant primitivement a Ja radicule de celle qui 
appartenait a la gemmule. Alors toutes ces parties commencent a 
\erdir sous ['influence de I'air et de la lumiere. 

§ 595. Faisons neanmoins remarquer que beaucoup d'embryons 
se montrent deja verts au dedans de la graine, avec une teinte 
quelquefois pale ou jaunatre, mais quelquefois aussi tr^s-foncee. 
Nous citerons comme exemples, parmi les graines perispermees, 
celles des Fusains, des Nerpruns, etc.; parmi les graines depour- 
vues de perisperme, celles du Pistachier, de I'Erable, de la piu- 
part des Cruciferes. Mais le plus souvent I'embryon contenu dans 
la graine est blanchatre, ainsi que le perisperme. Nous ne con- 
naissons que le Gui ou celui-ci soit vert. L'identite de couleur en- 
tre I'embryon et le perisperme, confondant au premier coup d'ceil 
ces deux corps en une masse unique, rend leur observation moins 
facile. On peut aider leur distinction en plongeant la graine coupee 
dans I'eau bouillante, qui, agissant differemment sur les deux tis- 
sus differents, fait trancher le blanc de I'un sur le blanc moins mat 
de I'autre. 

§ 596. Ajoutons quelques details sur les differences que nous 
n'avons pas encore signalees entre la germination des graines mo- 
nocotyIedon6es et celles des dicotyledones. 

Les premieres sont, pour la plupart, pourvues d'un perisperme, 
le plus souvent tres-consid^rable, et dans toutes celles-la le co¬ 
tyledon ne se degage pas de la graine; seulement, quelquefois, il 
forme au dehors un prolongement, plus ou moins long, plus ou 
moins grele (£ph6meres, Ail, Balisier [fig. 490, 3], par exemple), 

i ' 2 3 

490. Germination d'une Monocotyledonee, le Balisier ou Canna indica. On a 
coupe la graine pour montrer les rapports du perisperme diminuant progressive- 
mcnt avec I'embryon qui augmente. - e Enveloppe de la graine. — o Sa partie 
superieure, qui se dfitache en maniere d'opercule pour donner passage k la radicule. 
— p Perisperme — c Cotyledon. — r Radicule. — r' r' Radicules secondaires. — 
co Choleorhize.—f Fente correspondant & la gemmule, formant plus tard I'ou- 
vcrture d'une gatne allongee v. — pc Portion retrecie du cotyledon (correspondant 
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par lequel il se rattache a I'axe: ce prolongement ? qui se produit 
par I'acte de la germination, peut etre compare au petiole, tandis 
que la partie c engagee au dedans est le limbe cotyledonaire deja 
tout forme auparavant. Quelquefois il reste sessile sur I'axe, qui 
est alors immediatement tangent a la graine. Dans tous les cas la 
gaine qui entoure la gemmule, et qu'indiquait sur I'embryon une 
petite fente laterale (fig. 490, 2, /"), a suivi cette gemmule au de- 
hors, et continue a la suivre dans sa direction ascendante en s'al- 
longeant avec elle. Sa fente se prononce de plus en plus, et ses 
deux levres s'ecartant laissent passer les premieres feuilles (fig. 
490, 3, g), puis Taxe qui les porte. Le cotyledon nous montredonc 
dans son evolution toutes les memes phases que la feuille; d'abord 
c'est le limbe qui se forme, puis la gaine, puis quelquefois un 
petiole qui ecarte Tun de I'autre. La seule difference, c'est que 
dans le cotyledon le limbe s'arrete dans son developpement, gene 
par le corps de la graine qui continue a le renfermer, et conserve 
par ce meme fait une direction differente de celle de sa game qui 
monte et croitpendp^t quelque temps. 

Dans le petit nombre de graines monocotyledonees qui n'ont pas 
de perisperme (Alismacees, Potamees, etc.) les choses ne se pas- 
sent pas tout a fait de m6me, le cotyledon se degage en general 
de ses teguments ets'eleve verticalementavec la gemmule (fig. 79). 
Nous avons deja parle (§ 14 4) du mode particulier de developpement 
des racines dites endorhizes, et il est inutile d'y revenir ici. 

§ 597. Quant aux embryons dicotyledones , quelquefois aussi 
leurs cotyledons restent engages dans la graine, ou bien encore 
plus ou moins soudes entre eux, et alors la sortie de la gemmule 
doit offrir quelque ressemblance avec celle des monocotyledonds; 
ressemblance, au reste, seulement apparente, puisqu'ici la gem¬ 
mule sortde Tintervalle des cotyledons a leur base et non de Tin- 
t6rieur d'une gaine. Le plus habituellement les deux cotyledons 
s'ecartent Tun de I'autre, et la gemmule s'allonge librement dans 
sa direction tandis que la radicule exorhize (§ 114) se continue 
dans la sienne. 

k sa portion petiolaire), intermediaire entre sa partie elargie c (correspondant a 
la partie limbaire) et sa partie vaginale v. — t Tigelle. — g Gemmule. — 1. Pre¬ 
miere epoque, ou la radicule commence & se montrer au dehors & travers les tegu¬ 
ments. — 2. Deuxieme epoque, ou la fente f se montre aussi au dehors. La radi¬ 
cule veritable r a perce I'epiderme dont elle est cntouree, et qui se montre & sa 
base sous la forme d'une petite collerette dechiquetee ou choleorhize. On voit deja 
une des radiculcs secondaires r' deji elle-meme choleorhizee. — 3. Troisieme 
Epoque, ou toutes ces parties se sont plus developpees, et ou la gemmule g fait 
saillie en dehors de la fente, dont les contours se sont allonges en gaine v. 
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§ 598. Lcs cotyledons restent quelquefois caches sous la terrc 

(zirac/i/s), ct sont dits hypoges (d'uTro, sous; y/], terre). Ordinaire- 
ment ils s'elevent au-dossus de sa surface, plus ou moins haut, 
suivant que la tigelle s'allonge plus ou moins : ils sont alors epiges 
(d'lm, sur). 

§ 599. Les cotyledons ont continue, en s'epuisant eux-memes 
peu a peu, a fournir a la jeune plante sa nourriture, qu'elle com¬ 
mence a puiser directement dans le sol. Ils se fletrissent et tom- 
bent, la germination est achevee; et le vegetal, vivant desormais 
par lui-meme, recommence cette serie d'actes que nous avons 
cherche a faire connaitre le moins incompletement possible. Nous 
nous trouvons ainsi avoir parcouru le cercle entier de la vegeta¬ 
tion, et ramenes a notre point de depart. 

§ 600. Spores des v6g6taux acotyUdones. — Mais nous n'avons 
parle de I'ovaire, qui plus tard devient fruit; de I'ovule, qui plus 
tard devient graine, que dans les vegetaux phanerogames, ceux ou 
il y a une fecondation manifesto par Taction d'un tube emane du 
pollen, ou partie essentielle de I'etamine, stx le nucelle, ou partie 
essentielle du pistil, deux sortes d'organes de nature completement 
distincte que nous avons appris a connaitre. Commele resultatde 
cette fecondation est la production d'un embryon pourvu (si on 
laisse de cote quelques exceptions infiniment rares) d'une ou de 
plusieurs feuilles d'une structure particuliere ou cotyledons, on 
donne egalement a ces vegetaux le nom de cotyledones. 

Nous savons qu'il y en a d'autres ou Ton ne distingue pas ces 
deux sortes d'organes, dont Faction reciproque determine la forma¬ 
tion des corps reproducteurs, qui, dans ces vegetaux, ne montrent 
qu'une pelite ijiasse homogene sans distinction de parties, par con¬ 
sequent sans cotyledons. De la le nom de vegetaux cryptogames ou 
acotyledonds, qu'on leur donne indifteremment. Deja nous y avons 
cherche I'analogue des etamines (§ 470), et nous avons vu que les 
corps qu'on avait supposes tels, et nommes antheridies, presentent 
avec les veritables antheres une difference complete et essen¬ 
tielle, qu'on n'y observe pas de pollen, pas meme de fovilla. Re- 
cherchons maintenant si d'un autre cote on rencontre dans les 
cryptogames un corps qui soit I'analogue de I'ovaire ou au moins 
de I'ovule. 

§ 601. Beaucoup d'auteurs ont cru I'y reconnaitre. Les Mousses 
et les Hepatiques etant parmi ces vegetaux ceux ou la similitude 
parait le moins contestable, c'est par ceux-la que nous commen- 
cerons ici. Dans les Hdpatiques, dans I'dpaisseur meme du tissu 
dont I'expansion constitue la plante (lUccia), ou a sa surface, ou 

39 
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sur d'aulres expansions dislinctes par leur forme et leur situation 
(Marchantia); dans les Mousses, a I'extremite des rameaux ou a 
I'aisselle des feuilles, on observe de petits corps creux dont la 
forme (fig. 491) ne peut 6tre mieux comparee qu'a celled'une bou- 
teille. Les parois de ces corps sont formees par une couche cellulaire 

etleur cavity rempliepar un amas de grains qu'on 
nomme des spores (de (jTro'pa, semence), et qui se 
developpent chacun en une petite plante semblable 
a celle oil ils ont pris naissance. Ces spores sont 
done les analogues des graines, et il etait naturel 
de comparer le corps qui les renferme , et qu'on 
a nomme sporange (d'aYfEiov, vase), aun ovaiie;le 
goulot qui surmonte ce corps, a un style. Celui-ci 
se comporte a la maniere d'un style veritable; car 
il se fletrit a mesure que les spores approchent 
de la maturite, et a presque entierement disparu 
lorsque celle de ce petit fruit est complete. 

-§ 602. Mais la comparaison rigoureusement poursuivie montre, 
a cote de ces points de ressemblance, des differences bien impor- 

tantes. Les spores sont libres dans la cavitequi les ren¬ 
ferme, etne re continuent a aucune 6poque avec ses pa¬ 
rois. Pour germer elles se developpent immediatement 
en s'allongeant par un point de leur contour, etnes'ou- 
vrent pas pour donner passage a un nouveau corps 
form6 dans leur interieur. On ponrrait done les compa¬ 
rer a des embryons nus, mais en aucune maniere a des 
graines. D'ailleurs on ne trouve dans leur structure 
rien qui rappelle la structure compliquie des ovules, 

cette combinaison desacs emboites Tun dans I'autre, dans le plus 
interieur desquels finit par apparaitre I'embryon. Ce sont de sim¬ 
ples utricules qui, sous une membrane unique ou double, renfer- 
ment une matiere liquide de consistance oleagineuse. Si Ton exa¬ 
mine les differents changements qu'ils subissent avant d'arriver a 
cet 6tat et qu'on suive attentivement toutes les phases de leur 
formation, on voit que dans le principe le pretendu ovaire n'offrait 
pas de cavit6, mais a I'interieur une masse continue cellulaire; que 

491. Sporange du Marchantia polymorpha. — o Renflement inferieur, creux, 
qui contient les spores et a £te compare 4 un ovaire. — I R^trecissement sup£« 
rieur en forme de goulot, qu'on a compare au style. — s Evasement terminal, qu'on 
a compart austigmate. — c Tube cell uleux qui entonre le sporange comme un calice. 

492. Spores du Marchantia polymorpha, en germination plus avancee dans 
Tune que dans I'autre 

492. 
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plus tard les cellules, situees au centre dans les Hepatiques, au- 
tour du centre dans les Mousses, ont un developpement bien plus 
grand que les cellules exterieures; que ces cellules ainsi developpees 
se remplissent d'une mature demi-tluide et granuleuse; que ces 
granules, d'abord epars, puis agglomeres, finissent par se separer 
en quatrepetites masses distinctes {fig. 493); que c'estenfin chacune 
de ces petites masses qui s'organise en i 
un de ces grains dont nous avons parle, 
et qu'en meme temps la cellule ou ils 
se sont formes est peu a peu resorbee, 
et disparait ainsi que toutes les cellu¬ 
les semblables, de sorte que toutes les 
spores flottent libres dans une cavite 
commune dont les cellules exterieures 
et differentes forment la paroi. 

Ce sac cellulaire, enveloppant une 
multituded'utriculeslibres, ne nous offre 
done pas les caractercs que nous avons 
decritsdans I'ovaire des phanerogames- 

pas plus que ces utricules formes qualre 
par quatre dans d'autres utricules-mercs 
ne nousoffrent les caractercs des ovules. 
Mais on sera frappe d'une autre analo- - 

gie, de celle que presente. toute cette 493- 2 

formation des spores et du sac sporifere avec celle du pollen ctde 
I'anth&re, si on I'a presente a Tesprit (§ 453). 

§ G03. Dans une autre famille de Cryptogamos, celle des Rhizo- 
carpees (dans la Pilulaire et le Marsilea, par exemple), on trouve 
I'apparence de veritables fruits portant des corps attaches a leur 
paroi. Mais ces corps se trouvent etreeux-memesdessacs cellulaires 
remplis de spores, dont la formation presente dans ses phases suc- 
cessives tous les changements que nous venons de decrire. Dans 
les Foug6res, sous les feuilles ; dans les Lycopodiacees, a leur base, 
on trouve de petits sacs groupes de diverses manieres dans les 
premieres, solitaires dans les seoondes, mais, dans les unes comme 
dans les autres, remplis de spores libres qui se sont encore for- 

493. 1. Coupe perpendiculaire de la fronde/ du Riccia glauca et du sporange o 
qui est enfonce dans son epaisseur. — s Retrecissement ou style par lequel le 
sporange communique au dehors. — /Sa cavit6 ou loge. — s Jeunes spores eflcore 
reunics quatre 4 quatre dans des utricules-meres. — t Cellules allongees en ma- 
niere de racines. —2 Un des utricules grossi darantage, avec les quatre spores 
qu'il contient. On en aper^oit trois, sous Itsquelles la quatrieme est cachee. 
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mees de la meme maniere. Ces sacs offrent encore beaucoup moins 
d'analogie de formes avec an ovaire et sont tout a fait depourvus 
de ce prolongement qu'on avait dans les Mousses et Hepatiques 
compare au style. Au contraire, dans cerlaines Fougeres et dans 
les Lycopodes ils ont une apparence beaucoup plus semblable a 
celle d'antheres. 

§ 604. En descendant aux vegetaux qui n'otfrent plus la distinc¬ 
tion de tiges et de feuilles, nous voyons cet appareil se simplifier 
encore. On trouve toujours des spores libres dans une cavity; 
mais cette cavit£ ne parait plus etre autre chose que celle m&me de 
la cellule-mere, qui a persiste au lieu de disparaitre par resorption, 

et dont la paroi, qui prend alors le nom de 
theque (fiy. 494), forme celle du sac sporifere. 
Une masse semi-fluide et granuleuse le rem- 
plit d'abord, puis finit par se separer en un 
certain nombre de spores : seulement ceux- 
ci sont superposes au lieu d'etre juxtaposes, et 
quelquefois on les trouve unis bout a bout par 
deux (/?<7.495) ou par quatre, ou par un multiple 
encore plus eleve de deux; de sorte quecha- 
que theque contient ou plusieurs spores iso- 
lees, ou plusieurs series de spores, quelquefois 
logees elles-memes dans une autre enveloppe 
ou theque commune. Ces theques sont rap- 

prochees par groupes, soit a la surface do I'expansion qui forme 
le vegetal, soit dans son epaisseur. C'estce qu'on observe dans les 
Lichens et aussi dans quelques Champignons. Mais, parmi ces 
derniers, nous en trouvcns beaucoup d'autres ou les spores finis- 
sent par devenir libres dans une ou plusieurs cavites interieures, 
par la resorption des utricules ou elles se sont d'abord formees, soit 
reunies sou vent par quatre, soit en plus grand nombre, soit au con¬ 
traire une seule par chaque utricule. * 

§ 605. Les spores se montrent de m6me ou par quatre ou soli¬ 
taires dans les Algues, ou les utricules-meres qui continuent a les 
renfermer sont epars dans I'epaisseur du tissu , ou groupes dans 
certaines places distinctes ou saillantes, soit sur la surface m6me, 
soit dans des cavites qui s'ouvrent a cette surface. Mais plus la 
structure de ces vegetaux se simplifie, moins les utricules spori- 
feres tendent a se distinguer des autres, qui forment le reste du 
tissu, a tel point qnjenfin on arrive a des vegetaux dont chaque 

494. Theque d'un Lichen (Solurina saccala), renfermant huit spores unies deux 
par deux. — 495. Deux des couples precedents, grossis davantage. 
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cellule contientdes granules aptes a les reproduire, et que les or- 
ganes de la reproduction se trouvent ainsi confondus avec ceux de 
la v£g6tation. 

- § 606. Un phenom^ne bien remarquable dans les spores de ces 
veg^taux les plus simples, c'est le inouveinent dont elles sont 
douses a une certaine epoque de leur existence, celle qui suit im- 
m^diatement leur sortie de rutricule-mere. Ces mouvements sont 
tout a fait comparables a ceux des animaux dits infusoires, et tout 
recemment on a decouvert qu'ils s'exercent au moyen d'organes 
semblables, de cils vibratoires, c'esl-a-dire de petits filets partant 
d'une partie du corps et s'agitant dans 1'eau en maniere de na- 
geoires. Nous avons deja figure deux de ces cils a I'extremite du 
filament qui forme ranimalcule de I'Antheridie du Chara (fig. 353). 
M.Thuret, auquelon en doit robservation, 
en a decouvert aussi dans les spores de 
certaines Algues d'eau douce : deux si- 
tu6s a Tune des extremites dans la spore 
dcs Conferves (fig. 496); quatre dans celle 
des Chcetophora (fig. 497); un cercle com- 
plet dans celle des Proliferes (fig. 498), et 
enfin une multitude disperses sur toute la 
surface de celle des Vaucheria (fig. 499). 
Cette faculte de locomotion est passagere 
et n'a lieu, ce qui est une autre observa¬ 
tion egalementcurieuse, que vers les pre¬ 
mieres heures du jour. Puis le rnouvement 498- 49d- 
s'arrete, la spore passe de la vie animale a la vegetale, et c'est alors 
qu'elle peut commencera germer. 

§ 607. Tous les details dans lesquels nous venons d'entrer mon- 
trent de plus en plus a quel point les organes reproducteuis des 
cryptogames s'eloignent de ceux des phanerogames , et qu'on ne 
doit reconnaitre dans les premiers I'ovaire que si Ton definit 
ainsi toute cavite renfermantdes corps susceptibles de se develop- 
per en une plante semblable a celle qui leur donne naissance : de¬ 
finition tellement generate qu'on serait force de comprendre sous 
elle un certain nombre de parties diverses et sans rapport verita¬ 
ble les unes avec les autres. 

§ 608. Th6orie de SchleUen. — L'histoire de la formation des 
spores que nous venons de tracer, et de laquelle ressort une ana¬ 
logic manifesto avec la formation du pollen dans les antheres des 
plantes phanerogames , devait prdceder I'exposition d'une th^orie 
qui lui emprunte une partie de ses preuves, et qui a recemment vu 

39. 
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le jour en Allcmagne, proposee d'un cote par M. Schleiden, de 
I'autre par M. Endlicher. On la connait plus generalement sous le 
nom du premier, dont les publications sont ant^rieures, beaucoup 
plus developpees, avec des observations et des figures nombreuses 
a I'appui. Cependant c'est dans un auteuf frangais que nous en 
trouvons le germe long-temps oublie. Cl.-J. Geoffroy, des le com¬ 
mencement du dix-huitieme siecle, dans un memoire sur la struc¬ 
ture et I'usage des principales parties de la fleur, ou Ton trouve 
des connaissances deja tres-justes sur le pollen et la graine, avec 
•Tindication du micropyle et de sa destination, en concluait que 
« les poussieres des fleurs sont les premiers germes des plantes, 
qui, pour se developper, ont besoin du sue qu'ils rencontrent dans 
les graines, comme les animaux ont besoin de I'ceuf pour paraitre 
an jour. » U montrait, en prenant son exemple dans les Legumi- 
neuses, qu'avant remission du pollen on ne decouvre dans la 
graine « rien autre chose que son enveloppe ou ecorce; » qu'apres 
remission on commence a apercevoir dans son interieur un petit 
point ou globule qui grossit insensiblement en consommant la li¬ 
queur dont cet interieur s'est rempli. II indiquait le micropyle 
comme I'ouverture par laquelle a du avoir lieu I'introduction de 
ce petit corps nouveau, I'embryon, et signalait deja la direction 
constante de la radicule vers cette ouverture, par laquelle elle 
sortira plus tard dans la germination^ II admeltait que c'est un 
grain lout entier de pollen qui penetre ainsi dans la graine pour 
s'y developper en embryon. 

Nous avons vu que cette derniere supposition est fausse, que le 
grain reste fixe au stigmate, et que c'est le tube, forme par I'allon- 
gementd'une de ses membranes, qui s'insinue par le style jusqu'au 
nucelle de I'ovule et y porte la fovilla ou substance contenue a I'in- 
terieur du grain. *• 

§ 609. M. Schleiden le suit plus loin; il dit que Textremite du 
tube penetre dans la cavite embryonaire en poussant devant elle 
la membrane qui forme le sommet du nucelle, et que c'est cette 
portion de membrane ainsi reflechie en une petite poche qui con- 
stitue la vesicule embryonaire; que la matiere contenue dans I'ex- 
tremite du tube forme 1 embryon; que le reste de la portion qui a 
penetre forme le suspenseur. Dans ce systeme, fovule ne fourni- 
rait a I'embryon que le milieu ou il se developpe et la nourriture 
necessaire a ce developpement; nourriture adaptee a sa nature et 
qu'il ne trouve pas autre part. M. Schleiden explique ainsi facile- 
ment I'cxistence assez frequente de plusieurs embryons dans une 
seulc graine (comme on I'observe, par exemple, prcsquo constam- 
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ment dans cellc dc I'oranger) . c'est qu'alors plusieurs tubes se 
sont engages a la fois dans le meme ovule. Les plantes cryptoga- 
mes diflereraient done des phanerogames en ce que leurs spores, 
veritables grains polliniques, sont susceptibles d'arriver a I'etat 
parfait a la place meme ou elles se sont formees, et n'ont pas besoin, 
pour acquerir la faculte germinative, d'etre modifiees par un sejour 
preparatoire dans un ovule. 

L'observation de ces faits est difficile; car c'est dans des infmi- 
ment petits qu'ils ont lieu, el le defaut de transparence ordinaire 
autour du micropyle et du sommet du nucelle ne permet qu'avec 
peine de constater si le petit corps qu'on voit pendre an sommet 
de la cavite embryonaire est bien reellement la continuite du tube 
qu'on voit s'engager dans I'ouverture des teguments de I'ovule. 
L'auteur, cependant. signale certains ovules, ceux des Orchiddes, 
par exemple, comme exempts de cet inconvenient et se pretant 
tres-clairement a cette observation. 

§ 610. D une autre part, MM. Mirbel et Brongniart pensent s'e- 
tre assures plusieurs fois de Texistence de la vesicule embryonaire 
avec I'embryon encore rudimentaire qu'elle contient avant I'arri- 
vee du tube pollinique. L'extremite de celui-ci ne le fournirait 
done pas, mais le trouverait tout prepare et ne servirait qu'a lui 
donner Texcitation vitale par Teffet de laquelle il se developpera. 

L'objection serait plus forte encore si Ton trouvait des graines 
qui vinssent a se developper sans le concours d'antheres. On a 
cru plus d'une fois en trouver qui etaient dans ce cas, mais pres- 
que toujours alors on a fmi par reconnaitre, a cote de I'ovaire fe- 
conde, desanth&res, rudimentaires il est vrai, reduitesa quelques 
grains de pollen, dont la presence neanmoins suflisait pour rame- 
ner le phenomene a ses conditions ordinaires. Un genre d'Euphor- 
biacees, le Ccelebogyne, assez nouvellement decrit, mais cultive 

^depuis plusieurs annees dans les serres d'Angleterre, y a plusieurs 
fois fructifie, et ses graines 6taient evidemment parfaites, puisque 
non-seulement on y a observe un embryon bien constitue, mais 
qu'en le semant cet embryon s'est developpe en une plante sem- 
blable. Or les fleurs sont dioTques; on ne connait et ne possede pas 
de pieds males, et les recherches les plus minutieuses, faites par 
les meilleurs observateurs, n'ont pu jusqu'ici faire decouvrir la 
moindre trace d'antheres ou seulement de pollen. L'embryon ne 
venait done pas do ce pollen, qui manque entterement: il a du se 
former de Unites pieces dans I'ovule. 

§611. Quoi qu'il en soil, ce dernier fait et ceux du meme ordre 
qu'on pourrait citer restent jusqu'ici inexplicables puisque le 
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pollen, en supposant qu'il ne fournisse pas directement 1'embryon, 
est toujours au moins indirectement necessaire pour I'appeler a la vie 
dans les plantes phanerogames. Cette necessite est prouvee par 
une foule d'exporiences, dont quelques-unes etaient ddja connues 
dans I'antiquite • on savait des lors que, pour que le Dattier porte 
des dattes, il faut que les pieds de ces arbres qui ne portent que 
des ovaires se trouvent rapproches des pieds qui ne portent que 
des etamines, et on savait meme suppleer au defaut de rapproche¬ 
ment en secouant sur les premiers la poussiere des fleurs males 
cueillies sur des arbres eloignes et apportees a cet effet. Pour 
toutes les plantes dioiques, si Ton supprime les pieds qui por¬ 
tent les etamines, les ovaires des autres ne se developpent pas; 
pour les monoTques, le m6me resultat s'observe si Ton a soin 
de couper avant Tepanouissement toutes les fleurs stamini- 
feres. 

Dans la nature, les vents, les insectes et beaucoup d'autres 
agents favorisent le transport du pollen ; mais dans nos serres, qui 
sont a I'abri du vent et des insectes, ce transport sou vent n'a pas 
lieu spontanement, et alors les jardiniers ont soin d'y suppleer en 
portant eux-memes le pollen sur le stigmate : et, depuis qu'on use 
de cette precaution, on a vu fructifier beaucoup de plantes (no- 
tamment des Orchidees) qui auparavant fleurissaient bien, mais 
sans donner de fruits. 

§ 612. Une preuve non moins decisive de la fecondation vege- 
tale est Texistence des hybrides ou mulcts. On a remarque en 
effet que le pollen d'une plante n'est en general apte a feconder 
que les ovaires de toutes les plantes de m&me espece; que cepen- 
dant cette faculte s'etend aussi a celles des especes tres-voisines. 
Lorsque deux especes non identiques se trouvent ainsi fecondees 
Tune par I'autre, la graine qui resulte de cette fecondation donne 
une plante qui ne ressemble exactement ni a Tune ni a I'autre J 
mais presente quelques traits des deux a la fois : e'est ce qu'on 
nommo une hybride, Ce melange de caracteres, dont lesuns appar- 
tiennent a la plante qui a fourni I'etamine, les autres a la plante 
qui a fourni 1'ovule, demontre qu'il y a eu action de Tune et de 
I'autre a la fois, et infirme les doctrines qui ont nie la fecondation 
en cherchant a expliquer I'excitation et le developpement do Tern- 
bryon par des theories qu'il serait trop long d'exposer ici, et dans 
lesquelles d'ailleurs on ne saurait plus s'expliquer la destination 
de ces appareils si compliques etsi delicats que nous avons cher- 
ch6 a faire connaitre, et la suite des actes dont ils protegent etas- 
surent raccomplissement. 
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§ 613. On trouve dans beaucoup de fleurs des parties qui n'of- 
frent pas la structure et la forme de celles a I'examen desquelles 
nous nous sommes arretes, les folioles calicinales, les petales, les 
etamines, les carpelles : on les a nommees parties accessoires. Nous 
nous en sommes occupes deja (§ 387), et nous avons reconnu que 
c'etaient le plus souvent quelques-unes de ces autres parties essen- 
tielles deguisees par des degenerescences et des transformations, 
mais que sous ce deguisement il etait encore possible de les deter¬ 
miner d'apres la situation qu'elles occupent dans la fleur et leur 
rapport de position avec les verticilles voisins : si elles alternent 
avec les parties de ces verticilles, ce sont des organes transformes; 
si elles leur sont opposees, ce sont de simples dedoublements (§ 377). 
Les etamines surtout sont sujettes a ces transformations, et mul- 
tiplient le nombre de ces parties accessoires. 

Celles-ci se presentent sous des formes tres-variees, sous celles 
de filets, de lanieres, de lames vertes ou colorees, epaisses ou 
membraneuses, d'ecailles. Aussi les decrit-on souvent sous ces 
dilferents noms, qui expriment leur apparence. Mais, tres-fre- 
quemment, c'est la forme de glandes qu'elles prennent, et alors 
elles en exercent plus ou moins manifestement les fonclions, deve- 
nunt le siege d'une secretion dont le produit mielleux a recu le nom 
de nectar. De la celui de neclaire [nectarium] par lequel beau- 
coup d'auteurs les designent. Et, comme leur analogie avec les 
parties accessoires d'une structure differente est incontestable, on 
a souvent avec Linne etendu ce nom de nectaire a toutes celles- 
ci , lors meme qu'elles ne sont nullement des organes nectariferes. 

iMais d'une autre part ces memes secretions se remarquent sou¬ 
vent sur quelque point des organes de la (leur, du reste parfaite- 
ment conformes, sur de vrais petales ou de vraies etamines; et- 
Linne appelle aussi nectaires les sieges de ces secretions, de telle 
sorte qu'en adoptant sa terminologie on se trouve conduit a appli- 
quer la meme denomination a des parties qui n'ont aucun rapport 
entre elles : par exemplo a quelque portion glanduleuse d'un pe- 
tale, parce qu'elle secrete; et a Tensemble de quelque filet ou quel¬ 
que ecaille, quoiqu'ils ne secretent pas. 

§ 614 11 semble done preferable de sen tenir a retymologie et 
de reserver le nom de nectaires aux points de la fleur ou se montre 
cette formation du nectar, quelles que soient leur position et leur 
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origine. C'cst dans ce sens plus restreint qu'ils sont definis par la 
plupart des auteurs, et par Linne lui-meme, qui a dit: Nectarium, 
pars mellifern flori propria. 

La formation de cette exsudation sucree est un fait extr6mement 
frequent dans les fleurs ou les abeilles viennent le recueillir pour 
en composer leur miel. L'afflux du sucre parait en effet necessaire 
au developpement des parties florales, et, s'il se forme dans beau- 
coup d'autres parties du vegetal, e'est vers les fleurs surtout qu'il 
semble tendre. Ainsi, parexemple, on a remarque recemmentque 
la seve du Mais est chargee d'une grande proportion de sucre, mais 
seulement avant la floraison; plus tard il est passe presque tout 
entier dans les fleurs et a disparu du reste de la plante. 

§ 615. Nous savons que cesfeuillesmodifieesquiformentles diver- 
ses parties de la fleur presentent dans leur structure des differences 
assez trancbees avec celle des feuilles veritables. Ces differences 
se montrent non-seulement dans leur propre tissu, mais dans la 
surface meme ou clles prennent leur origine et qui forme tout le 
fond de la fleur ou torus (§ 372); surface qui, au lieu de ressem- 
bler a une ecorce, se revet souvent d'une couche glanduleuse plus 
ou moins epaisse, surtout par places : or e'est a la base meme des 
organes qu'on voit frequemment ces epaississements, et, I'organe 
venant a avorter, I'epaississement peut n'en pas moins persisler 
ou meme se developper d'autant. plus; de la sans doute la forme de 
glandes a laquelle se trouvent si frequemment reduiLes les parties 
avortees. Cette couche glanduleuse de torus qui se multiplie non- 
seulement par ces saillies dont nous venons de parler, mais aussi 
en s'etendant, dans beaucoup de fleurs, sur la surface de certaines 
parties florales qu'elle double inferieurement en les revetant, con- 
stitue sans doute un appareil propre a modifier les sues qui passent 
de la plante dans la fleur, et contribue a la formation du nectar, en 
general d'autant plus abondante qu'il est lui-m6me plus developpe. 

§ 616. Les appareils glanduleux , au reste, sont loin de ddpen- 
dre tous du torus; on en observe sur d'autres points des parlies 
florales plus ou moins eloignees de leur base: sur la surface interne 
du periantbe ou du calice; sur celle des pelales, quelquefois a leur 
extremite, et souvent a celle des etamines (comme dans beaucoup 
de Rutacees). Nous n'ajouterons pas plus de details sur les formes 
variees de ces nectaires, qui rentrent dans celles des glandes que 
nous avons decrites aulrc part (§249). Nous nous contenterons dc 
citcr, comme exemples pour I'eHudc, les nectaires pedicelles a 
la base des etamines dans les Lauricrs (fig. 316, g g) ou ccux du 
Parnassia (fig. 500, n), qui semblent remplaccr les antheres sur 
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dcs filets si regulterement et si elegamment dedoubl^s; les glan- 
des saillantes et sessiles d'ou 
partent les etamines des Cru- 
ciferes (fig. 325, t) ou celles 
qui se montrent autour et au- 
dessous du pistil dans la plu- 
part des Labiees; ceux qui 
couronnent I'ovaire dans les 
Ombelliferes; ceux qui fer¬ 
ment, vers le bas de la sur¬ 
face interne des folioles du pe- 
rianthede Tlmp^riale (/h? . 501), 
de larges enfoncements d'une 
couleur differente, etc., etc. 500. 501. 

C'est dans lescavites desorganes appendicules, surtout dans les 
6perons, qu'on trouve souvent le nectaire, et cette cavite devient 
comme un reservoir ou s'accumule son produit (Melianthus, Ca- 
pucine, Pelargonium). 

Au reste, il n'est pas rare de rencontrer une exsudation sucree 
sans apparence de surface glanduleuse; suintant par exemple de 
celle meme du petale, qui du reste ne parait pas particulierement 
modifiee. On s'en convaincra en touchant au moment de la florai- 
son un grand nombre de fleurs dont la plupart reveleront au tact 
la presence du sue incolore qui echappe a la vue. 

§ 017. Remarquons qne cette exsudalion suit les phases de la 
floraison, commence, croit, diminue et finit avec elle; qu'il est 
tres-rare de la voir preceder la dehiscence de I'anthere et I'epa- 
nouissement de la fleur; que c'est pendant remission du pollen 
qu'elle est a son maximum; qu'elle cesse lorsque I'etamine se fle- 
trit et que le fruit se noue. Les nectaires se montrent surtout au¬ 
tour des organes essentiels de la reproduction (des etamines et du 
pistil), et il n'y a guere a douter que leur resultat ne se lie a celui 
de cette fonction. Est-ce particulierement aux fonctions de I'eta¬ 
mine ou a celles du pistil? Ce n'est certainement pas aux unes a 
Texclusion des autres, puisque dans certaines plantes diclines les 
fleurs males montrent des nectaires aussi bien que les fleurs fe- 
melles. D'un autre cdte, I'action des nectaires et celle des organes 

500. Un nectaire n du Parnassia paluslris avec le petale p, devant lequel il 
est place dans la fleur. 

501. Division s du perianthe de 1'Imperiale (Frilillaria imperialis), creuse k sa 
base d'un nectaire n sous forme d'une cavite superficielle autrement coloree que 
le reste. 
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de la fleur, si elles ont Tune sur I'autre une influence evidente, ne 
paraissent pas neanmoins ndcessaircment liees ensemble. On peut 
enlever les petales, les etamines, les pistils; et les nectaires con- 
tinueront a secreter tant qu'on ne les blesse pas eux-m&mes : on 
peut enlever les nectaires ou au moins leur produit, sans nuire a 
la fecondalion et retarder la maturation du fruit. 

En reflechissant dans quelle proportion le nectar s'extravase et 
coule au dehors et est emporte par les insectes pendant la florai- 
son, qu'ensuile cet ecoulemeht s'arr6te quand le fruit none re¬ 
clame une grande quantite de sue, on est tente de considerer les 
nectaires autant comme organes excreteurs que secreteurs, qui 
provoquent Tafflux des sues par la depense qu'ils en font, en la- 
chent au dehors un exces inutile pour la fleur; et, lorsquele fruit 
en reclame en se developpant une proportion bien plus considera¬ 
ble, ces sues continuent a arriver par les voies ouvertes, et, n'en 
trouvant plus pour se perdre, profitent tous a la maturation. Nous 
avons vu cependant que le sucre, en grande partie du moins, n'ar- 
rive pas tout forme dans le fruit, mais s'y forme, et surtout a une 
epoque posterieure (§ 535). 

§ 618. Quoi qu'il en soit de la fonction des nectaires, ils fournis- 
sent de fort bons caracteres pour la distinction des plantes, offrant 
une grande Constance de nombre, de forme, etc., dans une espece 
donnee. II est a remarquer que leur developpement, sur un point 
particulier de la fleur, se lie frequemment a son irregularite et 
semble entrainer celui du cote ou le nectaire a son siege. 

QUELQUES PHENOMENES GENERAUX DE VEGETATION. 

§ 64 9. Apres avoir considere en general la vie du vegetal et 
les organes au moyen desquels elle s'exerce et se transmet, il 
nous reste a rechercher comment, au moyen des modifications que 
presentent ces organes, on apprend a distinguer et classpr ent're 
eux ces vegetaux si nombreux. Mais, avant de commencer ce long 
et important chapitre, traitons rapidement de quelques points qtie 
nous avons volontairement omis (§ 322) et que nous avons rejetes 
a cetle place pour ne pas interrompre I'exposition precedente. 

COLORATION DES VEGETAUX. 

§ 620. Les vegelaux vivants, consideres dans leurs parties ex- 
terieures, presentent des couleurs variees, parmi lesquelles do- 
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mine la vertc : c'est en general celle des jeunes ecorces, des 
feuilles et des autres organes qui s'en rapprochent le plus par 
lenr nature, comme les calices, les carpelles et fruits encore 
jeunes. Nous avons deja souvent eu occasion de parler du prin- 
cipe auquel est due cette coloration en vert, la chlorophylle (§24), 
et, en nous occupant de la respiration des vegetaux, nous avons 
vu qu'elle se forme le plus communement par Faction combi- 
nee de I'air atmospherique et de la lumiere, de laquelle resul- 
tent une accumulation de carbone et une perte d'oxygene dans 
le vegetal. Mais il n'est pas impossible que le meme e(fet resulte 
d'une autre cause, que des parties verdissent soustraites a Paction 
de la lumiere, niais alors placees dans un autre milieu que I'air. 
Ainsi M. de Humboldt a constate que des plantes portees dans 
des mines completement obscures, au milieu d'une atmosphere non 
respirable et fortement hydrog^nee, non-seulement conservent la 
couleur verte dans leurs parties developpees anterieurement, mais 
la montrent egalement dans les jeunes pousses qui continuent a 
se developper. Sans doute alors le changement du a I'absence de 
la lumiere est compense par les conditions riouvelles de ce change¬ 
ment de I'air environnant, depourvu de I'oxygene que la plante 
eut perdu un jour et pourvu des materiaux propres a la formation 
de la chlorophylle. Peut-etre par des considerations analogues 
pourrait-on expliquer la coloration en vert que nous avons signa- 
lee dans des parties situees profondement a I'interieur de la plante, 
comme la moelle (§ 55), certaines graines et certains embryons 
(§ 595), etc., etc. Ce ne sont, dans tous les cas, que des parties 
jeunes et jouissant d'une vie tres-active qui se colorent ainsi. 

§ 621. Mais les feuilles, ainsi que les organes qui leur ressem- 
blent le plus, ne sont pas constamment vertes. II y en a qui habi- 
tuellement presentent d'autres teintes, soit sur toutes leurs surfa¬ 
ces, soit sur quelques points seulement (auquel cas on les dit 
panachees (variegata)), soit sur une seule de leurs faces, ordinaire- 
ment I'inferieure. Dans le premier cas, la jeune ecorce participe 
ordinairement a celte coloration; comme on peut le voir dans les 
varietes rouges du Hetre, de la Betterave, de I'Arroche des jar- 
dins. VAucuba nous presente des feuilles panachees de jaune; le 
Caladium bicolor, panachees de rouge; certaines especes de Saxi¬ 
frages, de Cyclamen, de Tradescantia, des feuilles vertes en dessus, 
rouges ou brunes en dessous. II serait facile mais inutile de mul¬ 
tiplier ces exemples. 

§ G22. Beaucoup de feuilles vertes prennent, a une certaine 
epoque de leur existence, des teintes nouvelles : celle d'un rouge 

40 
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plus on moins brillant, quelqucfois fonce de brun; cclle d'un jauue 
plus ou moins pale : et ces changemcnts se rcproduiscnt toujours 
de memo dans une meme espece. G'est le plus generalement a 
rautomne, dans la periode de leur vie qui precede immediatement 
leur chute, que nous voyons les feuilles perdre leur couleur verte 
pour en revetir une autre: celles des Peupliers, des Ormes, des 
Bouleaux, par exemple, jaunir ; celles du Sumac, passer a un 
rouge eclatant ; celles du Cornouiller sanguin, des Yiornes, a un 
rouge plus terne; celles de la Vigne, se panacher de jaune ou de 
pourpre, etc., etc. ; et il est bien a remarquer que, dans la plu- 
part des cas, ces nouvelles couleurs de la feuille correspondent a 
celle que prend par la maturation le fruit de la m6me plante. 
Ainsi c'est dans les ceps a raisin blancque la panachure est jaune, 
dans les ceps a raisin rouge qu'elle est pourpree. 

§ 623. Cependant ces changements ne sont pas un signe neces- 
saire de mort prochaine. Beaucoup de nos plantes herbacees, lors- 
qu'elles se sont developpees tard dans I'annee, conservent leurs 
feuilles vivantes tout Thiver, et, dans un grand nombre, on voit, 
des Tarriere-saison, la leinte de ces feuilles plus ou moins modi- 
fiee quoiqu'ellesne doivent tomber qu'au printemps suivant. Qu'on 
observe pendant I'hiver ceux de nos vegetaux qu'on appelle tou¬ 
jours verts, parce qu'ils ne perdenl pas alors leurs feuilles : on 
verra sur celles de plusieurs (Pins, Sapins, Lierre, Joubarbe, Se- 
dums, etc.) une leinte jaune-sale ou plus communement legere- 
ment brune ou rouge, entierement differente de celle qu'elles 
avaient pendant la belle saison precedente et qu'elles doivent re- 
prendre dans la suivante. 

On se trouve, par cette observation, conduit a cette conclusion 
naturelle : que Talteration de la couleur n'est pas due aux change¬ 
ments apportes dans les tissus et dans leur nutrition par un etat 
de vieillesse et de caducite, precurseur de la mort; mais plut6t 
qu'elle se lie a ceux que doit apporter aux fonctions cette saison, 
qui en modifie-Pexercice dans les organes ou elle ne suspend pas 
definitivement la vie. 

§ 624. D'ailleurs beaucoup de plantes n'attendent pas I'arriere- 
saison pour montrer des changements analogues, et commencent a 
les prdsenter au moment de la plus grande force de leur v6g6ta- 
lion, dans les circonstances qu'on considere comme les plus pro- 
pres a I'activer, par exemple sous Finfluence prolongee d'une vivo 
lumiere. Que Fon compare les Graminees dispersees sur les murs 
ou sur les pelouses exposes une partie de la journ6e au soleil, 
avcc celles qui ne se trouvent soumises qu'a son action moins 
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directe el moins constante; comme celles dc nos pres, qui s'abri- 
tent serrees les unes contre les autres : on trouvera les premieres 
fnSquemment colordes en roussatre on en rouge, tandis que les 
secondes sont resides vertes. Sur les luuites montagnes, cette co¬ 
loration prematurec en rouge est frequente pour les feuilles d'un 
grand nombre de vegetaux; comme on pent s'en convaincre dans 
ies Alpes, en comparant les memes especessur la hauteur et dans 
la vallee. II est a remarquer que dans ces circonstances diverses 
cos plantes, en meme temps qu'elles sont plus long-temps pendant 
le jour exposees a la lumiere et a la chaleur du soleil, se trouvent 
ensuite exposees a un refroidissement notable par suite du rayon- 
nement nocturne, et cette cause peut aussi avoir quelque influence 
sur le phenomene dont nous nous occupons. 

§ 625. Beaucoup de plantes, dans leurs feuilles commencant a 
s'epanouir hors de la graine ou des bourgeons, ofFrent des teintes 
rougeatres ou brunatres qui precedent ici la coloration en vert: 
preuve nouvelle qu'on ne doit pas chercher la cause de leur deve- 
loppcment dans la modification apportee par une sorte de depe- 
rissement a des fonctions vitales pretes a s'dteindre. 

§626. G'est dans les feuilles les plus voisines de I'inflorescence que 
la couleur verte se trouve le plus souvent remplacee par d'autres 
couleurs plus brillantes, passant en general graduellement ou 
brusquement a celles memes de la lleur. Ces feuilles ont pu se rac- 
courcir en bractees ou conserver leur forme ordinaire (par exem- 
ple dans le Poinsettia). Si elles ont les teintes de la corolle, le ca¬ 
lico y participe egalement. 

§ 627. Dans la corolle, avec laquelle nous devons ici confondre 
le perianthe colore de beaucoup de monocotyledonees, c'est la 
teinte verte qui est cxceptionnelle (§422), tandis que nous y 
trouvons les exemples des autres teintes les plus variees et les 
plus riches; de sorte qu'elle a ete I'objet particulier de I'etude des 
auteurs qui ont traitd la question qui nous occupe. Le blanc, le 
jaune, le rouge, le violet, le bleu sont celles qu'on rencontre le 
plus frequemment a des degres d'intensitd extremement varies; ou 
combines diversement ensemble, de mantere a fournir des nuances 
intermediaires Egalement nombreuses. On a remarqueque generale- 
ment les fleurs jaunes peuvent passer au rouge et au blanc, mais ja- 
mais au bleu ; les fleurs bleues, au rouge et au blanc egalement, 
mais jamais au jaune ; que dans beaucoup de genres ou meme de fa¬ 
milies tr6s-naturelles toutes les fleurs aftectent la couleur bleueet ses 
derivees, ou la jaune et sesderivees, mais non Tune et Tautrea la 
fois. On a et6 conduit par la a admettre deux series distinctesdans 
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les couleurs des fleurs : la cyanique (de xuocvos, bleu), et la xan- 
thique (de jaune). Le vert, composd de bleu et de jaune, 
est intermediaire et comme neutre entre les deux, et toutes deux 
aboutissant au rouge semblent se confondre a leurs deux ex- 
tremites. Les voici reduites au moindre nombre de termes pos¬ 
sible : 

Rouge-orange-jaune. — Vert-blcu-violet-rouge. 
Le blanc n'est, ainsi que nous le verrons, que Tabsence ou I'ex- 

treme dilution de ces principes colorants; le brun ou le noir (tou- 
jours imparfait dans les parties exterieures des vegetaux), que I'ac- 
cumulation et la concentration de ces memes principes. 

§ 628. Maintenant, au lieu de nous contenter d'etudier le pheno- 
mene a I'exterieur, recherchons a I'interieur quel est le siege de 
la coloration et comment se fait la combinaison de laquelle resulte 
la sensation que recoit notre ceil. G'est dans les cellules que se de¬ 
pose la matiere colorante a I'etat liquide ou semi-liquide; c'est a 
travers leur parois transparentes qu'on la voit. Lorsqu'on est arrive 
ainsi a ces petits reservoirs de la couleur, on la trouve beaucoup 
moins variee qu'elle ne paraissait au dehors. C'est toujours du 
jaune, du violet, du rouge, du vert pur ou tendant soit au jaune, 
soit au blanc. Celte matiere est suspendue dans un liquide inco- 
lore, et, suivant qu'elle y est en plus ou moins grande proportion, 
la couleur est plus foncee ou plus pale. Lorsqu'elle manque, le 
fluide incolore restant seul donne la sensation du blanc; mais il 
est fort rare que celui-ci soit parfaitement pur, etpresque toujours 
il s'y mele quelque petite quantite d'une des couleurs indiquees: 
de telle sorte qu'en appliquant une fleur blanche sur un papier 
parfaitement blanc on la voit presque toujours s'en detacher par 
une legere teinte jaunatre ou blcuatre. 

G'est dans les cellules situees plus profondement qu'on trouve 
les matieres jaunes ou vertes; c'est dans des couches plus superfi- 
ciellcs, meme dans celle de I'epiderme, qu'on trouve les matieres 
bleue, rouge et violette. A travers ces couches diversement rou- 
gies, si Ton apercoit le jaune, on a la sensation de I'orange; celle 
d'un brun de nuances variees, si Ton apercoit le vert; si la ma¬ 
tiere verte, bleue ou violette est accumujee et a peine delayee 
dans des cellules serrees sur plusieurs rangs, on a la sensation 
d'une couleur approchant plus ou moins du noir, mais ou I'inspec- 
tion attentive fait toujours reconnaitre une de ces nuances. L'in- 
terposition de plusieurs rangs de cellules a lluide incolore entre 
I'oeil et les couches des cellules plus intorieures et colonies, atfai- 
blit le ton de celles-ci et scmble ctendre sur dies une couche 
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blanche; d'ou resulte la couleur glauque si ces cellules interieures 
sont colorees en vert ou en bleu. 

§ 629. On n'observe en general qu'une meme couleur dans une 
meme cellule. Mais cependant il n'en est pas toujours et necessai- 
rement ainsi: par exemple, dans ces feuilles dont la couleur verte 
est modifiee en hiver, on trouve quelquefois des grains de chlo- 
ropliylle verts avec un sue rouge dans les memes cellules. 

§ G30. Nous avons deja vu que la teinte des feuilles peut varier 
a diverses epoques de leur existence.. II en est de meme des co- 
rolles : d'un vert plus ou moins pale a leur apparition dans le bou- 
lon, elles prennent ensuite en s'epanouissant des tons de plus en 
plus brillants ou tranches, qui atteignent en general leur maximum 
a Tepoque de la fecondation, puis se degradent et se ternissent. 
Mais dans quelques-unes on observe des changements d'une au- 
trc nature : la formation de taches regulieres qui n'existaient pas 
avant leur floraison ou un changement complet dans le fond gene¬ 
ral de la couleur; le passage de Tune a une autre egalement ca~ 
racter isee : par exemple du rouge au bleu franc, comme dans beau- 
coup de Borraginees; du blanc au rouge, comme dans plusieurs 
Onagres; du jaune a Torange, an rouge, au violet, comme dans 
quelques Lantana, dans le Cheiranthus scoparius; ou , ce qui est 
beaucoup plus rare et peut paraitre singulier, du jaune a la cou¬ 
leur prerisement opposee, au bleu , comme dans le Myosotis ver- 
sicolor. Que se passe-t-il alors? se forme-t-il des cellules nou- 
velles ou se secrete la nouvelle couleur, ou bien la matiere 
colorante se modifie-t-elle dans les cellules deja existantes etam- 
pliliees? Si cette modification a lieu, dans quelles limites est-elle 
possible? Ya-t-il plusieurs matieres colorantes, ou y en a-t-il une 
sculo susceptible de loutes les modifications que nous avons con- 
siddrees jusqirici comme des matieres diflerentes? Enfin quelles 
sont les causes sous I'influence desquelles ces modifications s'ope- 
rent dans cette derniere hypothese? 

§C3I. Beaucoup d'auteurs sont portes aTadopter, et, se fon¬ 
dant sur ce que la couleur verte est la plus generale dans les ve- 
getaux, qu'olle est presque toujours celle des feuilles, que les au— 
tres organes ne sont que des feuilles modifiees et presentent pres¬ 
que toujours a leur debut cette meme coloration en vert plus ou 
moins prononcee. ils pensent que e'est la matiere verte elle-meme 
qui, en se modiliant, determine les autres couleurs que nous voyons 
dans beaucoup de feuilles a une certaine dpoque de leur vie, dans 
toutcs les fleurs pendant presque toute leur duree. 

On sait avec quelle rapidite et quelle facilite les couleurs vege- 
40. 
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tales se modifientiiu contact des acides on des alcalis : a tcl point 
qn'ellcs fournissent au chimiste, par leschangementsqu'elles eprou- 
vontalors, I'instrument le plus delicat pour juger do la nature acido 
ou alcalino des corps. On voit les fleurs rouges passer au bleu, au 
vert et meme au jaune par I'action des alcalis; par Faction des 
acides, passer par ces memes teintes en sens inverse. II etait done 
naturel d'expliquer par Tinfluence des acides et des alcalis qui se 
trouvent introduits ou formes a I'interieur de la plante, dans I'acte 
de la vie, les teintes diverses que prennent exterieurement les di- 
verses parties, en general originairement vertes. 

Plus tard la question fut poussee plus loin, et on admit assez ge- 
neralement que ces changements etaient dus a I'oxygene ajoute ou 
soustrait aux parties qui se colorent de telle maniere ou de telle 
autre; et Schiibler alia jusqu'a donner le nom d'oxydee et de des- 
oxydee aux deux series de couleurs que nous avons vu nommer 
xanthique et cyanique par Decandolle : la matiere verte, en se com- 
binant avec de nouvelles quantites d'oxygene, passerait au jaune, 
puis a I'orange , puis au rouge; en perdant au contraire une partie 
de I'oxygene qui entre dans sa composition primitive, elle passerait 
au bleu, puis au violet, puis au rouge. Cost en cedant de Toxygene 
qu'agiraient les acides; e'est en en prenant qu'agiraient les alcalis: 
ainsi, quand ces derniers ramenent le sirop de violelte a la couleur 
verte, ils le desoxygeneraient en se suroxygenant eux-memes. 

§ 632. Cette theorie semble confirmee par une observation de 
M. Dutrochet, qui, en mettant en communication avec les deux fils 
conjonctifs d'une pile voltaique les sues extraits d'une feuille verte 
en dessus et rouge en dessous, vit la matiere verte s'accumuler au 
pole negatif, la rouge au pole positif: la premiere par consequent 
alcaline, la seconde acide. L'auteur tire de cette experience, et 
d'autres faites sur des feuilles ou des pelalcs unicolores, des con¬ 
clusions un peu diflerentes, en considerant toute matiere colorante 
comme composee de deux , Tune eleclro-negativo, Fautre electro¬ 
positive ; toute feuille ou tout autre organe foliace, un petale, par 
cxemple, comme analogue au couple d'une pile, et ayant une face 
superieure desoxydante, une inferieure oxydante. 

§ 633. Le travail plus complet et plus recent de M. Marquart 
sur les couleurs des flours a montre les points faibles de la theo¬ 
rie de Schiibler, et en a substitue une nouvello. Son point de de¬ 
part est egalement la chloropliylle, qu'il a cherchea isoler a Taide 
de I'alcool, qui a la propriete de la dissoudre, et dans lequel les 

'feuilles macerees pendant quelques jours donncnt une teinture 
verte en se decolorant elles-memes. Le rcsidu qu'on obtient par 
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la dessiccation cst fraitc par Telher sulfurique, et dobarrasse'ainsi 
d'une niatiorc oxtraclive qui s'y trouvait mo'ee ot qui est dissoute. 
M. Marquart considero comme chlorophylle le nouveau residu 
ainsi oblenu. Or celui-ci, traito par 1'eau, passe an jaune, vrai- 
semblablemcnt par suite de sa combinaison chimique avec cette 
eau; traite par I'acido sulfurique concentre, il passe au contraire 
au bleu : et Tauteur pense que I'acide produitcet effet en s'enipa- 
rantdereau, pourlaquelle il a une si grande affinite. II en conclut 
que c'est a I'eau que sont dues ces modifications de la chloro¬ 
phylle qu'on attribuait a I'oxygene; qu'une quantite d'eau en plus 
la change en cette matiere jaune qu'il nomme anthoxanthine, 
qu'une quantite en moins la change en cette matiere bleue qu'il 
nomme anthocxjane. La matiere verte est I'etat neutre entre ces 
deux etats; elle trouve ses propres elements dans I'eau et I'acide 
carbonique qui se combinent pour la former en perdant de I'oxygene 
fourni soit par I'une^ soit par I'autre. On n'y trouve pas de trace 
d'azote. 

L'anthoeyane est soluble dans I'eau ou dans Tesprit-de-vin 
etendu d'eau ; cette solution est rougie par les acides, ramenee au 
vert par les alcalis. C'est elle qui colore, a I'etat pur, les fleurs 
bleues; modifiee par Taction d'un acide faible, les fleurs violettes; 
par un acide plus fort, les fleurs rouges. L'anthoxanthine colore 
les fleurs jaunes; elle eprouve pen d'aclion de la part des acides 
et des alcahs, et ne se dissout en general que dans I'alcool con- 
rontre et meme dans Tether sulfurique, quoique- dans quelques 
plantes I'alcool etendu d'eau ou memo Teau seule suffisent pour 
operer cette dissolution. L'acide sulfurique concentre la colore en 
un bleu indigo, puis en pourpre, sans doute en s'emparant de son 
eau; car, a mesure qu'il en emprunte autre'part et lui en cede 
par consequent une certaine quantite, on voit ces couleurs s'affai- 
blir et disparaitre. Ces differcntcs proprietes doivent faire regar- 
der ranthocyano comme une de ces matieres qu'on nomme ex¬ 
tractives; I'anlhoxanthine, comme une matiere resineuse. Mais 
dans les cellules se trouvent a cote d'elles d'autres matieres qui 
tendenta dissimuler un pen cetle nature : avec ranthocyane, une 
resino blanche ou legerement jaunatre ou vcrdatre, que M. Mar- 
quart considere comme un etat intermediaire de la chlorophylle; 
avec I'anthoxanlhine, un liquidc incolore, probablement le sue 
cellulaire. Celii|uide ou cette rcsine blanchatre existent seuls dans 
les fleurs blanches. Nous avons deja vu comment d'autres teintcs 
peuvent resulter de la situation relative des cellules contenant ces 
matieres fondamentales diversement colorees. Comment la fleur, 
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verte dans Foriginc, passe a cFautres couleurs, et comment celles- 
ci peuvent se modifier dans un certain ordre, c'est ce qu'il est fa¬ 
cile de concevoir, puisque Facte de la vie peut amener Faddition 
ou la soustraction d'eau combinee avec les principes colorants; la 
formation d'acides agissant avec d'autant moins d'intensit6 qu'ils 
sont plus faibles, d'une maniere passagere ou constante, suivant 
qu'ils sont volatils ou fixes ; la formation d'alcalis, qui agissent 
en sens inverse, soit par eux-memes, soit en neutralisant les acides. 

§ 634. Mais a ces theories, d'apres lesquclles les diverses cou¬ 
leurs deriveraient d'une seule matiere diversement modifiee, on 
oppose d'assez graves objections. La chlorophylle ne se trouve pas 
dans les couches cellulaires les plus superficielles, notamment dans 
celles de Fepiderme; et c'est principalement dans celles-la qu'on 
trouve le principe colorant bleu, violet ou rouge . comment done 
s'y formerait-il aux depens d'une matiere qui n'y existe pas? 11 
est vrai que dans les cellules plus profondement situees et rem- 
plies de chlorophylle (dans celles du mesophylle), on voit a une 
certaine epoque se former la matiere rouge ; mais Fobservalion 
microscopique montre qu'en general elle y existe concurrem- 
ment avec la verte, que ce n'est pas celle-ci qu'elle remplaee, 
mais bien le sue auparavant incolore; qu'elle dissimule seulement 
quelquefois la chlorophylle, en enduisant les granules verls, qui 
d'autres fois restent parfaitement distincts. Le sue incolore des 
cellules, par Faction prolongee d'un acide faible, rougit peu a 
peu, mais sans passer par le bleu, ce qui devrait avoir lieu s'il 
provenait de Fanthocyane. L'anthoxanthine et la chlorophylle pren- 
nent dans Facide sulfurique concentre une couleur bleu-foncer 
que M. Marquart attribue au passage a Feta't d'anthocyane; mais 
alors celle-ci, continuant a eprouver Faction de Facide en ex- 
ces, devrait passer plus tard au rouge, ce qui n'a pas lieu. Com¬ 
ment d'ailleurs les feuilles et fleurs colorees en jaune par Fan- 
ihoxanthine passent-elles immediatement au rouge? M. Marquart 
admet lui-meme que c'est par la superposition de cellules plus 
nouvellement formees qui se remplissont d'anthocyane rougie par 
un acide; mais on n'apercoit pas de teintes verte et bleue, qui,. 
dans cette hypothese, devraient preceder la rouge. On est conduit 
par ces diverses considerations a douter que la chlorophylle, Fan¬ 
thocyane, la matiere rouge puissent etre divers etats d'une m6mo 
matiere; et ce doute est confirme par une grave autorite, celle do 
M. Berzelius, qui se prononce contre cette hypothese et admet la 
rouge comme une substance distincte, qu'il nomme erythrophylh 
(d'ipuOpo;, rouge, et cpuXXov, feuille). D'un autre cote il a extrait 
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des feuilles une matiere jaune qu'il nomme xanthophylle, et qui 
parait differente do ranthoxanthinecar c'est un corps gras de 
nature particulicro, a peine soluble dans I'alcool. Ce serait celte 
matiere qui, associee a une autre plutot bleue que verte dans la 
chloropliylle, donnerait, lorsqu'elle en est depouillee, aux feuilles 
la teinte jaune que nous leur voyons prendre si souvent. 

II est done probable qu'il y a, dans les parties colorees des 
plantes, plusieurs matieres differentes; et peut-etre , d'apres les 
proprietes distinctes qu'oftrent plusieurs de ces matieres, tout en 
nous donnant la sensation d'une seule et meme couleur, doit-on 
soupQonner qu'il y en a plus que nous n'en avons mentionne. 
C'est a la chimie a decider ces questions, et il est a desirer qu'elle 
donne a cette etude une base certaine en determinant la compo¬ 
sition elementaire de ces principes colorants, a commencer par la 
chloropliylle, comme elle I'a fait pour beaucoup des autres prin¬ 
cipes immediats dont nous avons parle a i'article de la nutrition. 

§ 635.-Nous avons vu des nuances brunes dues a I'effet qui re- 
sulte de la superposition de cellules remplies de sues de couleur 
differente (§ 628). Quelquefois cependant Finterieur des cellules 
est rempli par une matiere veritablement brune , qui se montre 
sous la forme de globules assez semblables a ceux de la chloro¬ 
pliylle. M. Berzeliusne pense pas qu'elle ait de rapport avec celle- 
ci, puisque c'est dans un extrait d'abord incolore qu'on la voit se 
produire par Faction de Foxygene. 

§ 636. Mais cette couleur brune a souvent son siege non plus 
dans Finterieur, mais dans la paroi meme des cellules qu'une ma¬ 
tiere colorante, variant suivant les plantes ou leurs parties du 
jaune au brun le plus fonce, penetre et impregne a la maniere 
du ligneux (§20). L'existence de globules de la meme couleur 
coincide quelquefois, et peut-etre alors a-t-on un meme principe 
en partie libre dans la cavite de la cellule, en partie incorpore au 
tissu de ses parois. Le cas le plus rare est celui ou ce sont des 
cellules voisines de la superficie qui montrent cette coloration, 
comme dans de certaines Jongermannes ou dans des Azolla; plus 
habituellement, ce sont des cellules profondement situees, celles 
de parties dont nous ne nous sommes pas encore occupes sous ce 
point de vue : du bois, par exemple. Ces cellules, qui ont une du- 
ree beaucoup plus longue que celles des feuilles ou surtout des 
fleurs, ont des parois dpaissies par la formation de plusieurs cou¬ 
ches successivement emboitees Fune dans Fautre ; et il est clair 
que ces couches, a mesure qu'elles se superposent ainsi, doivent 
prendre dans leur ensemble une coloration de plus en plus foncee, 
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lors meme que chacune, consideree a part, ne le serait qu'a un 
tres-faible degre. 

§ 637. Le bois des Fougeres et des Palmiers doit ordinaircment 
sa couleur a celle que prennent ainsi les parois des cellules, et la 
ineme chose a lieu dans celui de quelques dicotyledonees, comme 
TAune et le Murier; mais dans ces dernieres c'est plus souvent la 
matiere intracellulaire, qui se colure a Tinterieur soit des fibres 
ligneuses, soit des utricules formant les rayons medullaires (par 
exemple dans rfibenier). 

§ 638. Nous avons vu ailleurs (§ 67) la distinction du bois en 
aubier et en coeur; nous savons que c'est dans le premier, plus 
jeunc, qu'abondent les liquides et s'exercent plus activement les 
phenomenes vitaux, ralentis on meme arretes dans le coeur, par- 
tie durcie et sechee, vieillie et comme mort^, et en m£me temps 
celle qui est coloree. Ici done la coloration semble ne plus se lier 
a la vie et devient presque exclusivement du domaine de la chi- 
mie, qui, d'apres les teintes si variees des differents bois, a sans 
doute a chercher ici, comme dans les fleurs, plusieurs principes 
colorants et de nombreuses modifications dont ils sont susceptibles. 
Ces changements s'operent lentement et a I'abri de Fair, dont le 
coeur est isole par toute Fepaisseur de Faubier et de Fecorce. 
Celle-ci, quiy estdirectement exposee, setrouvedans d'autres con¬ 
ditions, et subitdes changements de coloration plusrapides et diffe¬ 
rents. Cette action de Fair se fait au reste sentir sur les bois mis en 
contact avec lui et les fonce en general : il suffit de citer FAcajou 
comme exemple. 

§ 639. II arrive souvent que les combinaisons des principes con- 
tenus dans Fatmosphere et de ceux qui colorent les parties vegetales 
se font plus rapidement et comme instantanement. Ainsi, pendant la 
vie, les cellules de la racine de Garance sont gonflees d'un sue jaune; 
si on les arrache, elles prennent superficiellement au contact de Fair 
cette couleur rouge que tout le monde connait; si on les blesse ou 
qu'on les coupe, cette coloration nouvelle se produit de suite sur 
les parties ainsi decouvertes. Elles ne la prennent pas dans Foxy- 
gene pur, mais seulement dans celui ou Fon introduit une petite 
quantite de vapeur d'eau. On trouve dans nos bois un grand nom- 
bre d'especes de champignons du genre Bolet dont la chair est 
parfaitement blanche ; qu'on Fen tame, on la voit passer a d'autres 
couleurs : a une teinte vincuse dans quelques-uns, au bleu-ver- 
datre dans d'autres, a Findigo le plus intense dans le Boletus 
cyanewens. Plusieurs ileursd'Orchidees d'un blanc tres-pur, commo, 
celles du Calanthe veratrifolia, du Metia Tankervillcc, etc., de- 
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viL-nncnt egalement d'un bleu fonco sur tous les points qu on vient 
a blessor on froisser, et en seehant clles prennent cetle meme 
teinte qui va jusqu'au noir. La dessiccation determine unchange- 
ment en noir sur toute la surface de la plupart des plantes de cette 
famille des Orchidees; et on en observe une analogue sur celles 
de plusieurs autres, notamment celle des Rhinanthacees , ou tous 
ceux qui font des herbiersont pu observer cette propriete, qui de- 
vient presque un caractere de famille. Cette modification est due 
dans quelques cas a la presence du principe colorant de I'indigo, 
qui, gris ou blanchatre pendant la vie, prend, ense combinant ayec 
I'oxygene, la couleur par laquelle nous sommes habitues a le desi¬ 
gner. Sans doute le tanin, si frequent dans certaines parties du 
vegetal, I'acide gallique qui s'y trouve, les sels de fer qu'on y a 
sou vent reconnus en proportions assez notables et qui, meles avcc 
cet acide, forment de I'encre, jouent un role dans beaucoup d'au- 
tres cas ou nous observons cette coloration apres la vie. Mais alors 
la determination de ces matieres, les modifications et les combi- 
naisons nouvelles dont elles sont susceptibles, appartiennent a une 
aulre science. 

CIIALEUR PROPRE DES VEGETAUX. 

§ 640. Les vegetaux ont-ils, comme les animaux, une chaleur 
qui leur soit propre , qui par consequent ne soit pas celle de I'at- 
mosphere dont ils sont environnes? Cette chaleur est-elle con- 
stante ou bien intermittente, et dans quelles occasions acquiert- 
elle le plus d'intensite? Le raisonnement suffit pour repondre, 
jusqu'a un certain point, a ces questions, puisque la cause de la 
chaleur dans les animaux est connue; que cette cause reside dans 
certaines combinaisons chimiques toujours accompagnees d'un de- 
gagement calorifique, notamment de celle du carbone avec I'oxy- 
gene; que des combinaisons analogues ont lieu dans le vegetal, 
mais que ces actions bien plus faibles et plus lentes ne s'exercent 
pasd'ailleurs d'une maniere continue, pas dememe sous rinfluence 
et en I'absence de la lumiere du jour, ni dans les diflerentes sai- 
sons, ni dans les difTerentes parties d'une m6me plantc. On en con- 
clut que les vegetaux devront en elfet posseder une chaleur pro- 
duite par I'acte de la vie, mais qu'elle sera en general peu sensible ; 
qu'elle ne le deviendra davantage que dans certaines phases de la 
vegetation; qu'elle sera concentric dans certaines regions et nulle 
dans les autres. C'est ce que nous apprend en efTet Texperience. 
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§ 641. C'est dans des fleurs et au moment de la floraison qu'on 

a constate un degagement particulier de chaleur. Dans celles de la 
famille des Aroides il est assez fort pour etre reconnu par le tact 
seul, et leur disposition se prete d'ailleurs merveilleusement'aux 
observations de ce genre. Elles sont en effet accumulees sur un axe 
epais et allonge qu'enveloppe nne grande spathe en forme decor- 
net (/?#. 185), qui concentre la chaleur produite par toutes les 
fleurs a la fois, et dans lequel il est facile d'introduire un thermo- 
metre. Les pistils, dont chacun constitue une fleur femelle, se 
trouvent d'ailleurs separes des etamines, dont chacune constitue 
une fleur male; et on peut ainsi, en retranchant alternativement 
les uns et les autres, determiner pour quelle proportion ces deux 
ordres d'organes entrent dans le total de la chaleur. 

Lorsque le spadice s'epanouit il devient pendant quelques jours 
le siege d'une sorte de fievre. qui etablit entre lui et I'air envi- 
ronnant une difference d'un plus ou moins grand nombre de de- 
gres; cette fievre estintermittente et quotidienne, car chaquejour 
la chaleur commence a croitre graduellement: puis, apres avoir 
atteint un maximum, a decroitre jusqu'a ce qu'elle revienne a peu 
pres au point de depart, point qui reste un peu au-dessus de la 
temperature de I'air environnant. L'acces, faible au debut de la 
floraison, devient plus fort les jours suivants, puis s'affaiblit et 
cesse au bout de peu de temps. II ne revient pas chaque jour a la 
meme heure precisement, mais avance ou retarde sur le jour pre¬ 
cedent. Dans notre Arum commun, le maximum de la chaleur ainsi 
developpee, c'est-a-dire au-dessus de la chaleur atmospherique, 
est de 8 a 10°: on en a remarque une plus elevee dans les Arum 
italicum et YArum dracunculus, qui appartiennent a des pays plus 
chauds; dans le Colocasia odora, le Caladium pinnatifidum, qu'on 
cultive en serre. Mais le phenomene parait acquerir une toutautre 
intensite dans les climats ou ces planles croissent spontan&nent, 
puisque dans une des plus anciennes observations faites a Bourbon 
cinq spadices de YArum cordifolium, lies autourdu thermometre, 
le firent monterde 25°; douze le firent monterde plus de 30°. 

§ 642. Le spadice des Aro'ides diverses sur lesquelles ont ete 
faites ces observations se compose d'un axe entourd inferieure- 
ment d'un certain nombre de pistils; plus haut, d'antheres fertilcs; 
superieurement, d'antheres plus ou moins completement avortees: 
le tout enveloppe par la spathe en forme de cornet; la chaleur 66- 
veloppde pendant la floraison est la resultante g6nerale de la tem¬ 
perature a laquelle sont elevees alors ces regions differentes. Mais, 
si Ton recherche ce qui appartient a chacune d'elles en particu- 
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lier, on trouve que la chaleur s'y trouve tres-inegalement distri- 
buee; que la plus forte proportion vient en general des antheres 
fertiles; que les steriles paraissent quelquefois les egaler ou les 
surpasser meme, mais rester fort au-dessous lorsque leur avorte- 
inent et leur metamorphose sont complets ; que la temperature des 
pistils esl toujours comparativement beaucoup plus faible, et celle 
de la spathe bien davantage encore. 

§ 643. Pendant cette floraison, comme pendant celle des Heurs 
en general, il y a une certaine quantite d'oxygene prise par elles 
dans I'air environnant; une certaine quantite d'acide carbonique 
exhalee, par consequent une quantite proportionnelle du carbone 
de la fleur brulee. Or M. de Saussure a constate que cette propor¬ 
tion est considerable dans les AroYdes pendant le degagement de 
chaleur, extremement superieure a celle qu'on observe tant que la 
fleur reste froide, et qu'elle est fort inegale pour les diverses par¬ 
ties separeesdu spadice ; que, par exemple, dans les Arum mncu- 
latum et dracunculus, pendant que les antheres absorbent plus de 
ISO'fois leur volume d'oxygene, la massue terminale, formee par 
les antheres steriles, n'en absorbe qu'environ 30 fois son volume, 
la reunion des pistils que 10 fois, le cornet que de 5 a La cha¬ 
leur developpee par les parties difterentes se trouvant d'ailleurs a 
peu pres en rapport avec ces nombres, on en conclut necessaire- 
ment qu'elle est due a cette combustion si active pendant tertaines 
phases de la floraison. 

§ 6ii. II etait naturel de penser que ce phenomene, si intense 
ehez les Aro'ides, doit se relrouver a un certain degre dans les au- 
tres fleurs qui, comme nous venons de le rappeler, se comportent 
d'une maniere analogue relativement a I'air, en combinant avec 
son oxygene une certaine proportion du carbone qu'elles conte- 
nnient. Des experiences delicates ont fait reconnaitre dans certaines* 
fleurs, en eflet, un certain developpement de chaleur pendant la 
floraison, mais toujours tres-faible; il alteignait dans les unes au 
plus un degre au-dessus de la temperature atmospherique, moins 
dans un plus prand nombre d'autres, et restait completement in¬ 
sensible dans la plupart. II est vrai que la fleur est souvent a ce 
moment m£me, ainsi que nous I'avons vu, le siege d'une exhalation 
et par suite d'une evaporation, qui, par le froid qu'elle produit, 
doit tendre a dissimuler d'autaiit la chaleur developpee. En compa- 
rant la quantite d'oxygene absorbee par une lleur simple, c'est-a- 
dire munie de ses etamines, et la meme fleur doublee, c'est-a-dire 
ou ces etamines se sont changees en petalcs, par les fleurs males 
d'une espece dicline et par les fleurs femellcs de la meme, on peut 
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se convaincre qu'ici, comme dans les Aroides, les antheres con- 
somment plus que les petales ot que les pistils. II est done permis 
d'expliquer par la meme cause le meme effet. Cependant remar- 
quons qu'on ne doit pas admettre cette combustion comme la calise 
unique de la faible chaleur developpee par ces fleurs, puisque 
celle-ci ne se trouve pas dans un rapport constant avec la propor¬ 
tion d'oxygene detruit, et que certaines fleurs en consommentplus, 
quoique ne manifestant aucune elevation de temperature, que 

-d'autres fleurs qui en presentent une bien appreciable. 
§ 545. Nous savons que dans la germination la graine s'empare 

de Toxygene de I'air, et forme une quantite assez grande d'acide 
carbonique. On est porte a en conclure qu'il doit y avoir dans cet 
acte de la vie vegetale, comme dans celui de la floraison, un deve- 
loppement de chaleur. On en peut observer en effet un assez 
considerable, si Ton introduit un thermometre au milieu d'un amas 
de graines germant: par excmple, des monceaux de graines d'orge 
auxquelles on fait subir un commencement de germination pour la 
preparation de la biere. Neanmoins M. Dutrochet pense que cet 
e::hauffement n'estpas un phenomene vital, qu'il estdu auxmemes 
causes qui determinent une grande elevation de temperature dans 
un amas de foin humide ou de toutes autres matieres vegetales 
amoncelees de meme, soit vivantes, soit mortes, et qui ne sont, 
selon lui, aulres que les combinaisons chimiques operees entre les 
vapeurs organiques s'elevant de ces matieres, condensees dans les 
vides qu'elles laissent entre elles, et subissant une decomposition 
plus ou moins rapide. 

§ 646. Le meme auteur s'est occupe de determiner la chaleur 
qui peut elre produite dans les autres parties du vegetal, et a ap¬ 
plique a cette recherche un appareil thermo-electrique, e'est-a- 
dire mesurant la chaleur au moyen du developpement de I'elec- 
tricite qui Taccompagne, et ayant ce double-avantage que les 
moindres quantiles sont indiquees beaucoup plus clairement que 
par les thermoscopes les plus delicats, et que toute partie vegetale 
peut etre assez facilement exploree, puisqiul suffit d'y enfonccr 
deux pointes faisant partie de cet appareil simple et tres-ma- 
niable. 

Deja on avait apergu une difference de temperature entre les 
vegetaux et I'air environnant. Ces experiences s'etaient port£es 
principalement sur les troncs des arbres, dans lesquels il est fa¬ 
cile, au moyen d'un forage, de faire pdnetrer un thermometre a la 
profondeur dont on veut constater la temperature; et celle-ci, en 
general, s'etait trouvec tantot un pen plus elev^c que celle dc 
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I'air, tantot an contraire un peu plus basse. Mais on peut expli- 
quer facilcment cctte differGnce sans recourir a une chaleur vitale 
propre au vegetal. Le bois, beaucoup plus mauvais conducteur 
do la chaleur que I'air, par consequent se refroidissant et rechauf- 
fant beaucoup plus lentement, doit tendre toujours a se mettre en 
equilibre avec lui, et s'y trouver tres-rarement, puisque dans no- 
tre climat la temperature ne se maintient jamais long-temps con- 
stante, mais change perp^tuellement suivant la saison, les jours et 
les heuros. Le vegetal suit ces variations, mais seulement de loin, 
et accuse Tetat anterieur plutot que I'etat actuel de Tatmosphere. 
D'ailleurs, dans ces experiences, la partie ou est enfoncee la boule 
du thermometre est parcourue par la s&ve ascendante, qui, abritee 
du dehors, a du conserver la temperature du sol a la profondeur 
ou elle est absorbee par les extremites des racines, plus fraiche 
que I'air lorsqu'il est chaud, plus chaude lorsqu'il estfroid. Enfin, 
s'il y a un developpement de chaleur vitale, ce doit etre la ou s'o- 
perent activement sous I'influence de la vie ces combinaisons chi- 
miques dont nous avons parle autre part, vers la peripherie et non 
vers le centre, dans les jeunes et non dans eel les qui sont deja 
vieillies. 

Ce sont ces considerations qui ont dirige M. Dutrochet; et, les 
jeunes tiges qui n'etaient pas accessibles au thermometre I'etant 
aux points de son appareil thermo-electrique, il a pu constater 
qu'elles sont le siege d'une production de chaleur, tres-faible il 
est vrai, puisque dans les plantes ou elle lui a presente son maxi¬ 
mum elle atteignait au plus de 3 a A dixiemes de degre, et 
que dans d'autres elle ne depassait pas quelques centiemes. Elle 
varie du reste avec les causes suivant lesquelles augmente ou di- 
minue I'intensite des phenomenes vitaux; et e'est ainsi qu'on la 
voit d'autantplus sensible que les parties jeunes vegetent plus vi- 
goureusement, qu'on la voit plus marquee aux heures du jour ou 
ces phenomenes acquierent le plus d'activite, s'affaiblir ensuite 
graduellement et quelquefois meme s'eteindre completement pen¬ 
dant la nuit, quoiqu'une obscurite artificielle ne I'abolisse qu'a la 
longue. Les feuilles elles-memes, du moins dans certains vege- 
taux ou Tevaporation est presque nulle, et les fruits, accusent aussi, 
mais a un degre beaucoup plus faible, un developpement inte- 
rieur de chaleur. 

§ 647. Developpement de lumiere. — Ce fut la fille de Linn6 
qui, la premiere, observa ce curieux phenomene de lueurs qui s'e- 
chappent des fleurs de la Capucine. L'observation futrepetee plus 
lard par d'autres et aussi sur d'autres fleurs, plus particuliere- 
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ment sur des fleurs dont la couleur est 1c jaune ou I'orange, avec des 
tcintes brillantes et dorees, comme le Soleil, le Souci des jardins, 
I'CEilletetlaRosed'Inde, etc., etc. G'estde preference dans lessoirees 
qui suiventune journee chaude etorageuse que ces Eclairs se pro- 
duisent, dit-on, et avec le plus de vivacite; mais jamais lorsque 
I'atmosphere est humide. Suivant le recit d'un voyageur, il y a en 
Afrique une espece de Pandanus ou la rupture de la spathe, par 
les fleurs qu'elle enveloppait, est accompagnee de bruit et d'un jet 
de lumiere. On cite des champignons phosphorescents. Dans les 
Rhizomorpha, qui ont I'apparence de racines noiratres serpentant 
a travers le tissu des bois morts et dans des lieux frais et obscurs, 
c'est aux extremites, d'une couleur blanchatre et d'une texture 
floconneuse , surtout sur les rameaux jeunes et vigoureux, que se 
produit la lueur, souvent fort intense. M. Delile a pu observer que 
sur I'Agaric de 1'Olivier : 1° c'est la face inferieure du chapeau, 
celle ou les spores sont accumulees, qui devient souvent lumi- 
neuse; 2° c'est au commencement et dans la plus grande activite 
de leur croissance; 3° qu'ils ne le sont pas le jour, meme places 
dans un lieu parfaitement obscur. 

Dans toutes les observations precedentes, remission de lumiere 
accompagne rexercice des functions vitales dans le moment ou il 
est le plus actif, dans des parties qui absorbent I'oxygene et de- 
gagent I'acide carbonique. C'est done de meme que pour la cha- 
leur; et on serait tente d'en inferer que ces deux phenomenes re- 
connaissent une cause analogue, une combustion assez intense. 
Cette supposition s'appuie d'ailleurs d'experiences faites sur les 
Rhizomorpha, dont la lumiere s'eteignait dans des gaz non respi- 
rables, s'avivait dans I'oxygene pur. Neanmoins il est necessaire 
de multiplier et de varier les observations exactes avant d'etre 
autorise a rien affirmer sur un sujet aussi delicat. 

§ 648. On cite beaucoup d'autres faits de lumieres phosphori- 
ques emises par des substances vegetales en decomposition pleine 
ou commengante, des champignons, des bois, en general lorsqu'ils 
sont abandonnes a I'humidite apres avoir ete coupes en pleine 
seve, etc., etc. Ici le phenom6ne tombe entierement dans le do- 
mainede la chimie, puisque c'est en se desorganisant, en obeis- 
sant aux affinites chimiques, que ces tissus prennent ces pro- 
pridtes nouvelles, semblables a celles qu'on observe fr6quemment 
sur les matieres animales dans les m&mes circonstances. La lueur 
semble avoir son foyer dans une substance gelatineuse, etendue en 
couche sur les surfaces lumineuses, que le frottement dtale, al¬ 
longe et ravive a la maniere du phosphore. 
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§ G19. Nous avons vu que les diverses parties des plantes se 
developpent constammont suivant une meme direction (1) : la 
racine, vers rinterieur de la terre; la tige, en sens inverse, vers 
le ciel; les feuilles, vers la lumi6re. On ne pent expliquer cette 
direction constante et necessaire par leur seule tendance a se 
mettre en rapport avec le milieu qui leur offre les conditions 
propres a I'exercice de leurs fonctions, comme le demontrent 
quelques experiences fort simples. Qu'on fasse germer une graine 
dans un appareil tellement dispose que le milieu humide et 
obscur, la terre ou l eponge imbibee d'eau, se trouve place au- 
dessus d'elle au lieu d'etre, comme ordinairement, au-dessous : la 
radicule ne s'y enfoncera pas en remontant, mais descendra en 
pendant dans Fair; la tigelle n'ira pas chercher I'air et la lumiere 
qui sont au-dessous, mais montera en s'enfoncant dans la terre. 
Qu'on place a peu de distance de la radicule ainsi descendante une 
eponge mouillee offrant un plan vertical, la radicule ne deviera 
pas, mais continuera a marcher parallelementdans le vide de Fair. 
Cette tendance inverse des deux portions de Taxe vegetal tient 
done a leur nature intime. Nous savons, au reste, que e'est I'axe 
primaire seulement qui est dou6 de cette propriete, qu'on n'ob- 
serve dans les axes secondaires qu'a un moindre degre, et qui 
m&ne peut y disparaitre completement, comme le prouvent la di¬ 
rection de plus en plus oblique de ces axes et meme souvent leur 
marche horizontale; dans les rhizomes, par exemple. 

§ 650. Si Ton cherche a changer cette direction naturelle des 
parties, elles ne tardent pas a la reprendre d'elles-memes. Une 
branche retenuede force dans une position horizontale se redresse 
bient6t par son extremity qui s'allonge, et elle recommence a 

(1) Quelques plantes parasites croissant sur les arbres , celles de la famille des 
Loranthacees, et notamment le Gui, qui la represente chez nous, font exception a 
cette r£gle. La graine du Gui s'attache aux branches par la glu qui I'entoure, 
germe ainsi attachee, et dirige toujours sa radicule vers le centra de la branche, sa 
gemmule en sens inverse. Sur un boulet, dont on peut de plus iaire varier la po¬ 
sition, la radicule pousse de meme en se dirigeant vers le centre. Sur la vitre d'une 
fenetre elle tend toujours vers I'interieur de I'appartement, qu'elle soit appliquee 
sur la surface exterieure ou interieure de la vitre. En un mot, e'est toujours vers 
la lumiere quo parait se diriger la gemmule, tandis que la radicule Be dirige vers 
I'obscurite. 
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monter : dans les memes circonstances, une racine se courbe et 
recommence a descendre. Knight proposait une explication assez 
simple de ce phenomene, en.faisant remarquer que les sues, par 
TefTet de la pesanteur, s'accumulent sur toute la face inferieure de 
la branche ainsi horizontale; que I'accumulation des sues deter¬ 
mine un developpement plus actif dans toute cette moitie, dont 
les fibres s'allongent plus dans un meme temps que celles de la 
moitie superieure, et qu'il en resulte necessairement qu'elle doit 
s'arquer en tournant sa convexite en bas, et consequemment re- 
dressant son extremite. Quant a la direction de. la racine qui ne 
s'allonge que par le bout, il I'expliquait egalement par la pesan¬ 
teur qui doit toujours accumuler jes sues a ce bout inferieur et le 
faire descendre. Mais cette theorie ne peut s'appliquer au cas ou 
la direction de la racine est intervertie, ni a celui ou les axes se- 
condaires suivent naturellement une marche tres-oblique ou hori¬ 
zontale, ou meme descendante, comme, par exemple, dans certains 
arbres pleureurs. 

§ 651. M. Dutrochet a cherche. dans la structure meme des 
parties, la cause qui determine leur direction. Si, dans une masse 
de tissu cellulaire, les cellules vont en diminuant de dimension 
dans un certain sens, de telle sorte que sur un ou plusieurs plans 
de cellules plus grandes s'appliquent un ou plusieurs plans de 
cellules plus petites, et si par I'effet de Tendosmose ces cellules 
viennent a se gonfler, les plus grandes se rempliront plus et plus vite 
que les petites, leur plan s'etendra plus que le plan de ces dernie- 
res, et, comme ces plans sont intimement unis, il faudra qu'ils se 
courbent, le plus grand occupant la convexite de Tare et le plus 
petit sa concavite. Si done dans un axe les cellules vont en dimi¬ 
nuant de dehors en dedans, il y aura tendance a I'incurvation en 
dedans; si elles vont en diminuant de dedans en dehors, il y aura 
tendance a I'incurvation en dehors. Ces tendances ne se manifes- 
tent pas tant que la tige est entiere et egalement forte dans tout 
son contour, puisque les cotes egalement distants du centre et teh- 
dant a se courber de la meme maniere par rapport a ce centre se 
neutralisent reciproquement. Mais que I'on coupe la tige en deux 
moities longitudinales ou que Tun des cotes se trouve plus faible 
que le cote oppose , Pequilibre est rompu et I'incurvation s'opere. 
La position horizontale tend a dimimier la force d'endosmose dans 
le cote qui est tourne en bas, et par consequent a determiner I'in¬ 
curvation soit dans un sens, soit dans Faulre. Or, suivantM. Du¬ 
trochet, dans les tiges pourvues d'une moelle abondante, e'est du 
centre a la circonference que les dimensions des cellules, conside- 
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rees dans leur ensemble, diminuent; dans les racines depourvues 
de moelle et ou le systenie cortical a pris im bien plus grand de- 
veloppement, c'est de la circonference au centre. Si Ton vient a les 
ecarter de leur tendance naturelle, par suite de la position plus ou 
moins rapprochde de I'horizontale qu'elles auront prise, la force 
d'endosmose sera aflaiblie dans le cote qui regarde en bas ; il ces- 
sera done de neutraliser la tendance du cote qui regarde en haul, 
et celui-ci se courbera dans le sens que commande la disposition 
de ses plans cellulaires, en formant un arc dont la concavite re¬ 
garde en haut si c'est une tige, en bas si c'est une racine, en di- 
rigeant son extremite libre en haut dans le premier cas, en bas 
dans le second. 

Quoi qu'il en soit de la valeur de cetle explication par rapport 
a ce probleme si difficile de la direction des axes vegetaux, le prin- 
cipe sur lequel elle repose peut aider a se rendre compte d'un 
grand nombre de cas moins compliques, ou il y a mouvement par 
suite d'incurvation, et cela au moyen d'une force deja connue, I'en- 
dosmose, que nous avons vue jouer un si grand role dans le mou¬ 
vement des liquides, et qui parail en jouer egalement un dans celui 
des solides, par suite du gonflement inegal dont sont susceptibles 
des parties juxtaposees. Nous avons done du entrer dans tous les 
details qui precedent, quoique jusqu'a present il n'ait pas ete ques¬ 
tion de mouvement proprement dit, et que !es changements de di¬ 
rection dont nous nous sommes occupes n'aient lieu que par suite 
de la croissance, par Taddition de parties nouvelles aux parties 
deja formees, et n'entrainent nullement un changement de place 
dans celles-ci. 

§ 652. Mouvements divers. — La dehiscence des antheres et 
cclle des pdricarpes estaccompagnee d'un changement de forme dans 
ces organes. II est souvent fort lent et ne s'opere que graduellement 
de maniere a nepas donner a I'observateur I'idee de mouvement; 
mais il la donne d'autres fois en s'operant brusquement et presque 
soudainement. Nous avons expose ailleurs (§ 451, 508) le mecanisme 
de ce mouvement, qui resulte de la structure des parties : certains 
points ou certaines lignes presentent moins de resistance que le 
reste des parois; celles-ci se dilatent ou se contractent, soit par Tacte 
meme de la vegdtation de laquelle resultent I'extension progressive 
des tissus, Paftlux des sues liquides a une certaine epoque eta une 
autre leur diminution ; soit par I'action des causes physiques vc- 
nant du dehors, comme les variations dans la temperature, dans 
1 etat hygrometrique de ratmosphere, etc. La deliiscencc brusque 
suppose toujours un certain etat de tension du generalement a 
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une disposition analogue a celle que nous venons de signaler dans 
les axes (§ 651), savoir, a I'inegale extensibilite de plans juxtapo¬ 
ses de fibres ou de cellules qui se remplissent par i'effet de Ten- 
dosmose, ou, au contraire, se vident par la perle graduelle des 
parties liquides. Les valves, jusqu'a la maturite, ont 6te mainte- 
nues dans leurs rapports par leurmutuel antagonisme ; mais, I'e- 
quilibre une fois rompu, ces valves separees obeissent a leur ten¬ 
dance propre, se redressent, se courbent ou se recroquevillent de 
diverses manieres. C'est ce qu'on peut observer dans les coques 
des Eupliorbiacees, notamment du Sablier elastique (Hum crepi- 
taiis), et dans celle des Diosmees ou meme, par suite de ces ten¬ 
sions inegales, les diflerentes couches du pericarpe, le mesocarpe 
et I'endocarpe, se separent entre elles en alfectant des formes dif- 
ferentes, le premier restant dresse, le second se recourbant avec 
force. 

Chacun peut voir la capsule mure de la Balsamine se partager 
en cinq valves, dont chacune se roule alors en spirale en dedans. 
M. Dutrochet a montre que ce mouvement est augmente si Ton 
plonge la valve dans I'eau pure, qu'il s'opere en sens inverse si 
c'est dans le sirop de sucre; qu'examinee anatomiquement elle 
presente des cellules decroissant de I'exterieur a I'interieur; que 
c'est done une veritable incurvation par endosmose, ces cellules se 
trouvant occupees par un sue plus dense que I'eau, moins dense 
que le sirop de sucre. 

Le fruit du Momordica elaterium se detache a la maturite de 
son pedoncule, et il en resulte, a sa base, un trou par lequel un 
fluide epais contenu dans sa loge avec les graines est lance vio- 
lemment au dehors, et on peut remarquer qu'alors le pericarpe 
s'allonge un peu en diminuant de diam&tre. C'est que le tissu cel- 
lulaire de ce pericarpe va, comme celui de la Balsamine, en de- 
croissant de dehors en dedans; que le fluide contenu dans son in- 
terieur, et qui s'epaissit d'autant plus qu'on approche davantage 
de la maturite, agit a la maniere du sirop de sucre et tend a re- 
dresser les valves, et celles-ci, pressant ainsi sur le liquide et re- 
poussant le sommet du pedoncule qui sert comme de bouchon, 
determinent cette dehiscence singuliere. 

Ces mouvements peuvent s'expliquer par des causes physiques 
et mecaniques. Passons a d'autres ou I'intervention de ces causes 
est beaucoup moins claire, et pour lesquels notre ignorance est 
souvent obligee de recourir a I'agent mystdrieux de la vie. 

§ Go3. Nous savons (§ 123) que dans la tres-grande majorite des 
plantes les feuilles oflrcnt deux faces: une supmeure, tournec 
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vers le soloil; une inferieuro, vers la terre. Si Ton intervertit 
celte direction, la feuille tend a reprendre sa position naturelle en 
surmontant les obstacles qu'on lui a opposes, ct, si elle ne pent 

.en venir a bout, elle s'altere et finit par mourir. C'est par le pe¬ 
tiole, ou, lorsqu'il manque, par la base d'insertion, que ce retour- 
nement s'opere; et on ne peut I'attribuer a I'elasticite des fibres 
qu'on a tordues et qui tendent a se detordre , puisque, si Tinter- 
version des feuilles a lieu naturellement comme dans les bran¬ 
ches pendantes, c'est le petiole qui se tord de lui-meme pour 
tourner en haut sa face superieure. Le retournement a lieu, tant 
que dure la vie, sur des branches d^tachees de la planter sur 
des feuilles ou meme des fragments de feuille qu'on a eu soin 
de suspendre par un support sufTisamment mobile. On ne doit 
pas chercher la cause de ce phenomene dans les rapports de* la 
feuille avec Fair et la lumiere; car ii a lieu dans I'eau et dans 
1'obscurite. 

§ 654. Sommeil des plantes. — Mais, neanmoins, la position 
des feuilles est influencee par la lumiere d'une maniere incontesta¬ 
ble, comme le prouve la plus simple observation et comme le 
confirme I'etude de leurs fonctions. Nous ne parlons pas iei de la 
tendance que la plante entiere manifesto des sa naissance en s'in- 
clinant et se portant du cote le plus eclaire, et en y developpant 
en plus grande proportion ses branches et ses feuilles y comme on 
le voit sur le bord des bois, dans les clairieres, etc., etc. : il est ne- 
cessaire, en effet, qu'elle se developpe mieux du cote ou elle trouve 
les conditions les plus favorables a I'exercice des fonctions de ces 
parties, et par suite a leur croissance et leur multiplication. II est 
question ici des mouvements qu'executent les feuilles, considerees 
isolement, pour se mettre en rapport avec la lumiere, tels qu'ils 
modifient sou vent plus ou moins cette autre position de la feuille 
tournant une face vers le ciel et I'autre vers la terre, et de diverses 
nianieres, suivant Petat du jour plus ou moins clair, plus ou moins 
avance. Ce phenomene ne peut etre mieux etudie qu'en Texaminant 
dans ses conditions les plus opposdes, en presence de la lumiere, 
et, en son absence, pendant le jour et pendant la nuit. Or qui- 
conque, dans une obscurite qui permette de distinguer les objets, 
ou seulement pendant le crepuscule, fixera son attention sur un 
certain nombre de plantes, sera frappe de la difference de physio- 
nomie que prdsentent beaucoup d'entre elles avec celle qui nous est 
familtere, et reconnaitra que ce changement est du a la position 
nouvelle qu'ont prise les feuilles. 

Ce nouvel etat a ete nomm6 leur sommeil; mais elles sont loin 
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de dormir de la meme maniere dans les vegetaux differents. Ellcs 
peuvent, apres avoir execute sur leur point d'attache un quart de 
revolution, diriger leurs pointes en has (comme dans YImpatiens 
noli-tangere) on en haut (comme dans YAtriplex hortensis), ex- 
posant en dehors leur face superieure dans le premier cas, i'infe- 
rieure dans le second. Mais souvent elles ne se dressent on ne se 
renversent que plus imparfaitement. 

Ce sont surtout les feuilles composees qui sont assujetties au 
sommeil et le prennent avec les poses les plus variees, puisque 
chez elles non-seulement les petioles peuvent se mouvoir sur le 
rameau qui les porte, mais les petioles partiels sur le commun, les 
folioles sur le rachis. De la trois ordres de mouvements qui peu¬ 
vent se combiner ensemble. Dans les feuilles composees qui n'en 
ofTrent qu'un seul, celui des folioles, celle-ci pendant la nuit peut 
se relever (comme dans la Feve de marais, les Lotus, les Ire¬ 
nes, etc.,) ou se baisser directement (comme dans les Oxalis, la 
Reglisse, etc.), ou se rabattre sur le rachis en dirigeant sa pointe 
soit en avant (comme dans la Sensitive et la plupart des autres 
Mimoses et vrais Acacias), soit en arriere (comme dans le Tephro- 
sia caribcea). Dans ces deux derniers cas, les folioles s'imbriquent 
d'arriere en avant ou d'avant en arriere. Lorsque en outre le pe¬ 
tiole commun a un mouvement propre, il se dirige ou en haut 
(dans les Casses, par exemple) ou en bas (comme dans YAmorpha), 
faisant ainsi, avec la partie superieure de Taxe qui le porte, un an¬ 
gle moins grand ou plus grand que durant le jour. Lorsqu'enfin, 
dans la feuille plusieurs fois composee, les petioles de divers or¬ 
dres se meuvent en meme temps les uns sur les autres, comme 
on pent le voir dans la Sensitive, les petioles partiels se replient 
d'arriere en avant sur le commun en tendant a lui devenir paral- 
leles, et celui-ci de haut en bas sur le rameau. On concoit qu'en- 
tre ces directions on peut en observer d'intermediaires 7 comme 
celle des folioles se dirigeant a la fois en avant et en haut, des 
petioles formant, avec Taxe qui les supporte , des angles d'un 
nombre de degres tout a fait variable. II y a des differences essen- 
tielles qui caracterisent le sommeil de planfes diverses entre elles; 
il y en a de secondaires qu'une meme plante peut offrir suivant 
I'intensite plus ou moins grande de son sommeil. Ainsi, dans la 
Sensitive, les petioles communs ne pendent pas toujours pendant 
la nuit, et les partiels ne s'inllechissent qu'apr&s le reploiementdcs 
folioles, de telle sorte qu'on peut distinguer, par ces trois degrds, 
si cettc singuliere plante dort legerement ou profondement. 

§ 055. L'etat de sommeil presente des rapports remarquables 



SOMMEIL DKS FEU1LLES. V.)! 
avec celui que les jeunes feuilles, diversement repliees , offraient 
dcja dans la pnMbliaison, et i'on peut considerer le premier comme 
etant, jusqu'a un certain point, un retour au second. Aussi, aux 
modifications que nous avons deja indiquees, peut-on ajouter quel- 
quefois un degre de plus, celui de la plicature du limbe meme des 
feuilles : nous citerons, pour exemple, celui de la foliole condu- 
pliquee en dehors dans les Oxalis. Plus les feuilles sont rapprochees 
de I'epoque de la prefoliaison, plus elles retournent avec facilite a 
la disposition qu'elles presentaient acette periode de leur vie, plus 
elles sont disposers a dormir, et elles le deviennent de moins en 
moins en vieillissant. La mollesse des tissus, attribut general de la 
jeuncsse; la durete qu'ils acquierent de plus en plus avec Tage, sont 
des indices de leur tendance plus ou moins grande au sommeil. 
Les feuilles epaisses, coriaces ou roides n'y sont pas sujettes; celles 
qui le sont se montrent toujours plus ou moins molles et minces. 
On y remarque aussi, le plus souvent, la presence des articula¬ 
tions si propres a favoriser le jeu des parties , et elles prennent au 
point d'attache des feuilles et des folioles un developpement tout 
particulier dans les plantes signalees pour cette faculte, comme 
les Mimoses et beaucoup d'autres Legumineuses. 

§ 656. Dans les jours sombres on voit les feuilles ou ne pas s'e- 
veiller ou s'endormir beaucoup plus tot, et la transition du clair a 
I'obscur, lorsque le temps se couvre a Tapproche d'un orage, se fait 
sentirsur les plantes les plus impressionnables. Si Ton soustraitles 
plantes a rinfluence de la lumiere en les recouvrant ou les por- 
tant dans une chambre completemen£ obscure, elles prennent la 
position du sommeil, les unes plus tot, les autres plus tard. Si on 
eclaire la chambre avec assez d'eclat, elles repassent a I'etat de 
veille et se relevent peu a peu. Decandolle, auquel on doit une 
suite d'ingenieuses experiences a ce sujet, etait parvenu a tromper 
en quelque sorte et desheurer des Sensitives et quelques autres 
vegetaux, a les faire dormir le jour dans une obscurite artificielle, 
a les faire veiller la nuit a la clarte des lampcs. II ne peut done y 
avoir de doute au sujet de rinfluence que la lumiere exerce sur ce 
plienomene. 

§ 657. Cependant, de meme que pour la direction naturelledes 
feuilles (§ 653), nous trouvons ici quelques faits qui semblent prou- 
ver que la lumiere n'est pas I'agent unique. S'il est des plantes 
qui changent ainsi d'habitudes suivant qu'on fait varier son ac¬ 
tion, il en est d'autres qui, moins complaisantes, ne les perdent 
pas, qui dans I'obscurite meme continuent a dormir la nuit et a 
veiller le jour. La Sensitive ello-m6me, privde de toute lumiere 
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naturelle ou artificielle, presente des alternatives de sommeil etde 
veille, mais elles deviennent tres-irregulieres. Lesplantes des re¬ 
gions equinoxiales conservent dans nos serres, malgr6 Tin^gale 
distribution des jours et des nuits, les memes habitudes de som¬ 
meil qu'on leur connait dans leur pays natal, ou les nuits sont ega- 
les aux jours. D'ailleurs les heures varient pour les difTerents ve- 
getaux, qui no se reglent pas tous surle jour et dont quelques-uns 
so levent ou se couchent plus ou moins long - temps avant le 
soleil. 

§ 658. La lumiere agit aussi sur les fleurs d'une maniere ana¬ 
logue, avec quelques differences cependant qui tiennent a celle de 
leur structure et par suite de leurs fonctions. Certaines tleurs pren- 
nent sur leurs pedoncules, aux diverses heures du jour, diverses 
positions, telles qu'elles regardent toujours le soleil: et de la le nom 
d'heliotropes' qu'elles ont recu (d'^Xios, soleil; TpoTryj, action de 
tourner). On cite, sous ce rapport, le Soleil de nos jardins (Helian- 
thus annuus), ou I'observation est facile a cause de la grandeur de 
la calathide qui forme sa fleur composee : .mais, comme on voit 
quelquefois sur la meme tige plusieurs fleurs tournees au meme 
moment vers des points differents de I'horizon , cette propriete est 
au moins problematique. 

x § 659. Un fait plus constant est celui de Tepanouissement de 
certaines fleurs a certaines heures, de leur occlusion a certaines 
auires. On a dit aussi d'elles que le premier etat est leur reveil, le 
second leur sommeil; et comme ces differentes fleurs s'ouvrent ou 
se ferment a des heures differentes, leurs habitudes une fois con- 
nues permettent de determiner I'heure du jour par leur. passage 
d'un de ces etats a I'autre. G'est ce que Linne appelaitVhorloge 
de Flore, et les tables qu'il a construites pour le former ont ete de- 
puis etendues par d'aulres observations. Mais, malgre toute la 
precision qu'on a cherche a leur donner, I'horloge est loin d'etre 
bonne; et c'est ce qu'il etait facile de prevoir en reflechissant que, 
dans notre climat surtout, tous les jours ne se ressemblent pas, 
que la floraison de certaines plantes se prolonge long-temps et se 
renouvelle meme dans des saisons differentes, et que la lumiere 
aussi inegalement distribuee doit deranger souvent I'instrument, 
precisement a cause de son extreme delicatesse. 

§ 660. Les petales ou les divisions qui les representent ont, les 
uns par rappor*, aux autres, une certaine position que nous avons 
vue manifesto, surtout dans la prefloraison (§ 394). Pour s'epanouir, 
ces parties s'dcartent Tune de I'autre en dirigeant leur extremitc 
de dedans en dehors et de haut en bas; lorsqu'elles se referment, 
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elles convergent de noiiveau eh operant une revolution en sens 
contraire, et tendent a reprendre plus ou moins exactement leurs 
premiers rapports: comme nous avons vu les feuilles, pendant le 
sommeil, se grouper et se couvrir de la meme maniere que.dans la 
prefoliaison. 

§ G6I. Mais dans la vie des fleurs, infiniment plus passagere que 
celles des feuilles, les alternatives de la veille et du sommeil ne se 
inontrent au plus qu'un petit nombre de fois, le plus souvent qu'une 
seule. On a nomme ephemeres celles qui s'ouvrent un seul jour etse 
referment pour ne plus se rou vrir; equinoxiales, celles qui se rouvrent 
et se referment plusieurs jours de suite. On les distingue encore en 
diurnes et nocturnes; car si la plupart s'6panouissent au jour, il y 
en a d'autres qui, fermees le jour, s'ouvrent pendant la nuit. 

Les noms populaires donnes a certaines fleurs montrent que 
depuis long-temps plusieurs de ces- faits etaient bien connus: 
ceux de Belle de jour, Belle de nuit [Mirabilis jalapa), Reine des 
nuits (Cactus grandi(torus) s'appliquaient a des fleurs ephemeres , 
la premiere diurne, les autres nocturnes; celui de Dame d'onze 
heures a une espece d'Ornithogale qui s'ouvre a cette heure et plu • 
sieurs jours de suite. 

§ 662. Ce phdnomene de I'epanouissement nocturne parait, au pre¬ 
mier aspect, directement oppose aux habitudes des feuilles, pour 
lesquelles c'est toujours I'absence de la lumiere qui determine le 
sommeil: cependant, si nous reflechissons que certaines feuilles se 
relevent pour dormir, tandis que d'autres s'abaissent, nous recon- 
naitrons qu'on ne trouve dans les fleurs que ce meme mouvement 
double, et que la difference tient suftout a ce que dans ces deux 
ordres d'organes I'etat de sommeil n'est pas rigoureusement defini 
de la meme maniere. 

D'ailleurs les variations dans I'etat de la lumi&re du jour in¬ 
fluent sur les (leurs comme sur les feuilles, et, par des experiences 
faites a Taide d'une obscurite ou d'une lumiere artificielle, on est 
parvenu de meme a changer leurs habitudes, a les desheurer. II 
est done a croire que des phenomenes si analogues reconnaissent 
une cause commune, et aussi que c'est par un mecanisme sembla- 
ble que tons ces mouvements doivent etre operes. Comme ils re- 
sultent toujours d'incurvations, de flexions ou de redressements, 
M. Dutrochet lour applique naturellement la theorie quo nous 
avons exposee plus haut (§ G51), cclle de Textensibilite inegale de 
couches juxtaposes dans un m6me tissu; nous avons vu rafflux 
des liquides par endosmose la mettre en jeu. M. Dutrochet admet 
do plus rafflux d'un gaz, I'oxygene, auquel serait ouverte une au- 
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tre voie, celle des trachecs ct des fibres, dont Taction, antagoniste 
de celle des cellules remplies de liquides, s'exercant la nuit pen¬ 
dant que I'autre s'exerce le jour, amenerait ainsi les alternatives 
du sommeil et du reveil. 

§ 663. Dans cette etude des mouvements journaliers des fleurs, 
il ne faut pas faire a la lumiere la part tout entiere ; la chaleur 
exerce sans doute quelque influence, comnie on peut s'en convain- 
cre par I'attitude qu'on leur voit prendre dans les journees tres- 
chaudes. Est-ce par elle-meme; est-ce en modifiant I'etat hygro- 
metrique de Patmosphere, dont le role est tres-important pour 
certaines plantes designees, pour cette raison, sous le nom de meteo- 
riques et disposees a indiquer, par les directions et les courbures 
de leurs petales, la s^cheresse ou I'humidite de I'air qui se fait 
sentir a leurs tissus? Le Souci des pluies (Calendula pluvialis) a 
pris ce nom de la proprtete qu'il a de se fermer quand le temps 
est dispose a la pluie : on dit qu'en pareil cas plusieurs Chicora- 
cees ne s'ouvrent pas le matin; et que le Sonchus sibiricus I'an- 
nonce des la veille en ne se fermant pas le soir, contre son habi¬ 
tude. On a done essaye aussi de former un hygrometre de Flore ; 
mais il est moins sur encore que son horloge. Ce qui ressort nean- 
moins de toutes les observations precedentes, e'est la circonspec- 
tion a apporter dans les conclusions qu'on en tire ; puisqu'il existe 
une telle complexitede causes, etque la pluie, par exemple, peut 
agir de trois manieres a la fois : en obscurcissant I'atmosphere, en 
la refroidissant, et en la saturant d'humidite. 

§ 664. Les mouvements observes dans les etamines et les pistils 
ont du fixer particulierement I'attention; comme lies a I'acte de la 
fecondation, qu'ils favorisent en rapprocbant ces parties et disper- 
sant le pollen. C'est. en effet, au moment ou cet acte s'opere, a 
celui de repanouissement, que ces mouvements se font mani- 
festement dans certaines fleurs : ils n'avaient pas lieu dans le 
bouton , ils cessent avec la floraison et ne peuvent pas plus etre 
provoques avant qu'apres. C'est par la courbure de leurs filets que 
les etamines rapprochent leurs antheres du stigmate. On peut le 
voir dans beaucoup de fleurs, par exemple dans la Rue; et on re- 
marquera que des buit etamines, situees sur deux rangs, les exte- 
rieures, opposees aux petales, s'inclinent les premieres, les inte- 
rieures un peu plus tard. Ce phenomene est particulierement 
marque dans le Parnassia, et les cinq (Hamines viennent, en se 
courbant en dedans, s'appliquer sur le stigmate Tune apres Tau- 
Iro comme si elles suivaient leur ordre d'insertion; les dix du 
Saxifraga iridactylitcs se meuvent de meme deux par deux. 
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D'autres fois c'est 1c style qui se porte en dehors vers les ^ta- 

mines mobiles, comme dans les Passiflores, quelques Onagres et 
Cactus, le Nigella sativa, etc. On a observe memo quelquefois uno 
deviation assez forte pour que le style d'une fleur aille se mettre 
en rapport avec les etamines d'une autre; dans une espece de 
Collinsonia, par exemple. 

Enfin, ces deux mouvements peuvent s'operer a la fois; le stig- 
mate et I'anthere se porter Tun vers I'autre par Tinclinaison, soit 
combinee, soit alternative, des filets et des styles, dans des Mau- 
ves et autres fleurs de la famille des Malvacees, des Onagres, etc. 

Le plus souvent, ce mouvement ne s'opere qu'une fois dans la 
vie de la fleur; il est plus rare de le voir se renouveler plusieurs 
fois. Peuvent-ils etre compares a ceux des feuilles et des corolles? 
Medicus, dans le Boerhaavia diandra, les a vus varier aux diffe- 
rentes phases du jour et se modifier la nuit, tellement que, couche 
sur le cote do la fleur le matin, le pistil, vers 10-11 heures, se re- 
levait peu a peu vers le centre jusqu'a ce que le stigmate ren- 
contrat quelqu'une des antheres; qu'au contraire, le soir, c'etaient 
les etamines qui, couchees lateralement, se relevaient a leur tour 
pour aller trouver le pistil. II y avait done un certain rapport entre 
la marche de ces organes etcelle de la lumiere, qui exercait sur eux 
son influence si puissante sur la plupart des phenomenes vegetaux. 

§ 6G5. Neanmoins d'autres agents peuvent la mettre en mouve¬ 
ment, et nous arrivons la a Tun des phenomenes les plus singu- 
liers et jusqu'ici les moins explicables : celui de mouvements plus 
ou moins brusques provoques par I'attouchementd'un corps etran- 
ger. II y a d£ja plusieurs siecles qu'on avait signale le mouve¬ 
ment des filets de la Parietaire lorsqu'on les touche, et par suite 
duquel a lieu la dehiscence des antheres. Si, dans une Epine-vi- 
nette, on touche, meme tres-legerement et a peine, la base d'un 
des filets, il se recourbe de suite en dedans comme si on lachait un 
ressort, applique son anthere sur le stigmate, puis reprend plus 
lentement sa position premiere; et cette experience pent etre re- 
nouvelee un certain nombre de fois. Dans les Cistinees, dans le 
Sparmannia I'irritation, portee de meme a la base des filets, exerce 
un eflet tout contraire, puisqu'ils se rejettent de dedans en de¬ 
hors, s'eloignant ainsi du pistil; mais ils y reviennent ensuite avec 
plus de force, comme un ressort plie en sens inverse de sa direc¬ 
tion. Dans les Lobelias, la Gratiole, les Gentianes, ce sont les 
stigmates qui se meuvent par I'application d'un irritant etranger; 
et Ton voit alors les deux lames de celui de plusieurs Bignones 
[fiy. 396), ecartees au moment de la floraison, se rapprocher en se 
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contractant. Celui du Ruellia anisophylla, courbe dans un sens, so 
redresse lorsqu'on 1'irrite, puis se courbe en sens oppos^ et vient 
ainsi se mettre en rapport avec les poils collecteurs de la corolle 
tout charges de grains de pollen. Dans les Shjlidium les filets 
soudes avec le style forment une colonne habituellement pliee en 
dehors de la fleur, mais qui se releve brusquement des qu'on la 
touche vers sa courbure. Les fleurons des Chardons, et d'autres 
plantes de la meme famille, montrent, quand on vient a les tou¬ 
cher, une sorle de balancement du a la contraction de leurs filets 
inseres sur la corolle, qu'ils entrainent ainsi dans leur mouvement. 

Cette excitation, que nous op^rons artificicllement, se produit 
frequemment dans la nature par le choc de Fair ou des petits corps 
qu'il transporte, et surtout par Tagence des insectes qui viennent 
se poser sur les fleurs et s'agiter au dedans en sugant les sues des 
antheres et des stigmates. D'ailleurs le mouvement a quelquefois 
lieu sans excitation apparente, par exemple sur le Shjlidium, vers 
le milieu des jours tres-chauds, et on a remarque qu'alors il est 
beaucoup plus lent et regulier. 

§ 666. C'est principalement sur les feuilles qu'on a etudie les 
mouvements produits par une excitation venant du dehors; et cha- 
cun connait la Sensitive , qu'on peut appeler vraiment classique 
sous ce rapport. Ses feuilles bipennees se composent d'un petiole 
commun un peu redresse, de qualre petioles partiels, situes deux 
a I'extremite du precedent et convergents, deux un peu plus bas 
et en partant presqu'a angle droit; chacun d'eux porte plus de 
vingt paires de petites folioles horizontales. Les petioles et les fo- 
lioles sont articules a leur base renflee en une petite masse cel- 
lulaire, dans laquelle les faisceaux vasculaires sont disposes en 
cercle pres de la peripherie. Telle est la position des parties expo- 
sees a la lumiere. Si Ton vient a remuer la plante un peu forte- 
ment. on voit sur-le-champ les folioles se redresser obliquement, 
de maniere que celles d'une meme paire s'appliquent Tune sur 
I'autre par la face superieure et que toutes celles d'une mfone serie 
s'imbriquent de bas en haut, puis le petiole commun se rabat et 
devient pendant; enfin les quatre petioles partiels se flechissent en 
convergeant les uns vers les autres et tendent ainsi a devenir pa- 
ralleles au commun, au bout duquel ils pendent. C'est precisement 
la meme position que toutes ces parties prennent pendant le som- 
meil. Si, au lieu de remuer la plante, on touche une seule foliole, 
ou mieux encore son renflement basilaire, elle se redresse comme 
pour dormir; puis les voisines I'imitent de proche en proche: si 
c'est une foliole des paires infericures, le redressement marche de 
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bas en haut; si c'est line dos paires superieures, il marche de 
haut en bas. La sensibilite est d'autant plus vive que la plante est 
plus jeune et plus vivante, que le temps est plus clair et plus 
chaud avec un certain melange d'humidite. Si ces conditions sont 
reunies, le choc le plus leger, le souffle, la presence d'un leger 
insecte suffisent pour provoquer ces phenomenes . dont rintensit6 
et Tetendue sont toujours proportionnees a celles de I'excitation : 
et alors, si celle-ci est un peu forte, le mouvementse communi¬ 
que non-seulement aux folioles voisines de celle qui a ete touchee, 
mais du petiole partiel, qui les porte aux trois autres ainsi qu'au 
petiole commun, et souvent meme, de proche en proche et de bas 
en haut, aux autres feuilles du rameau. La nature du corps cho- 
quant parait indifferente. Mais ce n'est pas seulement I'excitation 
mecanique qui determine ces mouvements; une excitation chimi- 
que produit des etTets analogues, comme on pent s'en assurer en 
placant une gouttelette d'un acide concentre sur une foliole, assez 
doucement pour qu'elle n'en soit pas remuee, ou en faisant tom- 
ber sur un point les rayons du soleil concentres au foyer d'une 
loupe. On peut alors bien suivre la serie des changements, qui 
s'operent avec beaucoup de lenteur mais aussi avec plus de gene- 
ralite. Les differents points ne transmettent pas egalement bien 
Texcitation, ainsi que nous I'avons dit plus haut en recomman- 
dant sous ce rapport les renflements articulaires; mais, dans ceux- 
ci meme, on observe une inegale distribution de la sensibilite. 
Ainsi, en touchant la base du petiole a sa partie superieure, on ne 
produit rien; en le touchant a sa partie inferieure, on le voit s'in- 
cliner sur-le-champ. 

§ 667. Nous avons cite la Sensitive comme I'exemple le plus 
frappant de la curieuse faculte qui nous occupe. D'autres plantes 
du meme genre (Mimosa) ou de la meme famille (Legumineuses) 
la presentent aussi a un degre remarquable, quoiqu'inferieur. 
ainsi que d'autres appartenant a des families tout a fait differen- 
tes, comme plusieurs Oxalidees et la singuliere plame connue sous 
le nom d'Attrape-mouche (Dioncea muscipula) dont la feuille, se 
pliant sur sa nervure moyenne lorsqu'on la touche, emprisonne 
ainsi les insectes qui viennent s'y poser. Au reste, il est a croire 
que cette excitabilite est beaucoup plus generalement repandue 
qu'on ne le croyait d'abord; et qu'elle n'echappe a robservation 
sur beaucoup d'autres vegelaux, meme de ceux que nous voyons 
le plus famili&rement, que comme beaucoup plus faible et plus 
lente, et parce que I'excitation doit 6tre tres-forte pour produire 
des resultats beaucoup moins apparents. Les feuilles des esp&ces 
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d'Oxalis, communes dans nos champs (0. stricta, 0. corniculata, 
et a im degre beaucoup plus faible TO. acetosella), si on les frappe 
a coups legers, mais redoubles, prennent, au boul d'une minute ou 
deux, la position du sommeil, pliant sur la nervure mddiane leurs 
folioles legerement recourb^es et laissant pendre leur petiole. Les 
feuilles de TAcacia commun (Robinia pseudo-acacia), vivement 
agitees, montrent, au bout de quelque temps, la meme disposition 
que pendant la nuit. Peut-etre la physionomie particuliere que 
beaucoup de nos plantes prennent dans les grands vents tient-elle 
a des changements analogues resultant des secousses violentes et 
reiterees qu'elles recoivent alors. 

§ 668. Tous les mouvements que nous avons decrits precedem- 
ment etaient intermittents, se montrant seulement a certains mo¬ 
ments soit du jour, soit de la vie du vegetal, ou provoques par une 
cause connue et etrangere. Dans un tres-petit nombre de plantes, 
on peut en observer qui, par leur spontaneite et leur continuite, 
exigent une mention et une etude particulieres. On les observe 
dans quelques especes tropicales du genre Besmodium (autrefois 
confondu avec YHedysarum ou Sainfoin), et particulierementdans 
le D. gyrans. Ses feuilles sont composees de trois folioles : Tune 
terminale, grande, et soumise seulement aux alternatives de la 
veille et du sommeil; les deux autres laterales et tres-petites. 
Celles-ci, par un temps chaud, sont dans un mouvement perpe- 
tuel, se dirigeant, se rapprochant et s'eloignant du petiole com-, 
mun, s'elevant et s'abaissant tour a tour; et ce mouvement ne 
s'interrompt pas pendant la nuit. En les examinant altentivement, 
on reconnait que ces petites folioles sont portees sur des petiolules 
renfles; que ce sont ceux-ci qui se courbent alternativementdans 
un sens et dans un autre en se tordant legerement, s'arquant en de¬ 
dans, puis se redressant, puis s'arquant en dehors, position dans 
Jaquelle ils tendent a s'arreter de preference; que du reste le limbe 
n'a par lui-meme aucun mouvement, mais que, tendant a retom- 
ber par son propre poids, il rend plus apparent et exagere cclui 
du petiole, a rextremite duquel il fait bascule. Nous avons done ici 
encore un resultat de Tincurvation, et il est a presumer qu'elle se 
lie a I'action de la lumiere, a la respiration et a Tevaporation des 
folioles. En effet, il cst incontestable que les mouvements de celles- 
ci se ralentissent beaucoup et meme s'arretent souvent dans I'obs- 
curit6; qu'ils se ravivent et se multiplient a la lumiere soit natu- 
rellc, soit artificielle. On les suspend en etendant sur la surface du 
limbe une petite couche de gomme, qui doit s'opposer a rexercico 
de ses fonctions en la rendant impermeable ; puis on les restituc 
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souvent on dissolvant par I'eau cette couche, si on ne I'a pas 
laiss^e trop long-temps. Quand on coupe le limbe de maniere a 
n'en laisser qu'une petite portion inferieurement, il persiste a se 
mouvoir assez long-temps; mais finit par s'arreter, pendant que la 
foliole opposde intacte continue sa gyration. Quand on le coupe 
longitudinalement en deux moities, on les voit se mouvoir tant 
qu'elles ne sont pas sechees ; et elles cessent alors. Le phenomene 
n'est done pas aussi different qu'il le parait au premier abord de 
celui qu'offrent les mouvemenls journaliers; et peut-etre la peti- 
tesse des limbes, relativement aux petioles, favorise-t-elle ici sa 
manifestation, qui ne peut avoir lieu dans quelques autres plantes 
ou les parties, avec line structure analogue, offriraient des pro¬ 
portions differentes. 

§ G69. On a signale un mouvement continu dans quelques 
fleurs aussi, celles de certaines Orchidees, comme les Pterosiylis, 
le Megaclinium falcatum. C'est Tune des six divisions du perianthe, 
remarquablc par une forme particuliere et designee sous le nom de 
labelle, qui se meut ainsi. Elle se continue en s'articulant avec le 
reste de la fleur par un retrecissement en forme de filet, qui repre- 
sente en quelque sorte le petiole de la foliole du Desmodium gyrans, 
et qui de meme determine le mouvement du limbe qu'il porte, en 
s'elevant et s'abaissant alternativement a intervalles irreguliers. 

§ 670. Nous avons expose les principaux faits relatifs a la mo- 
bilite des plantes. Nous avons vu que la plupart de leurs mouve- 
ments resultent de I'incurvation, dont le mecanismepeutetreconcu 
jusqu'a un certain degre. Mais quelle cause met en jeu ce meca- 
nisme? On comprend que les variations de la lumiere, qui deter- 
minent des variations correspondantes dans la maniere dont fonc- 
tionnent les parties jeunes , souples et pleines de sues, peuvent 
modifier, aux differentes phases du jour, la proportion des liquides 
dans les cellules; et, si c'est I'etat de turgescence de celles-ci, 
combine avec leurs indgales dimensions, qui force les tissus a se 
courber dans un sens ou dahsunautre, on se rend assez bien compte 
des phenomenes de la veille et du sommeil. On concoit encore 
comment une excitation forte et prolongee quelque temps peut ame- 
ner rafllux de fluides, la turgescence et I'incurvation qui la suit. 

§ G7I. Mais il reste beaucoup d'autres faits inexplicables. Les 
vegetaux sensiblcs, places dans une obscurite permanente, de- 
vraient se tenir a un certain etat d'equilibre et d'immobilite, de 
sommeil ou au moins do demi-sommeil, puisque leurs fonctions, 
si elles ne s'interrompent pas completement, doivent alors s'exer- 
cer d'une maniere continue et uniforme. Cepcndant les plantes, 
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quoique dans des conditions stables qui devraient amener un etat 
egalcment fixe, ne tardent pas a reprendre leurs habitudes, qui 
different seulement par plus d'irregularite (§ 657). D'un autrec6te 
nous avons fait connaitre ces mouvements subits par I'actiond'un 
stimulant venant du dehors et dont I'effet est trop instantane pour 
s'expliquer par un afflux de liquides qui demanderait necessaire- 
ment quelque temps avant d'amener des changements de position 
aussi marques que ceux qu'on observe dans la Sensitive, par 
exemple. Ces changements pourraient, il est vrai, s'operer bien 
plus rapidement dans I'equilibre des gaz, auxquels M. Dutro'chet 
attribue une partie des phenomenes d'incurvation. Mais il resterait 
a prouver et la presence constante de ces gaz dans les voies qu'on 
leur assigne, et comment I'excitation exterieure en provoque le 
subit developpement. 

§ 672. Beaucoup de naturalistes, frappes de I'insuffisance deces 
actions mecaniques ou physiques pour expliquer les mouvements 
dans les vegetaux, sont done portes a y admettre un principe ana¬ 
logue a celui de 1'excitabilite animale. Ils se fondent sur la rapi- 
dite avec laquelle I'excitation peut etre portee d'un point de la 
plante a un autre point plus ou moins eloigne, comme par une 
sorte de sympathie; sur ce que Texcitabilite, beaucoup plus vive 
dans les parties jeunes et pleines de vie, s'emousse avec Tage et' 
disparait dans les parties vieillies ; sur ce que, mise en jeu vive- 
ment et a plusieurs reprises rapprochees, elle s'affaiblit et cesse, 
pour se refaire en quelque sorte et se ranimer apres un intervalle 
suffisant de repos; sur cette necessite d'un sommeil alternant avec 
la veille et en reparant les pertes, beaucoup plus necessaire et 
plus profond dans I'enfance, perdant avec I'age de sa duree et de 
son intensite, et se convertissant dans la vieillesse.en une sorte de 
demi-sommeil permanent; sur I'espece d'instinct avec lequel les 
parties vegetales prennent les positions ou les directions favora- 
bles au libre exercice de leurs fonctions naturelles et a la satisfac¬ 
tion de leurs besoins, surmontant, pour y revenir, les obsta¬ 
cles qui s'y trouvent apportes." Ces actes'leur semblent tout a 
fait du meme ordre que ceux qu'executent en pareil cas les ani- 
maux inferieurs, et ils reconnaissent en consequence, sous les 
forces mecaniques et physiques, qui ne sont que le moyen d'exe- 
cution, une force vitale qui les met en jeu. Ils font valoir encore, 
a I'appui de leur opinion, I'action des narcotiques qui, portes dans 
le vegetal par I'effet de I'absorption, ne tardent pas a y ralentir et 
suspendre le mouvement, comme ils font dans les animaux. Mais 
ce dernier argument perd sa force par d'autres experiences qui 
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prouvont que crautres matieres extractives, pnrfaitcment inno- 
centos, absorbees par le vegetal, y suppriment de meme I'excita- 
bilite, et que par consequent ce n'est pas comme veneneuses, c'est 
seulement comme etrangeres qu'elles interrompent les phenome- 
nes de la vie. Une autre objection, c'est que le sommeil ne produit 
pas dans les vegetaux, comme dans les animaux, un etat general 
de relachement; c'est au contraire un etatde tension, oppose il est 
vrai a celui de la veille, mais souvent egalement caracterise, quel- 
quefois meme davantage, comme, par exemple, dans les feuilles 
que nous avons vues se redresser pendant la nuit. Les parties, dans 
cet etat, resistent a I'efTet qui tend a changer leur position nouvelle, 
et se rompent quelquefois plutot que d'en recevoir une autre. 

§ 673. D'ailleurs comment s'opererait la transmission de Texci- 
tation? Les uns veulent que ce soit par les fibres; les autres, par 
le tissu cellulaire; d'autres, par les parties contenues dans les ca- 
vites des cellules, fibres ou vaisseaux. Mais les experiences faites 
pour demontrer que c'est par telle ou telle voie se contredisent, 
et, dans les vegetaux les plus sensibles, on retrouve les memes 
elements que dans ceux qui ne le sont nullement, et agences de 
la meme maniere ; dans leurs- cavites on retrouve les memes ma- 
tieres; et, si Ton admet dans certaines circonstances la fecule, la 
chlorophylle, ou autres substances aussi generalement repandues, 
comme conducteurs de rexcitation, il resterait a chercher comment 
leur ont ete communiqueesces proprietes toutes nouvelles, qui leur 
manquent habituellement et en feraient des corps d'une nature dif- 
ftfrente. On connait dans les animaux quel tissu recoit et transmet 
I'excitation, quel tissu se contracte en la recevant et determine 
ainsi le mouvement; on ne connait dans les vegetaux que I'effet et 
quelques-unes des causes secondaires. 

§ 674. II est vrai que la science est egalement dans le doute 
relativement a quelques-uns des etres places tout a fait au bas de 
rechelle animale. Mais que peut-on tirer d'un mystere pour en 
expliquer un autre? D'ailleurs ici nous devons avouer que la dis¬ 
tinction entre les deux regnes nous echappe. Nous avons vu ces 
corps qui peuplent les cellules des Antheridies (§ 470), lesSporan- 
gesde certaines Algues (§ 606), doues de formes etde mouvements 
analogues a ceux des animalcules infusoires. Nous avons vu des 
Spores se mouvoir a Taide de cils vibratoires, organes ordinaires 
du mouvement dans ces animalcules. Cependant, alors meme, la 
lumiere semble exercer son inlluence sur leur vie, puisque ce n'est 
qu'a certaines heures du jour qu'on peut observer cette locomo¬ 
tion tout a fait animale, et qu'ensuite ils passent a rimmobilite du 
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vegetal, avec les caracteres duquel ils se developpent. Citons en¬ 
core ces Algues connues sous le nom d'Oscillaires, parce que les 
filaments tenus qui les composent, formes d'une serie de cellules 
accolees bout a bout, courtes et renflees, s'inflechissent de cole et 
d'autre comme un doigt ou comme rextremite d'une trompe. C'est 
par un de leurs bouts, libre et souvent muni a sa pointe d'une 
houppe de petits filets muqueux irreguliers, qu'ils oscillent ainsi 
lentement ou quelquefois brusquement et par secousses; par Tau- 
tre bout ils s'accolent un grand nombre ensemble et forment une 
masse commune, de laquelle rayonnent les extremites mobiles. 

§ 674 bis. Arrives a cette limite ou les deux regnes semblentse 
confondre, nous devons reconnaitre Tinsuffisance des definitions 
qui nous avaient servi de point de depart pour la distinction des 
animaux et des vegetaux et reposaient sur I'incapacite de sentir 
et se mouvoir attribuees aux seconds (§ 1). Peut-on, des notions 
plus etendues que nous avons exposees dans le cours de cet ou- 
vrage, tirer une definition plus rigoureuse ? 

§ 675. On la trouvaitautrefoisdans la composition chimique des 
tissus, ternaire dans les vegetaux, quaternaire dans les animaux, 
ou I'azote venait s'associer a I'oxygene, a I'hydrogene et au car- 
bone. Cependant nous avons vu (§ 296-305) que I'azote existe 
communement aussi dans les matieres vegetales. Mais, si Ton se 
borne a la trame des tissus, la difference primitivement etablie re- 
parait. La substance qui, sous la forme d'utricules, de fibres ou de 
vaisseaux, constitue essentiellement celle des vegetaux et sert 
d'enveloppe et en quelque sorte de laboratoire a tous les autres 
produits est toujours identique, toujours ternaire : c'est celle que 
nous avons appris a connaitre sous le nom de cellulose (§ 299). Au 
contraire, la fibre animale, reduite a son plus grand etat de pu- 
rete, se trouve contenir constamment une certaine proportion 
d'azote. Plusieurs caracteres, resultant pour la plupart de cette 
composition diff^rente, peuvent faire distinguer la membrane ve- 
getale de la membrane animale. La premiere, en se decomposant, 
donne des produits et des residus acides; en brulant, de 1'acide ace- 
tique et un residu charbonneux qui n'est pas ddforme; elle n'est 
pas coloree par la solution aqueuse d'iode, n'eprouve qu'une action 
peu sensible de la soude et de la potasse etendues, de I'ammonia- 
que; nulle des acides chlorhydrique, acetique et tannique. La se- 
conde, en se decomposant, donne des produits et residus acides et 
ammoniacaux; en brulant, du carbonate d'ammoniaque et un re¬ 
sidu charbonneux boursoufle; se coloro en jaune par I'iode; se dis- 
sout dans la soude, la potasse et rammoniaque, dans les acides 
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chlorliydrique ct acetiquc ; se contractc par I'acide tannique cn se 
combinant intimemcnt avec lui. Tcls sont les caracteres distinctifs 
bien etablis par les nombreux travaux de M. Payen. 

Mais, si, aulieu d'examinor les membranes vegetale et animale, 
isolees des autres materiaux qui remplissent leurs cavites et leurs 
interstices et le plus souvent les penetrent et impregnent elles- 
memes, nous les considerons associees a ces materiaux telles 
qu'elles forment Tensemble du corps organise, surtout a I'etat de 
vie, la composition et les proprietes chimiques cessent de nous 
fournir des caracteres generaux de distinction. Gar nous trouvons 
dans les cellules vegetates, d'une part, des produits quaternaires, 
analogues aux matieres animales, quelquefois identiques; de Tau- 
tre, quelques produits purement mineraux (§314). 

§ 676. On a signale une autre difference dans la nutrition des 
deux genres. L'animal ne se nourrit que de particules organiques, 
le vegetal que de particules inorganiques. 

Mais on doit avouer que ces caracteres , soumis peut-6tre & 
moins d'exceptions que ceux que nous avons employes en com- 
mengant, deviennent cependant comme eux fort incertains quand 
on veut les appliquer aux etres situes sur la limite des deux regnes* 
M. Payen a constate une composition chimique quaternaire tout a 
fait analogue a celle des animaux dans les petits corps vegetaux 
capables de mouvements qui paraissent spontanes, comme les 
grains de la Fovilla, les corpiiscules renfermes dans les tubes des 
Chara. On doit la prdsumer par analogic dans les Spores des 
Algues; et, a I'epoque ou ellesse meuvent, elles forment le vege¬ 
tal tout entier, qui plus tard ne fera que se developper. 

Quanta la nourriture de ces petits etres, est-elle reellement con- 
nue? sait-on si ces Spores, qui presentent toute 1'apparence des 
animalcules infusoires, ont un autre regime qu'eux et si Teau ou 
tous ces divers petits corps se developpent entre pure dans les 
uns, chargdc de particules organiques dans les autres? 

§ 677. Concluons que, si Ton compare les vegetaux parfaits aux 
animaux parfaits, la somme des differences est grande et fournit 
une definition exacte et fondee sur plusieurs caracteres a la fois; si 
Ton descend aux plus imparfaits, ou seulement du tout a ses parties, 
cesmemes definitions qu'on continue a appliquer deviennent incom- 
pletes, hypothetiques ou fausses; et Timpuissance ou nous sommes 
de tracer une ligno nette de demarcation, de poser une regie sans 
exceptions, semble prouver I'unite du regne organique et confir- 
mer, du moins par rapport a lui, cet axiome linneen : Naiura non 
facit saltus. 
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§ 678. Quand nous jetons les yeux sur les vegetaux repandus 
autour de nous, nous voyons dans chacun d'eux un individu. Ce 
nom meme indique un tout indivis, des parties liees les unes aux 
autres sans discontinuite. L'apparence peut nous tromper souvent 
en nous montrant exterieurement comme separees des plantes qui 
appartiennent a une souche commune cachee sous la terre. Ainsi 
les rhizomes du Carex arenaria, par exemple, parcourent une 
etendue tres-considerable en longueur, emettant de distance en 
distance des tiges qui s'elevent hors de terre et nous font Teffet 
d'autant .d'individus distincts quoiqu'elles ne soienten effetqu'au- 
tant de parties d'un seul et meme individu. II est clair que tous 
ces rejets offrent entre eux une ressemblance frappante; telle qu'en 
les considerant a tort comme autant de pieds diff^rents; nous 
n'hesitons pas cependant a reconnaitre que nous avons toujours 
affaire a une plante identique et a les appeler tous du meme 
nom. 

§ 679. Sspfeces. — Or cette ressemblance necessaire des diffe- 
rents rejets d'un meme individu peut se retrouver dans plusieurs 
individus reelJement separes. Un champ de seigle ou d'avoine nous 
en presente des milliers que nous pouvons facilement isoler Tun 
de 1 autre. mais que nous ne saurions distinguer entre eux. Dans 
les champs, dans les jardins, nous reconnaissons de distance en 
distance des plantes que nous saluons sans hesitation du m6me nom. 
Cette collection de tous les individus qui se ressemblent ainsi entre 
eux a regu, en histoire naturelle, le nom d'espece (species) : leurs 
caracieres communs, ceux dont la combinaison les distingue des 
autres5 sont dits specifiques. Nous savons de plus qu'en separant 
les rejets d'un individu ou en faisant germer ses graines, nous ob- 
tiendrons autant. d'individus nouveaux semblables au premier. 
Cette notion complete la definition de respcco : collection de tous 
les individus qui se ressemblent entre eux plus qu'ils ne ressem¬ 
blent a d'autres, et qui, par la generation, en feproduisent de 
semblables; de tellc sorte qu'on peut par analogic les supposer 
tous issus originairement d'un meme individu. 

g 680. VarictSs. — dependant cette ressemblance fraternellc 
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pent presenter ditYerents degres. Si deux graines prises dans le 
meme fruit sont semees dans des terrains diflerents, dans des 
climats differents, dans des saisons differentes, les deux pieds, 
developpes dans des conditions qui ne se ressemblent pas, trahi- 
ront cette inegalit6 de conditions de leur nutrition par certaines 
dissemblances d'autant plus marquees que les causes en auront 
ete plus nombreuses et plus intenses. Nous ne pouvons passer ici 
en revue toutes les modifications dont une espece est susceptible 
sous rinfluencc de ces conditions diverses, et que d'ailleurs I'etude 
des divers organes, de leur structure, de leur developpement, de 
leur nutrition petit jusqu'a un certain point nous faire prevoir. 
Faisons seulement remarquer qu'elles sont d'autant plus frequen- 
tes qu'elles aflectent un organe moins important et sont moins im- 
portantes elles-memes. Ainsi les changements de couleur et sur- 
tout de telle couleur en telle autre, le developpement ou Tabsence 
des poils, le tissu plus compacte ou plus lache s'observent assez 
communement dans une meme espece et, qui plus est, dans un meme 
individu, si Ton diversifie les circonstances dans lesquelles il se 
trouve • ce sont alors de simples variations. Lorsque la modifica¬ 
tion est plus profonde et plus tenace, elle prend le nom de varidtd 
(varietas): alors elle se montre aveC une certaine fixite dans un 
certain nombre d'individus et peut faire distinguer leur collection 
entre les individusde la m^me espece, moins nettement cependant 
que ceux-ci ne sont eux-memes distingues de ceux d'une espece 
differente. 

Nous venons devoir que la variation accidentelle et individuelle 
peut disparaitre avec ia cause qui la produit dans I'individu m£me 
qui en est affecte. D'autres fois Teffet persiste apres la cause, et 
Tindividu conserve toute sa vie ses caracteres de variete. Cclle-ci 
peut etre plus permanente encore et se reproduire par extension 
dans tous les individus obtenus du premier par greftes, boutons 
ou marcottes. Mais si Ton seme les graines qui en proviennent, les 
nouveaux individus ainsi obtenus ne montrent plus ces m6mes ca¬ 
racteres et reviennent a ceux de I'espece primitive. 

Enfin il y a une classe ou les germes contenus dans les graines 
conservent et transmettent les caracteres de la variete sur laquelle 
ils se sont formes. Ces varietes hereditaires sont souvent aussi 
nommees des races. 

Une cause puissante de variete, c'est Thybridite; c'est-a-dire la 
f6condation d'un individu d'une espece par celui d'une espece 
differente, lorsque le pollen de Tun est porte sur le stigmate de 
1 autre. Elle ne peut reussir lorsque les plantes sont bien differen- 
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tes entre elles; mais il est incontestable qu'elle a lieu entre des 
plantes d'especes tres-voisines quoiquc distinctes, et qu'alors les 
graines, quoique tendant gen^ralement a avorter, sont quelque- 
fois fertiles. La plantequi en provientdoit naturellement presenter 
des caracteres intermediaires entre les deux qui lui ont donne 
naissance, et, comparee soit a Tune, soit a I'autre, des caracteres 
differentiels qui lui donnent I'apparence d'une variete. Mais a la- 
quelle des deux la rattachera-t-on comme telle? Ce sera a celle 
avec laquelle elle a le plus de traits communs, si elle en offre fort 
peu avec Tautre: sinon on la designera simplement comme hy- 
bride. Mais, apres quelques generations, les traits de Tun des pa¬ 
rents se prononcent de plus en plus, surtOut s'il y a un nouveau 
croisement entre I'hybride et Tune des especes primitives; et Ton 
concoit qu'on peut arriver ainsi a une variete bien definie. Mais les 
hybrides sont fort rares dans la nature, ou les especes les plus voi- 
sines par leurs caracteres ne le sont que rarement par leur sta¬ 
tion. Dans nos jardins, surtout dans les jardins botaniques, ou Ton 
cherche au contraire a montrer ensemble les especes qui se res- 
semblent le plus, les croisements sont beaucoup plus frequents et 
plus multiplies. 

La culture profite de toutes ces donnees pour faire varier les 
vegetauxj en variant les conditions de leUr nutrition, conservant 
et multipliant les produits qui en sont resultes, les propageant par 
la graine, les ameliorant par de nouveaux croisements. De la ce 
nombre prodigleux de varietes pour certaines especes de fleurs et 
de fruits recherches par I'homme. L'espece, travaillee ainsi pen¬ 
dant une longue suite de generations, se trouve representee par 
une suite de modifications ou ses traits primitifs, alteres a des de- 
gres et avec des nuances differentes, se reconnaissent difficilement, 
d'autant plus que plusieurs se trouvent souvent empruntes a 
d'autres especes : resultat precieux pour le cultivateur, fort em- 
barrassant pour le botaniste. Mais, si quelques v£getaux domesti- 
ques demandent une etude aussi compliquee, ils ne sont pas nom- 
breux, et la plupart des especes, telles qu'elles croissent naturel¬ 
lement, conservent intacts et constants leurs caracteres originaires, 
qui varient seulement dans des limites assez elroites pour qu'il 
nous soit possible de les saisir et de tracer ainsi de chacune d'elles 
un portrait assez ressemblant pour la reconnaitre au milieu des 
autres. C'est la que nous pouvons retrouver les types primitifs de 
quelques plantes masques et defigures par les innombrables va¬ 
rietes de nos jardins et parmi lesquels il sufilt de citer les Dahlia, 
les Calceolaires, les Geraniums, etc. Leur 6tude, veritable chaos, a 
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peu cTinteret sous lo rapport de la botanique; elle en aurait beau- 
coup sous celui de la physiologic, si le cultivateur pouvait deter¬ 
miner par quelle route le hasard Ta mene a un but qu'il ne con- 
naissait pas d'avance. 

§ G81. Genres. — S'il n'existait qu'un nombre tres-borne d'es- 
peces, la memoire pourrait sans grande difficulte retenir le signa- 
lemcnt de chacune et le nom particulier par lequel on la designe- 
rait. C'est ce que nous voyons aux epoques et chez les peuples ou 
Tetude de la botanique se borne a distinguer les principaux vege- 
taux croissant autour de soi, dans un pays peu etendu ; sans s'oc- 
cuper de ceux qui n'attirent pas Tattention par leurs dimensions, 
leurs formes, leur eclat, leur usage, ou par quelque propriete re- 
marquable, non plus que de ceux qui habitent des contrees diffe- 
rentes. On apprend alors a les connaitre de meme que les autres mots 
usuels de la langue, sans ordre fixe, comme le hasard ou le besoin 
les presentent; on les defmit par le caractere reel ou imaginaire 
qui les recommande a Tattention. C'est ainsi que , dans les plus 
anciens ouvrages d'histoire naturelle, nous voyons figurer un cer¬ 
tain nombre d'especes dont la classification et la description ne 
suivent aucune regie fixe, et dont Tauteur s'attache a signaler les 
vertus et les usages bien plus que les caractercs a I'aide desquels 
on peut les reconnaitre; ce qui etait considere comme superflusans 
doute, puisque le nom populaire cite suffisaiten general pour cela. 

A la renaissance des lettres, I'etude des auteurs grecs et latins, 
ou Ton croyait devoir tout retrouver, absorba long-temps les 
efforts des savants; et la botanique se borna d'abord a de longs et 
pdnibles commentaires sur Theophraste, sur Pline et sur Diosco- 
ride. On finit cependant par comprendre que, pour I'intelligence 
de leurs ouvrages sur I'histoire naturelle, I'etude des objets natu- 
rels eux-memes fournirait un puissant secours : on examina ceux- 
ci en regard de ces ouvrages; on essaya de les eclaircir non- 
seulement par des ecrits, mais plus tard aussi par des figures. 
L'obstination avec laquelle on cherchait a rattacher a ces tradi¬ 
tions des peres de la science les vegetaux observes dans des pays 
pour la plupart differents de celui qui leur avait fourni leurs ma- 
teriauxa sans doute entraine beaucoup d'erreurs; mais, neanmoins, 
elle accoutuma a connaitre ces vegetaux par eux-memes, tout 
en les nommantsouvent a tort: on apprit a en distinguer beaucoup 
plus que Tantiquite nen mentionnait, et, cette verite une fois re- 
connue, on multiplia les recherches et par suite le nombre des es- 
p6ccs veg6tales connues; tellement qu'il arriva un moment ou 
I'encombrement de ces richesses nouvelles se fit sentir. La diver- 
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site des choses et des mots commencait a depasser les forces de la 
memoire humaine. 

§ 682. U fallut alors lui venir en aide en etablissant un certain 
ordre dans cet amas confus ; et, de meme qu'on avait naturellement 
reuni d'abord en une espece tons les individus semblables entre 
eux, on chercha, pour les reunir sous un meme nom et sous une 
definition commune, toutes les especes qui offraient entre elles une 
certaine ressemblance manquant aux autres. G'est ainsi que, do 
plusieurs de ces unites nommees especes, on composa des unites 
d'un ordre plus eleve auxquelles on donna le nom de genre (genus). 
Ce rapprochement de plusieurs especes en un groupe est une ope¬ 
ration naturelle de I'esprit, quoiqu'a un moindre degr^ que celui 
des individus. Les auteurs anciens en fournissent ca et la des 
exemples, et les noms que des peuples etrangers aux sciences et 
meme a demi sauvages donnent aux vegetaux pour lesquels leur 
langue a des noms prouvent souvent, par la desinence commune de 
quelques-uns d'entre eux, le sentiment d un rapport entre les ob- 
jets qu'ils servent a designer. De pareils genres p£chent sans 
doute frequemment contre nos regies ictuelles, ainsi que ceux qui 
resultaient des premiers essais des botanistes. Mais c'etait deja 
beaucoup d'etablir des regies quelconques, de reconnaitre des 
rapports, et, parmi les caracteres specifiques, d'en elever plusieurs 
a un degre superieur comme communs a un certain nombre d'es- 
peces, comme generiques. 

§ 683. Syst&mes et m^thodes. — Les genres devaient se multi¬ 
plier en meme temps que les especes, et leur multiplication faire 
sentir la n^cessite de divisions nouvelles dont chacune reunit un 
nombre limite de ces genres semblables entre eux par quelques ca¬ 
racteres plus generaux. Cette nouvelle operation diminuait notable- 
ment la fatigue et la difficulte des rechercbes en les circonscri- 
vant : qu'il s'agit soit de trouver un genre deja connu, soit d'assi- 
gner une place a un genre nouveau, ce n'etait plus a I'universalite 
des plantes qu'il etait necessaire de le comparer, mais leur majo- 
rite se trouvait exclue de la comparaison des qu'on avait reconnu 
les caracteres generaux par lesquels la plante etudiee se rattachait 
a tel groupe ou a tel autre; et I'operation, ainsi divisee, borneede- 
finitivement a Tetude d'un nombre beaucoup plus petit de genres, 
devenait beaucoup plus simple et en meme temps plus sure. L'u- 
tilite evidente de ces divisions en augmenta le nombre; les plus 
generales furent divisees a leur tour, puis celles-ci subdivisees, et 
Ton obtint ainsi une suite de groupes subordonnes au-dessus des 
genres et des especes, dernier terme de la classification. 
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On a souvent compare cette organisation a celle des armees: 

une troupe pea nombreuse pent marcher sans chefs et sans ordre, 
dont le besoin se fait sentir si elle le devient davantage; on reu- 
nit alors lessoldats parescouadcs, par compagnies, par bataillons ; 
les gramles armees ont leurs corps, leurs divisions, leurs regi¬ 
ments ; les cadres s'elargissent dans la m6me proportion qu'elles 
grandissent elles-memes, et de cette maniere des masses enormes 
peuvent se mouvoir avec ordre, se manier avecfacilite, etla place 
du moindre soldat bien determinee permet d'arriver jusqu'a lui, 
tandis qu'il serait introuvable sans ce classement. 

Ainsi sont nes les systemes et les metbodes en histoire natu- 
relle. 11 est difficile d'etablir nettement la distinction entre les 
classifications designees par ces deux noms differents. On definit 
il est vrai, ordinairement, les premiers comme n'employant que 
des caracteres tires exclusivement d'un seul organe, les seconds 
comme se servant de plusieurs organes a la fois. Mais Tetude de 
la plupart des systemes nous les montre toujours fondes sur I'em- 
ploi de plusieurs organes, aussi bien que les metbodes; et, d'une 
autre part, celles-ci en font generalement prevaloir un sur les au- 
tres. Nous nous servirons done a peu pres indifferemment de ces 
deux mots. 

§ 684. Les plus anciens auteurs de traites sur les plantes par- 
tageaient d6ja en plusieurs categories le petit nombre de celles 
qu'ils mentionnaient, mais seulement d'apres leur aspect general 
et surtout d'apres leurs proprietes. A mesure qu'ils en etendirent 
le nombre et qu'ils penetrerent plus avant dans Tetude des plan¬ 
tes elles-memes, ils chercherent dans leurs caracteres les fonde- 
ments de leur division: et sous ce rapport on doit citer Cesalpin, 
qui, des la fin du seizieme siecle, faisait entrer dans sa classifica¬ 
tion des considerations tirees du fruit et de la graine. Nous ne 
nous arreterons pas sur ces essais assez nombreux; parce que parmi 
tous ces auteurs chacun, inventant sa propre methode et ne Tap- 
pliquant qu'a une faible partie des vegetaux, n'etait pas suivi par 
d'autres, et que, faire I'histoirede tous ces syslemes isoles, ce serait 
presque passer en revue tous les ouvrages publics pendant une 
longue suite d'annees. Au reste ceux qui voudront s'en faire une 
idee les trouveront resumes dans des livres plus modernes, no- 
tamment dans YIntroduction des families des plantes, par Adanson, 
et dans les Classes plantarum de Linne; et leur intelligence n'of- 
frira aucune difficult^ si Ton a presentes a I'esprit les notions que 
nous avons donndes sur les organes divers et sur leurs principales 
modifications. 

43. . 
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Gependant nous croyons, parmi toutcs ces methodes, devoir en 

citer avec quelque detail deux qui out exerce plus d'influence, 
comme comprenant runiversalite des plantes connues a I'epoque 
de leur publication et comme ayant ete employees par d'autres que 
par leurs auteurs, Rai et Tournefort. 

§ 685. Ift&thode de Rai.— Rai, botaniste anglais, fit connaitre, 
vers la fin du dix-septieme siecle, la sienne, dans laquelle il exa¬ 
mine plus de 18,000 plantes, nombre immense pour le temps, 
mais tres-exagere a cause de celui des varietes qu'il y admet. 11 
commence par diviser les plantes en arbres et herbes, et sait deja 
parmi celles-ci distinguer les acotyledonecs (qu'il nomme impar- 
faites) des cotyledonees (qu'il nomme parfaites) ; puis, parmi ces 
dernieres, les monocotyledonees des dicotyledonees, qu'il partage 
par des considerations tirees de la fleur composee ou simple, ape- 
tale ou petalee, et d'apres les fruits apocarpes (graines nues) ou 
syncarpes (graines enveloppees de pulpe). II sait aussi dans les 
arbres distinguer les fruits adherents (qu'il nomme ombiliques) de 
ceux qui ne le sont pas. Les genres s'y trouvent groupes souvent 
d'une maniere tres-juste, quoiqu'on remarque en memo temps 
beaucoup d'autres rapprochements faux; tant a cause de Timper- 
fection necessaire de la methode en elle-meme que de la con- 
naissance incomplete ou meme erronee des parties dans plusieurs 
de ces genres. 

§ 686. — de Tournefort. — Tournefort, botaniste francais, fai- 
sait connaitre, vers la meme epoque, sa celebre methode; et s'il 
I'appliquait a un nombre de plantes beaucoup moindre, 10,000 en¬ 
viron, c'est que, tout en y comprenant les varietes, il les multi- 
pliait moins en circonscrivant bien plus rigoureusement les espe- 
ces. Partageant comme Rai les vegetaux en arbres et herbes, il 
les subdivise d'apres la consideration des enveloppes de la fleur, 
I'absence ou la presence de la corolle, avec laquelle il confond le 
perianthe colore. II place avec raison au premier rang le ca- 
ractere tire de la distinction des corolles monopetales et polype- 
tales; au second celui de leur regularite ou leur irregularite, puis 
de leurs formes plus particulieres que nous avons appris a connai¬ 
tre autre part (§ 427-429). Les fleurs composees font partie des 
petalees, mais sont bien dislingu6es des fleurs simples. Les cryp- 
togames forment une division des apetales. Cette ingenieuse m6- 
thode servit, jusqu'a la fin du dix-huitieme siecle, de base a I'en- 
seigncmcnt de la botanique en France et a la plantation du jardin 
de Paris, qui, d'apres sa division fondamentale, oifraitseparement 
une ecole d'herbes et une ecole d'arbres. II y a quelques ann^es 
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encoro on conservait des traces de cette derni&re : c'etaient plu- 
sieurs arbres ccntenaires disperses dans un petit hois snr I'em- 
placement actuel des galeries de botanique et de mineralogie. II 
en reste encore un tres-petit nombre, notamment le premier des 
Acacias qui ait 6te plante dans notre pays. 

Mais, a ce sujet, faisons remarquer que, si la distinction des ar¬ 
bres et des plantes herbacees offre quelqucs avantages pour la 
plantation d'un jardin , elle constitue , dans toute methode qui la 
prend pour base, un vice radical, puisque le meme genre (la Co- 
ronille, par exemple) offre des especes ligneuses a cote d'especes 
herbacees; surtout puisque la meme espece (le Ricin, par exem¬ 
ple), herbacee dans certaines contrees, pent devenir ligneuse sous 
un climat plus favorable. 

§ 687. X*inn£. — Le systeme de Linne, publie en 4734, fit 
abandonner generalement tous ceux qui I'avaient precede. II offrait 
un grand attrait de nouveaute en se basant sur les organes de la 
fecondation negliges jusqu'alors, et dont les usages physiologiques, 
d'une bien plus haute valeur que ceux des autres parties de la 
fleur, pouvaient etre consideres comme une decouverte encore 
recente. Linne, d'ailleurs, sut Her cette innovation a plusieurs au¬ 
tres d'une grande importance : il fit disparaitre la confusion qui re- 
sultait de la multitude des varietes, qu'il reduisit ainsi que les es¬ 
peces douteuses a celles qu'il savait nettement circonscrire; et ce 
fut ainsi que, malgre I'addition d'un grand nombre de plantes nou- 
velles inconnues au temps de ses predecesseurs, il ramena a 7,000 
environ la totalite des especes vegetales. II diminua aussi le nom¬ 
bre des genres, si bien etablis neanmoins par Tournefort, et com- 
pleta leur signalement par remploi des etamines et de certaines 
parties du pistil. Mais surtout, grace a des lois qui sont encore et 
resteront probablement en vigueur, il introduisit une admirable 
reforme dans la langue et la nomenclature botanique en definis- 
sant rigoureusement chacun des termes destines a exprimer toutes 
les modifications d'organes qu'il devait employer comme caracte- 
res, et en reduisant Tappellation de toute plante a deux mots : le 
premier, substantif, qui designe son genre; le second, adjectif, 
qui designe son espece. Avant lui, chaque genre portait bien un 
nom unique ; mais, pour I'espece, ce nom devait etre suivi d'une 
phrase entiere recapitulant tous ses signes distinctifs; plus il y 
avait d'especes dans un genre, plus il fallait de signes pour les dis- 
tinguer entre elles; les phrases, s'allongeant ainsi par les progres. 
m6me de la botanique , surchargeaient la memoire au dela de ses 
forces et embarrassaient le discours, au milieu duquel la mention 
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d'une plante venait a chaque instant jeter toute line phrase inci- 
dente. G'etait la confusion qui s'introduirait dans la societe et dans 
le langage, si, au lieu de distinguer chacun par un nomde famille 
et un nom de bapteme, on supprimait le second en y substituant 
I'enumeration de plusieurs qualitds distinctives de la personne. La 
nomenclature linneenne dechargea done la memoire au profit 
d'autres facultes et degagea Failure de I'idiome botanique. Les 
ouvrages ou la serie des plantes se trouvait exposee suivant son 
nouveau systeme devaient done, offrant a la fois tous ces avanta- 
ges, obtenir des leur apparition une vogue presque universelle. 
C'est ce qui arriva. La reforme fut adoptee de tous les cotes et 
dans tous ses points : le systeme de Linne detrona tous les autres 
et regna jusqu'a la fin du dix-huitieme siecle presque sans contes¬ 
tation, si ce n'est de la part de quelques esprits plus retards ou, 
au contraire, plus avances que la generalite. On y classa toutesles 
plantes nouvelles a mesure qu'on les decouvrait, et les tableaux 
du regne vegetal continuerent a s'agrandir sans qu'on consentit a 
changer les cadres. Comme on possede un nombre considerable 
d'ouvrages rediges suivant le systeme de Linne et meme de nos 
jours; comme a cause de la nomenclature binaire, des lors adop¬ 
tee, ils sont consultes frequemment et facilement; comme, au con¬ 
traire, la plupart des ouvrages anterieurs, ecrits dans une langue 
qui n'est plus I'usuelle, ne le sont que rarementet n'ont conserve, 
pour la plupart, qu'un interet historique, nous avons du omettre 
ou traiter rapidement les autres systemes que I'eleve n'est pas 
oblige de connaitre. Mais il doit se familiariser avec celui de Linne, 
et nous devons I'exposer ici avec plus de detail. 

§ 688. Systeme de LinnS. — On est habitue a definir ce 
systeme comme fonde sur le nombre des etamines, mais tout a fait 
a tort; puisque* Linne, tout en choisissant dans les organes ses 
principaux caracteres, a egard en premier lieu a d'autres conside¬ 
rations : celle de leurs rapports avec le pistil, separe des etamines 
dans une fleur differente ou rapproche dans la meme fleur; celle 
de leurs rapports entre clles, soit d'aherence par les filets ou par 
les antheres, soit de grandeur. Le nombre absolu ne vient qu'en- 
suite, e'est-a-dire au cinquieme ou sixieme rang. C'est, au reste, 
ce que le tableau suivant fera connaitre d'un coup d'ocil. 
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Nous avons deja eu occasion, au chapilre de la fleur et des ^ta- 

mines, de- faire connaitre tous cosnoms, qui,.au reste, se trouvent 
ddfinis ici par le tableau meme. 

Les 24 classes ainsi obtenues sont subdivisees ensuite chacune 
d'apres d'autres considerations puisees soit dans les etamines, soit 
dans les pistils. Ainsi, dans les 46e, 47e, 18e, 20e, 21®, 22e classes, 
nous voyons reparaitre le nonibre absolu des etamines pour fournir 
des division^ secondaires : \frmonadelphie decandrie, par exemple, 
comprendra les plantes qui ofirent dix etamines reunies entre elles 
par leurs filets; la gynqndrie hexandrie, eel les qui offrent six eta¬ 
mines portees sur le pistil; la dioecie pentandrie, celles dont les 
fleurs a cinq 6tamines sont depourvues de pistils qu'on ne trouve 
que dans d'autres fleurs non staminiferes et placees sur un individu 
ditferent. La 23e classe, d'apres la distribution des fleurs de trois 
sortes sur un meme individu ou sur deux ou trois differents, se 
subdivise elle-m&me en polygamie moncecie, dioecie, tricecie. La 
4 9e, dont les fleurs, reunies dans une meme capsule, offrent cinq 
combinaisons possibles de fleurs hermaphrodites, males, femelles 
et neutres, se partage en plusieurs polygamies. Quant aux quinze 
premieres classes, ou le nombre absolu des etamines libres a deja 
ete employe, I'auteur, pour les subdiviser, a recours a des consi¬ 
derations tirees du fruit, court ou allonge dans la I5e, monosperme 
(gymnospermie) ou polysperme (angiospermie) dans la 4 4e; et, dans 
toutesles autres, du nombre des styles, qui, simple, double, triple, 
multiple, donne les sectionsappeleeswonogj/me, digynie, trigynie..., 
polygynie : par exemple, le Cerfeuil, qui a cinq etamines libres et 
deux styles distincts, se trouvera dans la pentandrie digynie. 

§ 689. II est evident que toutes ces classes sont loin d'avoir la 
meme valeur, puisque les unes sont fondees sur un caractere qui 
n'est plus que secondaire dans les autres : le nombre absolu des 
Etamines, par exemple. Ce nombre absolu, d'ailleurs, devrait avoir 
bien moins d'importance que le nombre relatif aux autres parties 
de la fleur, duquel resulte sa symetrie generale. Le nombre des 
styles est un caractere bien plus faible encore, car il n'est qu'ap- 
parent: le reel se trouvant souvent dissimule soit par des sou- 
dures, soit par des dedoublements; de sorte que le compte des 
styles ne donne pas celui des carpelles, qu'il importerait bien plus 
de connaitre et qui serait bien mieux d'accord avec I'etymologie 
du nom destine a indiquer le nombre des organes femelles. Ainsi 
la pentandrie monogynie contient la Pervenche, qui a deux car¬ 
pelles; le Diosma, qui en a trois ou cinq; et la pentagynie, au con- 
traire, la Statice, dont Tovaire est uniloculaire. 
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II est vrai que ces defauts doivent etre oublids si Ton se con- 

tcnte de considcrer le systeme do Linne comme im moyen commode 
et sur d'arriver a la determination des plantes. Mais on pourra se 
convaincre par I'experience qu'il est loin de Tetre autant que le 
pretendent ses partisans exclusifs; et si en sortant des mains de 
son auteur il pouvait bien s'appliquer aux genres peu nombreux 
sur lesquels il avait et6 construit, il n'offre plus ces avantages 
apres avoir recu les nombreuses additions de ses successeurs. Les 
variations dans le nombre des organes sur les fleurs d'une m&me 
planle, celles qui resultent de leurs adherences a divers degres, 
de leurs avortements, jettent a chaque pas du doute sur la place 
systematique qu'elle doit occuper. Les exceptions se sont multi- 
pliees; les esp&ces des genres les plus naturels ont du se separer 
entre des classes diiferentes, et quelquefois m£me on serait oblige 
d'en faire autant pour les diverses fleurs d'une meme espece. 

§ 690. M6thode dichotomique. — Lamarck un jour soutenait 
que, pour la solution de ce probleme qui se propose la decouverte 
du nom inconnu d'une plante, on pourrait trouver des precedes plus 
commodes etplus surs que ceux du systeme linneen. II accepta le 
defi qui lui futporte a cette occasion, etbientot, en reponse, apporta 
le plan et I'essai d'une methode qu'on connait generalement sous 
le nom d'analytique ou mieUx dichotomique. En effet, elle consiste 
a poser a I'eleve une premiere question, qui partage les vegetaux 
en deux classes^ entre lesquelles il doit choisir d'apres un carac- 
tere de la plante qui la place necessairement dans Tune des deux 
a Texclusion de I'autre; puis une seconde question qui partage 
cette classe choisio en deux autres, a Tune desquelles la plante se 
rapportera; puis une troisieme, une quatrieme, etc., etc.: de sorte 
qu'a chaque question le cercle se resserre, jusqu'a ce qu'une der- 
niere nous mene, par cette suite d*exclusions successives, a I'unite 
que nous cherchons. Ce precede difTere des autres systemes parce 
que, bien plus franchement artiliciel, il se sert presque indiffe- 
remment de tons les caracteres sans s'astreindre a un ordre ne- 
cessaire. Des qu'il y en a un sujet a exception, douteux, seulement 
difficile a apercevoir, il saute a un autre, et n'hesite meme pas a 
vous conduire au meme but par deux chemins differents. II en re. 
suite que la methode dichotomique ne peut guere etre reduite en 
tableau, comme celles que nous avons mentionn6es ou exposees 
ayant; car elle emprunte quelque chose a toutes a la fois, et ses 
divisions, qui n'ont rien de fixe, varient d'apres le but qu'on se 
propose. Tout ce que nous pouvons faire ici est done de Peclaircir 
par un excmple. Supposons que vous ayez une Renoncule entre les 
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mains, sans savoir a quel genre vous avez affaire : voici la Serie des 
questions que vous aurez a resoudre, mene par la reponse que 
chacune vous suggerera a la suivante que vous indiquera un nu- 
mero de renvoi. 4° Y a-t-il des fleurs dans cette plante, ou n'en 
existe-t-il pas? 2° Les fleurs sont-elles conjointes dans une enve- 
loppe commune, ou disjointes? 3° La fleur disjointe a-t-elle en 
m6me temps etamines et pistils, ou seulement Tun ou I'autre? 
4° Munie des deux a la fois, Test-elle aussi de calice et de corolle; 
ou bien manquent-ils Tun ou I'autre seulement, ou tous deux? 
5° La corolle est-elle monopetale ou polypetale? 6° La fleur po- 
lypetale a-t-elle un ovaire libre ou adherent? 7° L'ovaire libre 
est-il simple ou multiple? 8° S'il y a plusieurs ovaires, les feuilles 
ont-elles ou non des stipules? 9° Dans le second cas, y a-t-il ou 
non une glande en dehors de chaque ovaire? 400 S'il n'y en a pas, 
le fruit est-il charnu ou non? Il0 S'il ne Test pas, les feuilles 
sont-elles opposees ou bien alterneV? 42° Dans ce dernier cas, la 
fleur est-elle reguliere ou irr^guliere et eperonnee? 43° Le calice 
de la fleur reguliere est-il a trois folioles ou a cinq? 4 4° S'il y en 
a cinq, chaque petale est-il ou non int^rieurement double a sa 
base d'une petite £caille? S'il Test, I'inconnue appartient au genre 
Renoncule. On pourra maintenant arriver a I'espece par urie ste 
de nouvelles questions^ 

Nous voyons quelle variete de caracteres nous avons du passer en 
revue; comment nous dvons pris, puis abandonne un organe pour 
passer a un autre, et quelquefois pour revenir ensuite au premier. 

Cette methode est tres-commode pour les commencants, qu'elle 
conduit comme par la main jusqu'au but ordinaire de leur re¬ 
cherche, et ils n'ont besoin pour s'en servir que d'un tres-petit 
nombre de connaissances) mais tres-nettes et positives, puisque 
toute erreur vous fait faire fausse route, et.que deslors vousmar- 
chez en vous ecartant de plus en plus du but au lieu de vous en 
rapprocher. Elle a I'inconvenientde ntf pas resumer de distance en 
distance, comme cela se fait par les classes et autres divisions suc- 
cessivesdes systemes, les caracteres dont elle s'est servie; de telle 
sorte qu'une fois arrive il est difficile de se rendre compte de tous 
les points intermediaires par lesquels on a passe, et que la memoire 
ne retient guere que le nom de la plante : ce qui est bien peu de 
chose. Enfin elle n'a ete jusqu'ici appliqudo'qu'aux plantes do 
quelques pays plus ou moins bornes, notamment la France et la 
campagne des environs do Paris; et par consequent ne peut ctro 
employee que dans ces limites, et non servir a la determination 
d'unc plante inconnue quelconque. 
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11 est vrai quo dans un grand ouvrage , qui s'acheve en ce mo¬ 

ment, M. Meisner, en exposant tons les genres phan^rogames 
connus, cherclie a en faciliter la recherche par une suite de 
coupes qui rentrent dans Tesprit de la m6thode dichotomique en 
presentant des caracteres, sinon. toujours faciles, du moins dis- 
tribues do maniere a ne presenter au lecteur que deux routes a 
chaque embranchement. Mais I'usage de ce livre suppose prea- 
lablement une connaissance deja fort avancee en botanique : celle 
des families, qui lui servent de point de depart et dont il nous 
resle a trailer. 

§ 691. Methode naturelle. — Nous avons vu tous les individus 
vegetaux disperses dans la nature se grouper par especes ou re¬ 
union de tous ceux qui sont semblables entre eux (§ 679), puis 
les especes se grouper par genres ou reunion de toutes les especes 
semblables entre elles (§ 681). Cette derniere reunion est deja plus 
conventionnelle que la premiere, puisque I'espece est fournie im- 
m&liatement par la nature et que, malgre les doutes qui peuvent 
resulter de ses variations, si Ton a un nombre de donnees suffi- 
sanies, si Ton a pu observer plusieurs generations dans plusieurs 
conditions difierentes, on est oblige d'admettre ou de rejeier son 
unite. Maintenant plusieurs de ces unites se rapprochent pour en 
composer une d'un ordre superieur, un genre. Mais ici e'est noire 
esprit qui pose les limites de sa circonscription, qui evalue le 
somme de ressemblances, plus ou moins grande, necessaire pour la 
definir. Le genre lui-meme n'en est pas moins dans la nature^ 
meme quand on change ses limites. Supposons, en effet, quatre 
especes, a, 6, c, d, reunies en un genre m, parce qu'elles se res- 
semblent plus entre elles qu'elles ne ressemblent a toutes les au- 
tres; elles ont neanmoins des differences propres a les distinguer ; 
et supposons que ces differences soient telles que a ressemble plus 
a b qu'a c et a d, que c ressemble plus a d qu'a a et a 6 ; on pourra, 
d'apres cette consideration, faire deux genres : Tun, rc, comprenant 
a et 6; Tautre, p, comprenant c et d; mais le changement ainsi in- 
troduit n'aura en rien altere les rapports primitifs des especes, s'ils 
ont ete bien evalues des le principe, et toutes quatre restant tou¬ 
jours egalement rapprochdes, a quelque point qu'on place une bar- 
riere entre elles, formeront toujours un tout aussi naturel. Qu'on 
fasse m egal aa + 6 + c + (iouan = a-f-6etap = c-i- (/;, il est evi¬ 
dent qu'on aura toujours les memes valeurs. La multiplication des 
genres, resultat necessaire de celle des especes, que les decouvertes 
des voyageurs vont sanscesse en augmentant, ne prouve done pas 
qu'ils ne soient pas conformes a la nature; seulemcnt il est clair 
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qu'ils lo sont d'autant plus qu'on les divise ainsi, puisque par cette 
division ils se rapprochent de plus en plus de Tespccc. Au reste, il 
suffit de prononcer le nom de certains genres bien connus pour 
sentir a quel point ils forment des associations naturelles. A-t-on 
besoin d'etre botaniste pour rapprocher les diverses esp&ces de 
Hosiers, ou de Saules, ou de Trefles, etc.? La ressemblance va sou- 
vent si loin que c'est la separation des especes qui devient plus 
difficile que leur reunion en un genre commun: il faut une certaine 
etude pour distinguer telle rose de telle autre; il n'en faut aucune 
pour prononcer que c'est une rose. 

§ 692. Tournefort, mieux que tous ses pr^decesseurs, avait su 
definir les genres de maniere que la plupart ne reunissent que des 
especes en effet semblables et formassent ainsi des unites natu¬ 
relles. Linne en reduisit le nombre; mais ses reductions, porlant 
sur des genres en general semblables entre eux, ne furent qu'une 
operation inverse de celle que nous avons supposee plus haut, et 
par consequent peu susceptible de denaturer les genres, puisqu'en 
reunissant n et p en ?n, a et 6, c et d conservaient toujours la m6me 
place relativement Tun a Tautre. Mais, en poursuivant I'examen 
des systemes de ces deux grands botanistes, nous trouverons 
qu'apres avoir suivi la nature jusqu'aux genres inclusivement ils 
abandonnent sa marche plus ou moins completement dans la suite 
de leur classement, lorsqu'il s'agit de presenter les genres suivant 
un certain ordre. Prenons des exemples dans le systeme linneen : 
une plante a six etamines egales et un seul style ; elle devra done 
prendre place dans Yhexandrie monogynie, qui se trouvera ainsi 
comprendre le Jonc aupres de I'fipine-vinette. Or il n'y a aucun 
rapport entre ces deux plantes: pas plus qu'entre le Riz et YAtra- 
phaxis, qui se rapprochent dans la digynie; entre I'Oseille, le Col- 
chique et le Menisperme, qui se rapprochent dans la trigynie: pas 
plus qu'entre la Vigne et la Pervenche dans la pentandrie mono¬ 
gynie, entre la Garotte et le Groseillier dans la pentandrie di¬ 
gynie, etc. Pourquoi cela? Parce que Linne avait eu £gard, pour 
reunir entre eux tous les Groseilliers, a un ensemble de caracteres 
tire de toutes les parties de la plante; tandis que, pour les rappro¬ 
cher dans une meme classe du genre Garotte, il n'a eu dgard qu'a la 
presence des cinq etamines et des deux styles, rapports qui ne se 
lient a aucun autre et peuvent se trouver entre une foulede plantes 
essentiellement differentes. 

§ 693. Families. — II fallait done qu'on fit, pour grouper les 
genres entre eux, une operation analogue a celle qu'on avait faite 
pour grouper les especes entre elles; qu'on s'attachat a rechercher 
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leurs rapports et a rapprocher les genres qui en offraient la plus 
grande somme; qu'au moyen do ces unites, nommees genres, en 
reunissant ceux qui se ressemblcnt plus entre eux qu'ils ne ressem- 
blent a tous les autres, on composat de nouvelles unites d'un ordre 
plus eleve. Ce sont ces collections naturellesde genres qu'on appelle 
des families, terme heureux imagine par un botaniste francais, Ma- 
gnol, et la methode qui grouperait ainsi les plantes suivant les rap¬ 
ports qui deriventde leur nature serait une methode naturelle. Mais 
la decouverte de ces rapports, qui lient plusieurs genres en une fa- 
millc commune, presentait bien des difficultes. La ressemblance des 
individus d'une meme espece frappe au premier coup d'ceil; celle 
des especes d'un meme genre, deja beaucoup moins evidente et 
souvent plus trompeuse, demande une etude plus longue, plus ap- 
profondie, tellement qu'il avait fallu des siecles avant que la science 
eut ainsi debrouille le chaos des especes. Celle des genres, se de- 
robant bien autrement encore a la vue, exigeait que I'observation 
penetrat plus avant, qu'on entrat dans un autre ordre de conside¬ 
rations que celles qui avaient ete epuisees pour la construction des 
especes etdes genres. L'experience demontre qu'en general les corps 
naturels qui se ressemblent completement a I'exterieur se ressem¬ 
blcnt aussi a I'interieur; et on etait ainsi autorise a conclure que le 
rapport de ces caracteres exterieurs, d'apres lesquels on avait etabli 
les especes et les genres, en entrainait un analogue dans leurs ca¬ 
racteres intdrieurs. II fallait maintenant etudier les uns comparati- 
vement aux autres, pour determiner s'il y en a parmi les uns et Les 
autres plusieurs qui se trouvent dans une dependance constante; 
et, pour poser ceux-la comme bases d'une classification ou les 
genres seraient rapproches d'apres la presence de tel caractere 
qui en indiquat plusieurs autres necessairement coexistants, et 
fournit ainsi la garantie d'une ressemblance reelle et intime. 

§ 694. Celles de Iiinn6. — Linne etait doue d'un jugement trop 
sain, d'un tact trop exquis, pour ne pas sentir ce defaut de son 
propre systeme; et il le prouva en donnant, sous le titre de 
Fragments de la methode naturelle, un essai de classification ou les 
genres se trouvaient distribues tout differemment. II y en a, nean- 
moins, des series tout entieres qui se trouvent les memes et dans 
le systeme etdans les fragments. Dansce cas, le caractere employe 
par le systfone pour reunir ces genres devait done etre lie a d'autres 
caract6res importants; il ne I'etait pas dans le cas contraire. Ainsi, 
la plupart des plantes de I'icosandrie se trouvaient rapprochees 
en deux groupes naturels voisins; toutes celles de la tetradynamie 
nkmies dans un seul; les plantes de la pentandrie, de I'hexandrie, 
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tie la polyandrie, etc., etc., dispersees , au contraire, dans line 
foule de groupes difierents. Done le nombre absolu des etamines 
n'entrainait pas aux yeux memes de Linne des rapports veritables, 
autant que leur position sur le calice ou que leur proportion rela¬ 
tive. Mais il ne tit pas connaitre les principes qui l avaient guide 
dans la disposition de ses genres en ordres naturels; et probable- 
ment il suivit plutot les inspirations d'un heureux genie et d'une 
experience consomm6e qu'un code de lois bien arretees, quoique 
dans plusieurs de ses ouvrages quelques-unes de ces lois se trou- 
vent formulees sous forme d'axiornes. 

§ 695. — de Bernard de Jussieu. — Un botaniste francais 
dont le nom se trouve lie a celui de la methode naturelle, Bernard 
de Jussieu, avait recu Linne lorsqu'il visita Paris avant d'avoir pu¬ 
blic ni son systeme ni ses fragments, mais deja savant et connu 
par d'importants ouvrages. II en resulta une liaison affectueuse et 
line correspondance dont quelques passages prouvent que les en- 
tretiens des deux botanistes avaient plusieurs fois roule sur ce 
grand probleme de la methode naturelle, et que tous deux y tra- 
vaillaient de leur cote. Ce ne fut que vingt ans plus tard, en 1759, 
que Bernard de Jussieu, dans un jardin botanique etabli par 
Louis XV a Trianon, essaya un arrangement naturel des genres, 
fruit de ses longues etudes et de ses meditations. Comme Linne, il 
ne fit pas connaitre les principes qui le dirigeaient; il ne publia 
pas meme une liste analogue aux fragments. Mais les botanistes du 
temps purent aller etudier a Trianon cette enigme savante, et, 
s'ils I'etudierent, il parait qu'ils nela devinerent pas. 

§ 696. — d'Adanson. — Nous voyons, en effet, quelques annees 
plus tard (en 4763), paraitre les families des plantes par Adanson, 
qui exposa ses principes sur leur formation et formula leurs defi¬ 
nitions comme jusque-la on avait formule cellesdes genres. II re- 
connut que, pour grouper les genres en famille, on doit avoir egard 
a I'ensemble de leurs caracteres etnon a un seul; qu'une classifi¬ 
cation doit par consequent etre precedee d'un vaste travail ou tous 
les organes des vegetaux qu'il s'agit de coordonner soient exami¬ 
nes sans en negliger aucun, toutes leurs modifications constatees 
dans tons les genres. Chaque point de leur organisation, consid^re 
isolement, pourra donner lieu a un systeme separe qui les pre- 
sentera tous dans un certain ordre. Si dans tous ces syst^mes 
partiels ainsi obtenus les deux memes genres so trouvent con- 
stamment rapproches, il est 6vident qu'ils so ressemblent par tous 
les points de leur organisation, qu'ils font partie d'un meme groupe 
naturel; si, au contraire, ils se trouvent constamment eloignes, ils 
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different par tons ces points, ils ne doivent pas faire partie du 
meme groupe. Ce principecst incontestable, et 1 auteur en deduit 
cette regie : qu'on pourra calculer par ce moyen les divers inter- 
valles qui, dans Tordre general et naturel, separent les divers 
genres, intervalles d'autant nioindres qu'ils se trouveront rap- 
proches dans im plus grand nombre de systemes particuliers. II 
construisit en consequence 65 systemes, dans lesquels il epuisa 
toutes les considerations d'apres lesquelles il croyait pouvoir etu- 
dier et classer les plantes : les unes generates, comme la figure, la 
grandeur, la grosseur, la duree, le climat, etc., etc.; les autres 
tirees d'organes generaux, comme la racine, les branches, les 
feuilles, les fleurs, etc., ou pariiels, comme le calice, la corolle, les 
famines, le pistil, le fruit, etc.; ou des parties composantes de 
ceux-ci,comme lesantheres, le pollen, les graines, etc., ainsi que 
des modifications que ces parties peuvent ofTrir par leur nombre, 
leur situation, etc. 11 appliqua ensuite a ces 65 combinaisons le 
calcul indique plus haut: rapprochant ou eloignant entre eux les 
genres, suivant qu'un plus grand nombre de ses systemes les lui 
montrait rapproches ou eloignes. Une certaine somme de ressem- 
blances existant entre un certain nombre de genres constitua les 
caracteres d'une famille; une somme moindre indiqua I'mtervalle 
plus ou moins grand qui les separait des autres. II obtint de cette 
maniere 58 groupes ranges dans un certain ordre qu'il presenta 
comme I'ordre naturel. 

Mais, en supposant ses principes vrais, etaient-ils applicables? 
Son precede n'&ait autre chose qu'un calcul arithmetique, ou toute 
erreur de chiffre frappait de nullite les resultats, toute faute dans 
un des systemes partiels se retrouvait multipliee dans le systeme 
general. Or la decouverte de plantes nouvelles ne pouvait manquer 
d'amener des changements dans les chiffres; les progres de la 
science de Torganisation, d'amener des modifications dans la plu- 
partde ces systemes. Ce qui est arrive en effet; pmsqu'on connait 
aujourd'hui cinq fois autant de plantes qu'on en connaissait alors, 
et bien des verites qu'on ignorait: la justesse du principe n'eutdonc 
pu empechcr la faussete des consequences. Mais, d'ailleurs, il n'est 
pas juste. Attribuer une importance a peu pres egale a tousles 
organes et aux caracteres qu'on en tire, pour en faire autant d'u- 
nites de meme ordre qui entreront dans le calcul des rapports des 
plantes, c'est donner la meme valeur a des pieces de monnaies de 
m6tal et de poids difierents, c'est en faire autant de jetons d'une 
valeur purement fictive: il cst done impossible de ne pas recon- 
naitre que le precede suivi par Adanson etait tout a fait artificiel; 
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et, tout cu admirant le travail gigantesque et la vari^te de con- 
naissances qu'exigeait son emploi, on devait s'attendre qu'il ne 
conduirait pas au but annonce. Aussi ses families, agglomerations 
de genres le plus souvent sans rapports intimes et reels, n'ont- 
elles ete adoptees par aucun de ses successeurs et sont-elles beau- 
coup moins naturelles que celles de ses prddecesseurs Linne et 
surtout B. de Jussieu. 

§ 697. Mtethode d'A.-L. de Jussieu. — Vers la meme epoque, 
Antoine-Laurent de Jussieu commencaita s'initier a la science des 
plantes aupres de son oncle Bernard, et il n'y a pas a douter que le 
jeune homme n'ait puise dans le commerce intime du vieillard et 
dans ses savantes legons le germe qu'il sut si bien feconder et 
developper. Dix ans plus tard il exposa a TAcademie des sciences 
et appliqua a la plantation du jardin botanique de Paris une 
nouvelle methode qui, seize ans apres (en 1789), murie par des 
meditations et des etudes continuelles, recut sa forme et son ex¬ 
pression definitive en s'etendant a tons les vegetaux alors connus, 
dans un ouvrage fondamental, le Genera plantarum. En tete il pu- 
blia le catalogue jusqu'alors inedit des genres du jardin de Tria¬ 
non dans I'ordre qu'avait etabli Bernard; monument precieux pour 
I'histoire de la science, puisqu'il permet de constater a quel point 
etait arrive I'oncle, de quel point partit le neveu. Gelui-ci ayant 
pose nettement les principes qui Tont guide dans Tetablissement 
de sa classification, on peut, en comparant a son ouvrage ceux de 
ses pred6cesseurs, deviner quels sont parmi ces principes ceux 
qu'ils ont admis ou entrevus, quels sont ceux qu'ils ont ignores. 
Mais nous ne chercherons pas ici a determiner la part de chacun 
dans cette grande oeuvre; cette discussion, purement historique et 
peu elementaire, n'entre pas dans le cadre de cet ouvrage, qui 
doit seulement exposer les lois sans s'occuper des legislateurs. 

§ 698. A.-L. de Jussieu admit, comme Adanson, que I'examen de 
toutes les parties dHme plante estnecessairepour laclasser; mais, 
tout en poursuivant cet examen complet, il ne chercha pas a en de- 
duire theoriquement la coordination des genres, et, pour les grou¬ 
per en famille, il imita les procedes suivis pour la formation des 
genres eux-memes. Les botanistes, frappes par la ressemblanco 
complete et constante de certains individus, les avaient reunis en 
especes; puis, d'apres une resscmblance egalement constante, mais 
beaucoup moins complete, avaient reuni les especes en genres. Les 
caractdres qui peuvent varier dans une meme espece doivent de- 
pendre de causes placdes hors de la plante et non en elle-meme, 
parexemple sa taille, sa consistance, certaines modifications de 
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formes et de coulcurs, etc., qu'on voit changer avec le sol, le cli- 
mat et sous d'autres influences purement circonstantielles. Les 
caracteres specifiques, au contraire, ceux que doit presenter tout 
individu pour etre rapporte a certaine espece, quelles que soient 
les circonstances ou il se trouve, doivent tenir a la nature meme 
de la plante. Parmi ces caracteres il y en a plusieurs plus solides 
encore que les autres, moins sujets a varier d'une plante a une 
autre; ce sont ceux qui, se retrouvant dans un certain nombre 
d'especes, leur impriment une ressemblance assez frappante pour 
qu'on en constitue un genre. Ceux-la auront done par leur gene- 
ralite plus de valeur que les specifiques, et les specifiques plus que 
les individuels. Mais comment est-on parvenu a estimer ces diffe- 
rentes valeurs? La nature elle-meme avait indique a Tobserva- 
tion les especes et beaucoup de genres par les traits de ressem¬ 
blance dont elle marque certains vegetaux; mais au-dela des 
genres ce fil conducteur manquait, puisque tous les botanistes, a 
peu pres d'accord jusqu'a ce point, se separaient plus loin pour 
suivre chacun une route difterente. Cependant il y a plusieurs 
grands groupes de vegetaux lies entre eux par des traits d'une 
ressemblance tellement evidente, qu'elle n'avait echappe a aucun 
et qu'il n'est pas besoin d'etre botaniste pour la reconnaitre. Ou¬ 
tre ces traits communs a toutes les especes d'un de ces groupes, il 
y en a qui ne sont communs qu'a un certain nombre d'entre elles; 
de telle sorte qu'il peut etre subdivise en un grand nombre de 
groupes secondaires. Ceux-ci avaient ete reconnus comme genres 
par les botanistes. On avait done deja quelques collections de 
genres evidemment plus semblables entre eux qu'ils ne I'etaient a 
ceux de tout autre groupe, ou, en d'autres termes, quelques fa¬ 
milies incontestablement naturelles. Jussieu pensa que la clef de la 
methode naturelle etait la, puisqu'en comparant les caracteres 
d'une de ces families a ceux des genres qui la composent il ob- 
tiendrait la relation des uns aux autres; qu'en en comparant plu¬ 
sieurs entre elles, il verrait quels caracteres, communs a toutes 
les plantes d'une meme famille, varient de Tune a I'autre ; qu'il 
arriverait ainsi a I'appreciation de la valeur de chaque caractere, 
et que cette valeur, une fois ainsi determinde au moyen de ces 
groupes si clairement dessines par la nature, pourrait etre a son 
tour appliqude a la determination de ceux auxquels elle n'a pas 
aussi nettement imprime ce cachet de famille, et qui etaient les 
inconnues de ce grand problemc. II choisit done sept families uni- 
verscllemcnt admises : celles qu'on connait sous les noms de Gra- 
minfos, Liliacees, Labiees, Composees, Ombelliferes, Cruciferes, 



:>24 BOTANIQUE. 
ct Legumineuses. II reconnut que la structure do 1'embryon est 
identique dans toutes les plantes d'une de ces families; qu'il est 
monocotyledone dans les Graminees et les Liliacees, dicotyledone 
dans les cinq autres ; que la structure de la graine est identique 
aussi; I'embryon monocotyledone. place dans I'axe d'un peri- 
sperme charnu chez les Liliacees, sur le c6te d'un perisperme 
farineux chez les Graminees; I'embryon dicotyledone, au sommet 
d'un perisperme dur et corne chez les Ombelliferes, depourvu du 
perisperme chez les trois autres ; que les etamines, qui peuvent va- 
rier par leur nombre dans une meme famille, les Graminees, par 
exemple, ne varient pas en general par leur mode d'insertion . 
hypogyne dans les Graminees, dans les Cruciferes; sur la corolle 
dans les Labiees et les Composees; sur un disque £pigynique 
dans les Ombelliferes. II obtenait ainsi la valeur de certains ca- 
ract&res qui ne devaient pas varier dans une meme famille natu- 
relle. Mais au-dessous de ceux-la s'en trouvaient d'autres plus va¬ 
riables qu'il chercha a apprecier de meme, soit par Tetude d'autres 
families indiquees par la nature meme, soit dans celies qu'il for- 
mait en appliquantces premieres regies et plusieurs autres egale- 
ment fondees sur I'observation. Nous ne pourrions le suivre ici 
dans les details de ce long travail, duquel resulta I'etablissement 
de cent families comprenant tous les vegetaux alors connus. 

§ G99. On voit dans tout ce qui precede Temploi d'un principe 
qui avait echappe a Adanson : celui de la subordination des carac- 
tires, qui, dans la methode de Jussieu, sont, suivant sa propre ex¬ 
pression, peses et non comptes. Ils sont consideres comme ayant 
des valeurs tout a fait inegales: do telle sorte qu'un caractere du 
premier ordre equivauta plusieurs du second, un de ceux-ci a plu¬ 
sieurs du troisieme, et ainsi de suite. Cette valeur est determinee 
par I'observation et I'experience; et, a mesure qu'elle s'abaisse, 
elle est de moins en moins fixe. Pour me servir d'une comparai- 
son familiere employee plus haut, celle de monnaies de metal 
different avec les divers caracleres qui doivent par leur reunion 
composer une certaine somme de rapports entre les plantes d'une 
meme famille, les pieces d'or auraient un taux invariable, plus 
que celies d'argent; et celies de cuivre vaudraient un peu plus ici, 
la un peu moins, destinees en quelque sorte a fournir Tappoint de 
cette somme ou la monnaie d'un metal plus prdcieux forme le prin¬ 
cipal et est seule rigoureusement controldo. 

§ 700. L'importance de la subordination des caracteres resultc 
surtout d'une considdration que nous n'avons pas fait valoir en¬ 
core, mais qui ressort ndcessairement de cette combinaipon de plu- 
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sieurs caracteres dans chaque famille. G'est qu'un caractere d'un j 
ordro superieur cn entraine a sa suite un certain nombre d'un or- J 
dre different, el en exclut, au contraire, un certain nombre d'autres; ; 
do sorte que 1 enonciation pure et simple du premier suffit pour ; 

faire prejuger la coexistence ou I'absence de ces autres, et qu'une j 
partie de Torganisation d'une plante est annoncee d'avance par un 
seul point qnon a su constater . ce qui abrege et simplifie mer- 
veilleusement les recherches et le langage. Ainsi, par exemple, 
nous avons vu, presque a chaque chapitre de cet ouvrage, que 
rabsence ou la presence des cotyledons, leur unite ou leur pluralite 
se manifestent presque dans toutes les parties de la plante, qui 
presentent des differences profondes et frappantes suivant que son 
premier germe s'est montre differemment constitue sous ce rapport. 
Lorsque nous disons qu'une plante est monocotyledonee ou dicoty- 
ledonee, ce n'est done pas ce simple fait que nous enongons, mais 
un ensemble de faits; nous avons une ideede I'agencement gene¬ 
ral des organes elementaires dans ses tissus, de la maniere dont 
elle germe et se ramifie, de la structure et la nervation de ses 
feuilles, de la symetrie de ses fleurs, etc., etc. De tel caractere 
secondaire, nous pouvonsde meme en deduire plusieurs autres d'un 
ordre superieur, egal ou inferieur: dire que la corolle est monope- 
tale, e'est dire que la plante qui en est pourvue est dicotyledo- 
nee, que les etamines sont inserees sur la corolle en nombre de- 
fini egal ou inferieur a cclui de ses divisions. La connaissance do 
tous ces rapports constants entre les differentes parties, qui permet 
de conclure de la partie au tout comme du tout a la partie, est la 
base de la methode naturelle; et, si cette connaissance etait par- 
faite, on pourrait dire que la methode est la science elle-meme, 
puisquela place qu'elle assignerait a chaque plante resumerait son 
organisation, et que de son organisation depend toute sa maniere 
de vivre. Aussi voyons-nous qu'en general dans une famille vrai- 
ment naturelle regne un grand accord de ses proprietes economi- 
ques ou medicales entre les plantes qui la composent : ce qui doit 
peu etonner, puisque la similitude d'organes doit y entrainer cello 
des produits. Cette verite donne a la methode naturelle un grand 
avantage sous le point de vue d'utilite pratique. 

§ 701. classes. — Les families une fois constituees, il s'agissait 
de les coordonner entre elles de maniere a rapprocher a leur lour 
celles qui se ressemblent le plus et 61oigner celles qui se ressem- 
blent le moins. Le precede suivi pour le groupement des genres 
s'offrait naturellement; les caracteres communs a plusieurs fa¬ 
milies a la fois permettaient d'en reunir plusieurs en groupes plus 
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eleves, ct la subordinalion des caracteres etablie indiquait dans 
quel ordre ils devaient etre employes. Celui de I'embryon marchait 
evidemment en avant de tous les autres et partageait le regne ve¬ 
getal en trois grands embranchements: les acotyledonees, monoco- 
tyledondes et dicotyledonees. Apres cecaractcrefoiidamental,mai3 
bien au-dessous de lui, A.-L. de Jussieu placa I'msertion des eta- 
mines, hypogyne, perigyne ou epigyne. Mais, dans les dicotyledo¬ 
nees , ces etamines se soudent par leurs filets avec la corolle 
lorsqu'elle est monopetale; de maniere quo dans ce cas leur inser¬ 
tion, au lieu d'avoir lieu immediatement sur le torus, sur le calico 
ou sur I'ovaire, ne s'y fait que par I'intermediaire de la corolle 
naissant a Tun de ces trois points. Le caractere de la corolle, ainsi 
li3 a celui de I'insertion, marche de pair avec lui. L'insertion n'est 
que I'expression de la situation relative des deux ordres d'organes 
de la fleur, des etamines, par rapport au pistil, dans une meme 
enveloppe. Mais, s'ils sont separes sur des fleurs differentes, cette 
relation n'a pas lieu, et c'est le fait meme de leur separation qu'il 
faut exprimer. Telles sont les principales considerations d'apres 
lesquelles les families furent distribuees en 45 classes, que voici 
resumees par un tableau qui les fera plus facilement comprendre. 
Les termes employes dans les premieres colonnes ont ete prdce- 
demment definis (§ 373,381,382); ceux de la derniere ont et6 
proposes a une epoque plus r6cente pour pouvoir designer chaque 
classe plus commod&nent. 

CLEF DE LA METIIODE D'A.-L. DE JUSSIEU. 

Acotyledones 1 acotyledones. 
{hypogynes 2 monohypogynes. 

perigynes 3 monoperigynes. 
epigynes 4 monoepigynes. 

(( epigyncs  5 epistaminees. 
apetales. — < perigynes.   6 peristaminees. 

( hypogynes 7 hypostaminees. 
( hypogynes 8 hypocorollees. 
I perigynes 9 pericorollees. 

monopetales. - Lpigynos I S0Ud1fS | 10 'V- F ) eP^yncs. entreelles. | antheres. 
I Anth<;res distinctes. | 11 epicorollees coris- • 1 f antheres. 
{epigynes 12 £pipetalees. 

hypogynes 13 hypopetalees. 
perigynes 14 peripetulees. 

\diclines irreguli^res  15 diclines. 
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§ 702. II y a done deux parties distinctes a considerer dans la 

methode de Jussieu : '1° le groupement des genres en families, 
2° la coordination de ces families en classes et leur serie. G'est 
presque toujours cette division en classes, telle qu'elle est indi- 
quee par le tableau precedent, que les livres elementaires se con- 
ten tent de presenter sous le nom de cette methode, quoiqu'elle ne 
soit seulement que la partie la moins importante de ce grand tra¬ 
vail. Le grandpas vers I'^tablissement de la classification naturelle 
e'etait celui de families qui meritassent ce nom, et e'est ce qu'exe- 
cuta A.-L. de Jussieu. II semble lui-m6me avoir signale cette dis¬ 
tinction dont nous parlons par le titre de son ouvrage, qui annonce 
les genres disposes en families naturelles suivant une methode 
employee au jardin de Paris (Genera plantarum secundum ordines 
mturales juxta methodum in Horto Regio Parisiensi exaratam). 
II appliquait done Tepithete aux families et non a la methode 
tout enti&re. Mais en exposant le premier les grands principes qui 
doivent presider a la classification non-seulement desplantes, mais 
de tous les etres organises; en donnant, par les families dans les- 
quelles il distribuait tous les vegetaux, une base solide en m&me 
temps qu'un modele a la science, il avait fait assez pour qu'on put 
dater de ce moment la fondation de la methode naturelle, qui des 
lors ne fut plus a decouvrir, mais a perfectionner. 

Ses families ont ete toutes conservees, avec les seuls change- 
ments qu'amene n&essairement le progres de la science, soit en 
apprenant a connaitre a fond des plantes qui n'etaient connues 
qu'imparfaitement, soit en en faisant decouvrir un grand nombre de 
nouvelles, pour lesquelles il faut ou former des cadres nouveaux ou 
elargir les anciens. Mais dans ces cas, si les limites conventionnelles 
changent, les rapports rebels ne changent point, pas plus, par exem- 
ple, que ceux de divers points dans une £tendue de pays qui, de 
province unique, serait scindee en plusieurs departements. 

Quant a la coordination des families, elle a ete souvent attaquee 
et modifiee, non pas dans sa division fondamentale, admise univer- 
sellement, mais dans ses divisions secondaires, tirees de I'insertion 
des dlamines. On leur a reproche d'admettrebeaucoupd'exceptions, 
de contrarier plusieurs rapprochements naturels et d'en amener 
qui ne le sont pas. Ces reproches sont souvent justes; mais cepen- 
dant, quoiqu'un demi-si&cle entier se soit ecoul6 depuis cette clas¬ 
sification, et que bien des essais aient (He tenths pour en substituer 
une meilleure, nous ne voyons pas qu'on ait jusqu'ici trouve beau- 
coup mieux, rien du moins que justifie I'adoption de la gen6ralit6 
des botanistes. 
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§ 703. De Candolle, qui a le premier applique la metliode na- 

turelle a Tensemble des plantes d'un grand pays, la France, et, 
plus tard, a runiversalite des especes vegetales, a suivi, dans la 
serie des families, un ordre qui ne s'eloigne pas essentiellement de 
celui deJussieu. Eneffet, separant les dicotyledonees en thalami- 
flores, qui repondent precisement aux hypopetalees; calyci/lores, 
qui repondent aux peripetalees; corolli/lores, qui repondent aux 
monopelales, et monochlamydees, qui repondent aux ap^tales, il 
se trouve avoir suivi les regies tirees de la corolle et de ses inser¬ 
tions, et ne differe qu'en ce que les deux dernieres de ses grandea 
classes en comprennent chacune plusieurs. 

§ 704. Un botaniste anglais, dont le nom, si les bornes de ce 
livre ne nous avaient iriterdit les eclaircissements historiques, se- 
rait revenu dans bien des pages, puisqu'il est peu de points impor- 
tants de Torganisation v^getale sur lesquels il n'ait jete de vives 
et nouvelles lumieres, M. Robert Brown est un de ceux qui ont le 
plus contribu6 aussi au perfectionnement des families, et il a in- 
diqu6 en meme temps ce qui reste a faire pour arriver a I'ordre 
naturel. « Un arrangement m£thodique et en meme temps naturel 
» des families, dit-il, est, dans I'etat actuel de nos connaissances, 
» peut-etre impraticable. II est probable que le moyen d'y arriver 
» un jour serait de le laisser pour le moment de c6t6 dans son en- 
» semble, et de tourner toute son attention a la combinaison de ces 
» families en classes egalement naturelles et egalement susceptibles 
» d'etre definies. L'existence de plusieurs de ces classes naturelles 
» est deja reconnue. » 

G'est cette direction qu'ont suivie la plupart des botanistes qui 
se sont occupes de la solution de cet important probleme. Le nom 
de classes a ete applique par eux a des groupes beaucoup plus li- 
mites que ceux auxquels A.-L. de Jussieu donnait ce nom, a plu¬ 
sieurs de ceux meme dont il faisait de simples families, mais qui 
se sont singulterement agrandies par les decouvertes modernes. En 
effet, le nombre des esp&ces connues de son temps, et sur I'etudedes- 
quelles a pu etre etablie sa methode, n'atteignait pas tout a fait 
20,000, et, en estimant a 100,000 celles qu'on connait aujourd'hui, 
on doit etre peu eloigne de la vdrite. On peut done dire qu'en 
moyenne ses families representent maiutenant des collections de 
plantes cinq fois plus etendues que dans le principe, et elles ont du 
acquerir une tout autre importance. Des families telles que ses Ro- 
sacttes, ses Legumineuses, ses Malvacees, ses Onagraires, ses Eu- 
phorbiacees, sesUrticees, etc., etc., representent6vidcmmenta elles 
seules autant de classes; tandis que d'autres ont besoin d'etre as- 
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sociees plusieurs ensomble pour former des groupes d'une valeur 
cquivnlcntc. M. Lindlcy a propose le nom nouveau d'alliances pour 
designer ces classes, reservant a cetancien nom sa signification pri¬ 
mitive, cello par laquelle on designait les divisions principales et 
moins nombreuses des tres-grands embranchements du regne vege¬ 
tal. II a distribue toutes les families en une assez grande quantite de 
ces alliances, qui chacune en comprennent un petit nombre. Dans 
I'ouvrage plus complet qu'on possede aujourd'hui sur les genres, 
M. Endlicher a essayd aussi la reunion des families en groupes plus 
eleves. Tout recemment, dans la nouvelle plantation du jardin bo- 
tanique de Paris, M. Adolphe Brongniart a groupe 296 families en 
08 classes, dont il a trace les caracteres. On doit esperer que de 
ces savants essais et des'perfectionnements que recevra I'etude de 
I'organisation poussee aujourd'hui beaucoup plus loin qu'au com¬ 
mencement de ce siecle, finira par sortir une classification natu- 
relle, autant du moins qu'il nous est permis d'y pretendre au milieu 
de la multiplicite des rapports qui lient entre eux les vegetaux, et 
surtout dans I'obligation ou nous sommes de rattacher en une chaine 
continue ces chainons qui, se croisant dans tous les sens, ne peu- 
vent etre unis dans Tun sans etre rompus dans un autre. Mais 
il faut attendre ces perfectionnements et la sanction du temps 
pour fixer definitivement cet ordre tant cherche; il faut que ces 
groupes, classes ou alliances, comme on voudra les appeler, aient 
ete legitimes par I'assentiment general, et leurs caracteres bien 
arretes, pour que, de leur comparaison, on puisse deduire un sys- 
teme general. 

§ 705. D'ailleurs, malgre la multiplication .des families, leur 
nombre n'est pas tel que la memoire ne puisse retenir leurs traits 
distinctifs, surtout par le secours qu'elle recoit de leur premiere 
division en trois grands embranchements, Le but evident de la 
methode est de nous faciliter la connaissance complete des vege¬ 
taux divers, en substituant a ces unites naturelles, qu'on appelle 
especes ou genres, et qui dans leur multitude ne peuvent etre 
toutes a la fois presentes a la memoire la plus heureusement douee, 
d'autres unites d'un ordre plus eiev6, en nombre assez limite pour 
que leur connaissance simultanee n'excede pas les forces de I'esprit 
humain. G'est ce qu'a fait I'dtablissement des families. Sachant 
qu'une planto appartient a telle ou telle famille, nous avons dfy'a 
des notions sur to'us les principaux points de son organisation et 
sur ses rapports avec le reste des vegetaux. Toutes les fois que 
nous avons besoin d'en trouver de plus etendus, nos recherches, 
ainsi resserrees dans un cercle plus (Hroit, deviennent plus promptes 

45 
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et plus faciles; de la les progres incontestables qu'a fails la bota- 
nique depuis que les families ont remplace d'autres systemes dont 
les groupes secondaires, reunissant des vegetaux par un seul point 
de leur organisation, n'en representaient qu'un seul trait souvent 
insignifiant. De la cette assertion emise plus haul : que le grand 
pas vers la decouverte de la methode naturelle a ete Tetablisse- 
ment de families dignes de ce nom et du principe de la subordina¬ 
tion des caracteres. 

En constatant ce litre de gloire du nom que j'ai I'honneur de 
porter, je crois avoir ete mu par le sentiment de la justice autant 
que par un sentiment filial. II importait d'ailleurs de bien penetrer 
Tesprit des eleves de cette verite : que I'oeuvre de Jussieu n'est 
pas dans le court tableau qu'on leur presente comme son resume; 
qu'elle resterait intacte meme en le reformant ou en le rejetant, 
et que, tout en se le rendant familier, ils doivent aller au dela 
s'ils veulent avoir une idee nette de la methode naturelle. La con- 
naissance des families est sans doute trop vaste et demande une 
trop longue etude pour qu'ils puissent I'acquerir completement; 
mais il est bon qu'ils en etudient quelques-unes avec soin, qu'ils 
se penetrent bien de eel ensemble de caracteres qui les consti- 
tue. Alors ils pourront, par analogic, juger des autres, et com- 
prendre nettement ce qu'on entend par families. 

§ 706. Les bornes de cet ouvrage ne nous permettent pas de les 
exposer toutes, meme brievement. Nous nous contenterons done 
d'une suite de tableaux propres a faire saisir leurs principaux ca¬ 
racteres. Mais parmi toutes ces families nous en choisirons, en 
outre, quelques-unes que nous decrirons avec un peu plus de de¬ 
tail, quoique le plus succinctement possible. Ce seront les plus 
importantes ou celles qui, presentant quelque point d'organisa- 
tion peu commun ou exceptionnel, nous donneront I'occasion, en 
les signalant, de completer les notions plus generales auxquelles 
nous avons du nous borner dans le cours de Texposition prece- 
dente. Nous entrerons aussi dans quelques details sur celles qui 
se font remarquer par quelques proprietes particulieres, par des 
produits soit utiles a Tindustrie, a Teconomie ou a la mddecine, 
soit au contraire nuisibles. 

§ 707. D'apres toutes les considerations qui ont ete presentees 
plus haut, dans I'exposition de toutes les families du regne vegetal, 
nous adopterons encore les grandes divisions etablies par A.-L. de 
Jussieu, de preference a celles qu'on a plus recemment proposees, 
parce que celles-ci ne reposent pas encore sur des regies fixes, et 
que, malgre le merite qu'elles peuvent avoir si on les considere 
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line a une, il manque encore a leur ensemble ce lien systematique 
an moyen duquel le commencant pent les comprendre facilement 
et les fixer dans sa memoire. Nous ne croyons pas neanmoins de¬ 
voir suivre strictement I'ordre suivant lequel elles ont ete primi- 
tivement rang^es, et il nous reste a expliquer les considerations 
nouvelles d'apres lesquelles cet ordre nous semble devoir etre in- 
terverti dans quelques lines de ses parties. 

Jussieu, dans Texposition de ses families, a sagement procede 
du simple au compose, commencant par les acotyledonees et finis- 
sant par les dicotyledonees. La verite de cette progression a ete 
generalement admise, non parce que la duplicite de cotyledons est 
plus complexe que Tunitd, et leur unite que leur absence complete ; 
mais parce que, consid^r6s dans toutes leurs parties, lesvegetaux 
acotyledones sont evidemment plus simples que les cotyledones, 
les dicotyledones que les monocotyledon6s : e'est ce qui ressort de 
I'cxamen de tons les organes, et nous n'avons pas besoin d'en don- 
ner ici les preuves, qui ne seraient que des repetitions de ce que 
nousavons eu Toccasion d'exposer d6ja a I'article de chacun de ces 
organes. Cet ordre ne peut done jusqu'a present etre sujet a au- 
cune objection. Les dicotyledonees etaient partagdes en apetales, 
monqpelales, polypetales et diclines; e'est a cette serie que nous 
croyons devoir substituer la suivante : 4° diclines, 2° apetales, 
3° polypetales, 1° monopetales. Nous allons examiner en quoi les 
derniores nous paraissent ofTrir un degre de composition superieur 
aux precedentes, et meriter en consequence cette nouvelle place 
que nous leur assignons. 

§ 708. Tout etre organise Test a un degre d'autant plus eleve 
que sa vie resulte de Texercice dun plus grand nombre de fonc- 
tions et que les organes charges de les executer sont plus com¬ 
poses. Parmi les fonctions generales, les unes sont d'un ordre 
superieur aux autres : ce sont cclles qui ne sont pas communes a 
tons, mais deviennent I'attribut particulier d'un certain nombre 
d'etres. Ceux qui en sont doues Temportent, en eifet, necessaire- 
ment sur les autres; puisqu'oulre les memes actes ils executent un 
certain nombre d'actes difl'erents, et que la capacite de ceux-ci 
suppose celle des premiers. G'est done par la capacile de ces actes 
en plus, par ce qifon est convcnu d'appcler la dignite des fonc¬ 
tions, qu'on pent constater le degre de I'organisation, regie qui 
rentre dans celle que nous avons precedemment tiree de leur nom¬ 
bre seulement. 

§709. 11 serait facile de prouver, par le meme raisonnement, que 
la memo fonction pent, suivant les ditlerents etres, otfrir difl'erents 
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degres de dignite, puisqu'elle ne s'excrcera pas d'une maniere iden- 
tique dans tons; mais, dans les uns, par certains actes; dans les 
autres, par d'autres actes ajoutes aux premiers. Les organes qui 
en sont les agents se multiplient ct se perfectionnent done dans la 
meme proportion. 

§ 710. La classification naturelle, ayant pour butde representer 
ces diflerents degres de I'organisation dans leur progression ascen- 
dante, devra s'attacher a constater dans chaque etre ce qu'il a de 
plus eleve, d'abord comme fonction, puis comme organes qui y 
concourent; et on appellera ces organes les plus importants, non 
parce qu'ils sont les plus indispensables a la vie, qui peut souvent 
se conserver sans eux, mais parce que ce sont eux qui constituent 
la veritable nature de I'etre qui en est pourvu , que e'est par eux 
qu'il est lui et non autre. 

§ 711. Appliquons maintenant ces regies aux vegetaux. Nous y 
avons reconnu deux grandes fonctions : la nutrition et la repro¬ 
duction. La seconde sera incontestablement la plus importante, 
dans le sens que nous venons d'attacher a ce mot; puisqu'elle 
suppose necessairement la premiere, que la plante est, pendant 
une partie de sa vie, et peut, pendant toute sa vie meme, etre 
bornee aux organes de la vegetation, mais qu'elle n'est complete 
que par le developpement des autres. C'est done d'apres le per- 
fectionnement graduel de ceux-ci que nous devons cbercber 
a etablir lecbelle du regne vegetal; mais, pour I'appuyer sur 
une base plus large, nous pouvons nous aider de Texamen com- 
paratif des organes de la vegetation dont, comme de Candolle 
I'a bien indique, la gradation se trouve suivre une marche a peu 
pres parallele, du moins si on la considere d'une maniere tout a 
fait generale. 

§ 712. La plante est d'autant plus parfaite que nous voyons un 
plus grand nombre d'organes differents concourant ensemble a la 
reproduction. Mais ou placerons-nous le premier degre, le plus 
simple, celui qui doit nous servir de point de depart ? Nous avons 
fait connaitre les organes vegetaux, les uns elementaires, les au¬ 
tres composes. Parmi les premiers, le plus simple est evidemment 
une cellule, puisque c'est le premier etat de tous les autres; et la 
plante la plus simple serait cclle qui serait. reduite a une cellule 
ou a un petit nombre de cellules identiques entre elles : degre de 
reduction que nous observons dans certaines Algues qui, par con¬ 
sequent, doivent occuper la premiere place dans une serie proce- 
dant du simple au compose. Chaque cellule, en se separant des 
autres, est ici egalement propre a propager la plante : il y a 
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confusion complete ties organes de la vegetation et de la repro¬ 
duction. 

§ 713. Nous trouvons ensuite, dans la memo classe, d'autres ve- 
getaux dont le tissu, quoique n'ofirant encore en aucune maniere 
la separation des organes quo nous avons nommes fondamentaux, 
n'est pas cependant aussi homogene que dans les precedents. 
()uelques-uncs des cellules se distingucht des autrcs par une appa- 
rencc et un produit particulier, tels que celles-la sont plus propres 
que les autrcs a reproduire, en se developpant a part, une plante 
semblable a celles dont elles faisaient partie. Ces portions du tissu 
donees de cette propriete particuliere, mais dispersees et comme 
perdues au milieu de lui, peuvent, dans d'autres vegetaux, se lo- 
caliscr plus nettement, occuper une certaine place marquee : la 
forme generale a du alors se dessiner plus regulierement, et Tin- 
dividualite de la plante se prononcer davantage; car on pouvait 
a peine la reconnaitre dans les degres inferieurs. 

§ 714. A mesure que ces portions ou se concentre la faculte 
de reproduction se distinguent et se separent davantage du reste 
du tissu, celui-ci prend des formes plus arretees et commence a 
presenter lui-meme la distinction de parties, premieres ebauches 
des organes que nous avons appeles fondamentaux : Tune cen- 
trale, ou axe; les autres laterales, ou feuilles : c'est ce qu'on voit, 
par exemple, dans'les Jongermannes et les Mousses. Puis les tiges 
et les feuilles se perfectionnent, et alors ce sont, en general, celles- 
ci avec leurs formes, soit veritables, soit plus ou moins alterees, 
qui sont cliargees (dans les Fougeres, par exemple) de porter les 
organes de la propagation. Mais, dans tous les cas, ces organes ne 
consistent qu'en une portion du tissu cellulaire, modifiee dune 
mani6re particuliere, telle que dans certaines cellules s'en forment 
plusieurs autres quo nous avons nommees spores. Quelquefois, et 
toujours aux depens du meme tissu, s'en developpent en outre 
d'autres, diflerentes encore, dont Faction non encore bien deter- 
minee doit, suivant plusieurs auteurs, concourir avec celles des 
premieres pour que celles-ci puissent reproduire la plante. 

§ 715. De cet examen rapide des Cryptogames, nous pouvons 
conclure que le degre de confusion entre les organes de la vege¬ 
tation et ceux de la propagation est la mesure du degre de sim- 
plicite du vegetal tout enticr; que leur distinction de plus en 
plus nette exprime, en general, une organisation de plus en plus 
composee, comme le prouve le perfectionnement des organes 
fondamentaux, qu'on voit se compliquer suivant la meme pro¬ 
gression. 

15. 
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§ 716. Arrives aux plantes cotyledonees on phanerogames, nous 

voyons les organes de la reproduction prendre une fonne nouvelle 
et double : celle d'antherc! et d'ovule ; et Faction reciproque de cos 
deux organes est n^cessaire pour que la fonction s'exerce. Cette 
necessite de leur concours constate un degre plus eleve de dignite 
dans la fonction, qui prend un nom nouveau : cclui de fecondation. 
Elle etablit un rapport entre le regne vegetal et le regne animal, 
qui, sans contestation, jouit d'une organisation beaucoup plus 
elevee. II ne peut done y avoir de doute que les plantes phanero- 
games soient plus organisees que les. cryptogames. 11 reste a 
recherclier comment, dans les premieres, on peut dtablir cette 
gradation, que nous avons essaye de faire reconnaitre dans les 
secondes. 

§ 717. Les organes de la vegetation sont dans les Phaneroga- 
mes, comme dans les Cryptogames les plus elevees. des axes et des 
feuilles; ceux de la reproduction sont compris sous le nom general 
de fleur, et nous avons vu qu'on s'accorde generalement, aujour- 
d'hui, a considerer les differentes parties de la ileur comme autant 
de feuilles plus ou moins profondement modifiees. Plus la meta¬ 
morphose des unes dans les autres sera complete, plus la distinc¬ 
tion entre les organes de la vegetation et ceux de la reproduction 
sera large et nette, moins, si la regie que nous avons posee plus 
haut est vraie, le vegetal sera simple. 

§ 718. La modification est toujours profonde et complete dans 
les organes essentiels de la fecondation, Panthere et I'ovule. L'an- 
there, dont toutes les cellules en produisent a leur interieur plu- 
sieurs autres d'une nature particuliere. agents immediats de la 
fonction (grains de pollen), oiFre, par ce point de son organisation, 
un rapport evident avec les feuilles sporiferes des Cryptogames; 
mais la feuille, dans celles-ci, n'est metamorphoseo qu'incomple- 
tement et exerce encore, dans une partie plus ou moins grande 
de son etendue, ses fonctions vegolatives : dans Tanthere, elle 
s'est, par une complete metamorphose; exclusivement vouee a la 
fonction reproductive, et, par cette distinction nette de forme et 
d'action, elle constate deja une organisation plus elevee. L'ovule, 
avec sa structure si compliquee, parait moins une seule feuille 
qu'un petit amas de feuilles; mais ce n'est guere quo par le rai- 
sonncmcnt et Tanalogie qu'on est conduit a leur assignor cette 
origine. Si ce sont en ed'et des feuilles, ellessont entierement me- 
connaissables et exercent d'aillcurs des fonctions entierement dif¬ 
ferentes. Les ovules, de plus, sont generalement caches sous une 
enveloppe que forme une autre feuille modifiee elle-meme, quoi- 
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(juVi un nioindrc dogre (le carpelle); de sorte qu'ou pourrait dire 
qu'ici la metamorphose s'est elevee a sa scconde puissance. Rien 
d exactement comparable dans les Cryptogames. 

§ 719. Mais nous avons vu que tres-souvent d'autres feuilles 
voisines, depouillant les apparences et les fonctions foliaires, pren- 
nent part a ce deguisement pour former les enveloppes de la 
llcur : elles isolent encore plus les etamines et les carpelles des 
organes vegetatifs, et forment avec eux un systeme plus compose 
et plus distinct, [/accession de ces parties nouvefles aux organes 
de la reproduction parait done accuser un nouveau degre d'orga- 
nisation. 

§ 720. Cependant ces diverses parties de la fleur retiennent en¬ 
core souvent quelques vestiges de leur nature foliaire, sans les- 
quels on ne fut pas parvenu a la reconnaitre : e'est surtout lorsque, 
independantes les unes des autres, elles conservent sur I'axe rac- 
courci qui les porte les positions relatives qu'on est accoutume a 
voir entre les feuilles. Ce caractere de la situation, bien plus te- 
nace que celui de la forme, de la structure et, par suite, de la 
fonction, est le dernier qui s'efface; mais, s'il s'efface lui-meme, 
on pent dire que la metamorphose atteindra son maximum. Or 
e'est ce qui a lieu par suite des adherences entre les divers organes 
floraux. 11 est clair que, dans un calice ou une corolle a cinq dents, 
dans un tube forme par la soudure de cinq antheres, dans un 
ovaire quinqueloculaire surmonte d'un style simple, il etait bien 
plus difficile de reconnaitre cinq feuilles que dans autant de se- 
pales, de petales, d'etamines et de carpelles entierement distincts; 
que, dans des etamines regulierement disposees en spirale sur un 
torus aplati ou surtout cylindrique (comme cliez les Magnoliacees), 
on pouvait presumer des feuilles modifiees, plutot que dans ces 
memes etamines partant du tube du calice ou de la corolle, ou 
surtout d'un disque tapissant le sommet d'un ovaire confondu avec ' 
le calice. Qu'on combine ensemble, dans une ffeur, ces divers 
degres d'adherences des diverses parties, et Ton arrivera a un 
ensemble ou tout observateur, s'il n'est pas averti d'avance. ne 
pourra soupconner une succession de feuilles et ou les organes de 
la reproduction seront devenus aussi distincts qu'ils peuvent I'etre 
de ceux de la fecondation, en perdant ieurs derniers rapports, 
ccux de position. 

§ 721. On concevra maintenant pourquoi nous avons place les 
nionopetalees au-dessus des polypetalees, contre Tusage univer- 
scllement rccu. D'ailleurs si, d'apres un autre principe generale- 
ment admis, on estime la valour des caractercs par leur Constance, 
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on verra que celui de la corolle monopetale, surtout liee a I'inser- 
tion mediate des etamines, admet beaucoup moins d'exceptions 
que celui de la corolle polypetale. La plupart des families polype- 
talees renferment quelques genres apetales, et plusieurs olfrent 
une affinite evidente avec d'autres families entterement depour- 
vues de corolle. C'est un point si bien reconnu, que plusieurs au- 
teurs proposent de les meler dans une grande classe commune : ce 
qu'a fait M. Brongniart en distribuant les dicotyledonees dans 
deux series; Tune des gamopetales (§364), I'autre des dialype- 
tales (de ^taXustv, dissoudre, separer) qui confondrait les plantes 
a petales soit libres, soit nuls. 

§ 722. La plupart des auteurs mettent au haut de rechelle ve- 
getale les Thalamiflores ou polypetales hypogynes, et parmi elles 
les Renonculacees, regardant leur fleur comme plus parfaite qu'une 
autre, a cause du grand nombre des organes essentiels (etamines 
et carpelles) qu'elle reunit generalement. Cette valeur attribuee 
au nombre ne nous semble pas meriter ici plus de consideration 
qu'elle n'en a obtenu dans le jugement du systeme linneen, porte 
par tous les sectateurs de la methode naturelle. La multiplicite 
meme des parties florales tend souvent a faire reparaitre leurs 
rapports de position sur une ligne spirale continue, et a leur donner 
ainsi, quoiqu'elles appartiennent a une fleur unique, Tapparence 
d'une inflorescence. C'est ainsi que les carpelles de certaines Re¬ 
nonculacees (par exemple, des Adonis, des Myosurus, etc.) si- 
mulent un veritable epi et trahissent, par cette disposition, leur 
nature foliaire. Le rapport des organes de la fleur avec autant de 
feuilles devient d'ailleurs tellement manifesto dans quelques cas, 
que c'est une autre Renonculacee (YHellebore) qui suggera au genie 
de Goethe sa fameuse theorie de la metamorphose. L'inflorescence 
nous montre le passage des organes de la vegetation a ceux de la 
fecondation, et,les entremelant les uns aux autres, appartient »i la 
fois a ces deux grandes fonctions. Plus la transition est insensible, 
et nous avons vu (§ 385) qu'elle Test tout a fait quelquefois, 
moins le systeme de la fleur se distingue nettement, plus sa com¬ 
position est simple et lui assigne une place inferieure d'apres les 
principes que nous avons exposes. Le grand nombre de parties 
d'une fleur unique, qui a souvent pour resultat sa similitude avec 
une inflorescence, serait done loin d'indiquer le plus haut degre de 
rorganisation, et nous serions tentes de chercher plutot cclui-ci 
dans la disposition precisement inverse, cello ou une inflorescence 
entiere ressemble a une fleur unique; ce qui est, par exemple, le 
cas des Composees. D'ailleurs, en considenuil cliaque fleur supa- 
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ree do celles-ci, ou le calice confondu avec Tovaire a pris des 
formes nouvellcs, ou la corolle monopetalo s'insdrc sur un disque 
epigyniquo ct porte des etamines soudees en un tube par leurs an- 
theres, nous trouverions a pen pres le maximum des adherences 
et les organes de la fleur resultant de feuilles metamorphosees 
aussi completement qu'il est possible de les imaginer. 

§ 723. Les monocotyledonees peuvent offrir, dans la composition 
de leur fleur, divers degres, comme les dicotyledonees, et meme 
arriver, par les adherences de leurs parties, a un etat de compli¬ 
cation presque aussi renlarquable que celui qui a ete signale tout 
a I'lieure : les Orchidees en offrent un exemple. On ne voit done 
pas pourquoi, sous ce rapport, elles seraient considerees comme 
inferieures en organisation; car si leurs enveloppes sont toujours 
bornees a un perianthe simple, e'est aussi le cas pour les fleurs 
de beaucoup de dicotyledonees, et m6me, parmi celles-ci, on en 
trouve qui, reduites a un ovule nu, presentent encore un plus 
grand degre de simplicite. Ces deux grands embranchements, con- 
sideres par rapport aux organes de la fecondation, marchent done 
suivant deux lignes paralleles plutot que sur une seule et meme 
ligne, Tun en arriere et a la suite de I'autre. Mais en recourant alors 
a la comparaison des organes de la vegetation, I'egalite disparait: 
les monocotyledonees offrent une structure plus simple, un tissu 
beaucoup plus uniforme. 

§ 724. Nous avons cherche des principes d'apres lesquels puisse 
etre elablie la sdrie des vegetaux, des plus simples aux plus com-- 
poses; mais nous avons vu, par les divergences des botanistes, la 
difficulte d'en trouver une qui puisse satisfaire parfaitement a cette 
condition et placer toutes les plantesdans leurs veritables rapports 
les unes relativement aux autres. Ces rapports, en effet, sont 
multiples dans la nature. Toute especo ou toute autre collection 
de plantes (genre, famille, etc.) se rapproche de plusieurs autres 
a la fois par des rapports d'une valeur egale on presque egale, et 
dans toute serie elle ne peut etre rapprochee que de deux, celle 
qui la precede et celle qui la suit; ce qui rompt necessairement 
d'autres rapports souvent aussi intimes. Linne a ingenieusement 
compare le tableau du regne vegetal a une carte geographique 
ou chaque pays en touche a la fois plusieurs dont il est envi- 
ronne : qu'on tire une ligne continue do Tun a Tautre, elle ne pas- 
sera que par un certain nombre de pays et en laissera un plus 
grand nombre a droite et a gauche. La serie des families est cette 

'ligne, et nous ne pouvons les y placer toutes qu'en en transportant 
beaucoup hors de leur place naturelle. M. R. Brown a cxplique 
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cette verite avec autant de bonheur en disant quo le lien des etres 
organises est un reseau et non une chaine (I). 

Une troisieme comparaison, que nous emprunterons au regno 
vegetal meme, aidera a comprendre comment cette multiplicite de 
rapports n'exclut pas I'idee d'une serie generale, et comment ces 
lignes dirigees et entre-croisees en tout sens peuvent se coordonner 
en une seule ligne continue. Les families sontcomme les branches 
d'un grand arbre nees sur un tronc commun, dont chacune dans 
son developpement en touche plusieurs autres a la fois et peut 
meme les croiser, dont quelques-unes peuvent en depasser d'au- 
tres nees au dessus d'elles; mais, malgre cette divergence dans 
un sens et cette confusion apparente, elles convergent toutes vers 
le tronc et en partent Tune apres I'autre sur une seule ligne de- 
roulee de bas en haut. On concoitsans plus de details comment la 
metaphore peut se continuer et comment la ramification, diverse- 
ment modifiee, avec ses divisions de tout ordre et de toute gros- 
seur, peut representer toutes celles qu'on voudra admettre dans la 
classification. 

§ 725. Les rameaux, nes sur les branches qui figurent les fa¬ 
milies, figureront eux-memes des genres. Or ils peuvent naitrc 
tous successivement Tun apres I'autre sur une branche simple, ou 
bien plusieurs ensemble vers une meme hauteur sur une branche 
elle-meme ramifiee; formant ainsi dans le premier cas une serie, 
un groupe dans le second. Cetle double modification s'observe ega- 
lement dans Tarrangement des genres d'une meme famille. II y a 
des families par groupe, dont tous les genres tres-ressemblants en- 
tre eux, chacun touchant a plusieurs autres a la fois, s'agglome- 
rent dans une certaine confusion. II y a des families par enchainc- 
ment, dont les genres, liant chacun celui qui le suit avec celui qui 
le precede, forment une veritable serie dans laquelle le dernier ne 
se rattache au premier que par cette suite de chainons interme- 
diaires et peut quelqucfois lui ressembler assez peu. Les premieres 
sont necessairement plus naturelles que les secondes. 

Avant de commencer le tableau et ['exposition des families, nous 
dovons encore ajouter quelques notions. 

(1) Jusi-aanam mclhocluvi sccutus sum, cujus ordinc.s plcnque verb nalurales..., 
ncc pro illaalicim suhstilncrc lentavi, ncc de ordinum serie admodum sollicitus fui. 
Ipsa natura enim corpora organic a rcLiculalhn potiits quam catenallm conneclens, 
talem vix agnoverit. Flor. Nov. IIoil. Nous avons cite la phrase tout entiere pour 
confirmer, par le temoignage d'une autorite superieure, ce que nous avions avance 
plus haut (§702) et pour justifier les divisions que nous avons adoptees dans lYx- 
position qui suit t§ 707). 
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§ 72G. 1° Sur leur nom. — Plnsieurs dcs plus ancicnne- 

» mont ct plus univcrscllemcnt roconnues le tirent de quelques-uns 
do leurs traits les plus saillants : comme les Ombelliferes et Co- 
rymbiferes, de lour mode d'inflorescence; les Legumineuses et 
Com feres, de leur fruit; les Labiees et Cruciferes, de la forme de 
leur eorolle; les Palmiers, les Graminees, de Tensemble de la 
plante, etc., etc. Mais,'quant aux autres, on est convenu, en ge¬ 
neral, de designer chaque famille par le nom d'un de ses princi- 
paux genres, celui qu'on peut considerer comme le type autour 
duquel viennentse rallier tous les autres, et la desinence du nom 
latin de ce genre est changee en line autre : acees (comme dans 
Rubiacees), inees (comme dans Laurinees), idees (comme dans 
Capparidees), ariees (comme dans Onagrariees). C'est la premiere 
de ces terminaisons, celle en acees, qui est le plus generalement 
employee, etquelques auteurs, avec raison peut-etre, s'en servent 
exclusivement. On est convenu de reserver en general la simple 
desinence en ees que beaucoup denomsde famille (,Joncees, Polygo- 
nees, etc ) prenaient autrefois pour designer des divisions d'un or- 
dre inferieur. En effet certaines families sont susceptibles d'etre 
partagees en plusieurs groupes secondaires, unis par des caract6- 
res qu'on ne regarde pas encore comme assez importants pour les 
elever eux-memes a la dignite de famille : on les appelle des tri- 
bus. Ainsi les Meliacees forment une famille dont tous les genres 
sont reunis autour du genre Melia par certains caracteres communs; 
mais il y a d'autres caracteres qui ne sont pas communs a tous les 
genres de la famille, et ceux-la offrent deux combinaisons : Tune, 
qu'on retrouve dans le Melia et quelques autres genres; I'autre, 
qu'on observe dans le reste et notammentdans le genre Trichilia. 
On pourra done partager les Meliacees en deux tribus, Meliees et 
Trichiliees. Les tribus doivent composer des groupes naturels, et 
ce sont par consequent comme de petites families, susceptibles 
d'etre un jour elevees a ce rang, s'il arrive que, par la ddcouverte 
d'un assez grand nombre de plantes nouvelleSj la famille dont elles 
font partie viennc a prendre elle-meme assez d'etendue et d'im- 
portance pour justifier ce ddmembrement. La plupart des tribus 
etablies primitivement sous le nom de sections par Jussieu dans 
ses families, en sont devenues plus tard elles-memes. On doit done 
peu s'inquidter si un groupe est famille ou tribu, pourvu qu'il soit 
bien naturel, d'autant plus que Unites les families sont loin d'avoir 
une importance egale, ou par le nombre des plantes qui sV ratta- 
chent, ou par la valeur dcs caracteres qui les distingueni. Dans 
remuneration qui suit, nous avons trop peud'espace pour descen- 
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dre jusqu'aux tribus, quo nous indiquerons seulement dnns quel- 
ques cas, lorsque les caracteres employes par nos tableaux, ecar- 
tant un pen Tune de Tautre deux tribus d'une m6me famille, nous 
y conduiront separement. Nous emploierons aussi indifteremment 
les diflerentes desinences que nous venons d'indiquer, choisissant 
de preference pour chaque famille celle du nom sous lequel elle 
est plus vulgairement connue. Ajoutons, pour ceux qui veulent 
etudier quelques families sur la nature, le conseil de choisir tou- 
jours une espece bien authentique du genre qui lui donne son nom. 
Us seront surs, en effet, de ne jamais rencontrer la quelqu'une de 
ces exceptions quideroutent Tetudiant. Quelques revolutions qu'on 
opere dans les remaniements possibles des groupes, il est bien 
clair, par exemple, que YAzedarach commun, type du genre Melia, 
sera toujours une Meliacee. 

§ 727. 2° Sur leurs caracteres. — Ce sont ceux de la repro¬ 
duction (character fructificatioms) qui passent en premiere ligne 
et qui servent essentiellement a definir la famille. Mais on y joint 
toujours ceux de la vegetation, qui, comme nous Tavons dit, pre- 
sentant le plus souvent quelque trait particulier pour chaque fa¬ 
mille, servent a confirmer par la les premiers et, dans quelques 
cas, en facilitent beaucoup la recherche. G'est ainsi, par exemple, 
que des feuilles simples opposees avec des stipules interpetio- 
laires aident a reconnaitre au premier coup d'oeil une Rubiacee. On 
emploie de meme pour la description des genres les caracteres 
de la reproduction et de la vegetation concurremment. Linne ne 
se servait que des premiers, reservant les seconds pour la distinc¬ 
tion des especes. 

Tantot on decrit une famille dans ses moindres details, de ma- 
niere a n'omettre aucun trait: e'est ce qu'on appelle le caractere 
naturel. Tantot on se borne aux traits caracterisques, ceux dont la 
combinaison la distingue de toutes les autres : e'est le caractere 
essentiel. G'est a celui-ci que nous devons nous borner. 

§ 728. Mais ce caractere resulte, comme nons venons de le dire, 
de la combinaison de plusieurs et non d'un seul isole. II ne faudra 
done pas se contenter de Tun deux, fut-il tout a fait propre a la 
famille : comme, par exemple, les etamines tetradynames aux Cru- 
ciferes. Ce serait vouloir faire un portrait par la representation d'un 
seul trait du visage. On verra par les tableaux qu'il faut, pour 
pouvoir s'en servir, avoir bien presentes a I'esprit, avec les termes 
dont dies font usage, les notions organographiquos eparses dans 
le cours de ce livre, surtout cclles que nous avons donnees sur la 
fleur, sur la symetrie do ses parties et leurs insertions , sur la si- 
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tuation des graines, et particulierement sur leur structure, dont les 
divcrses modifications fournissent les caracteres les plus impor- 
tants et a plusieurs degres. 

§ 729. Rappelons bien enfin toute Tinsuffisance de ces tableaux, 
destinds seulement a signaler les differences des families par les 
principaux points de leur organisation, mais nullement a faire con- 
naitre cette organisation tout entiere. Construits dans I'esprit de 
la methode analytique (§ 690), ils sont necessairement plus ou 
moins systematiques, et n'ont pu, pour se preter a des coupes 
nettes et'claires, respecter toujours 1 ordre naturel. Quelques fa¬ 
milies se trouvent done un peu hors de la place qu'elles de- 
vraient y occuper. Nous avons neanmoins cherche a les en eloi- 
gnerdans ce cas le moins possible, et a les monlrer au moins dans 
le groupe des families avec lesquelles elles ont le plus d'affinites; 
quoique cela.mfrne ne nous ait pas ete toujours permis, par les 
concessions qu'entrainait I'etablissement de certaines grandes di¬ 
visions :.de celle des Diclines, par exemple. Quelques notes, au 
reste, pourront signaler ces ecarts a mesure qu'ils se presente- 
ront. 

Nous ne repeterons pas ici les caracteres qui separent les trois 
grands embranchements du regne vegetal, puisqu'ils ont ete expo¬ 
ses aux differents chapitres de ce livre. 

VEGETAUX ACOTYLI'DONfiS. 

§ 730. Nous avons deja examine en general les organes de leur ve¬ 
getation (g 101-109,120,152) et ceux de leur reproduction (§ 170, 
000-007). II nous reste a voir comment ces organes diversement 
modifies permettent d'etablir plusieurs divisions dans cet embran- 
chement. Nous nous rappellerons que les uns plus simples n'offrent 
dans leur structure que des cellules, que les autres offrent en ou¬ 
tre des faisceaux fibro-vasculaires; que les uns ne presentent au- 
cune distinction des organes fondamentaux (tige et feuilles) qui se 
montrent dans les autres. Ces premieres notions suffiront pour rom- 
prendre en partie le tableau suivant, et quelques details ultericurs 
en completcront Pexplication. 

• (Tableau I, pag. 542.) 

§ 731. La plupart de ces groupes sont moins des families que des 
classes, les nombreux vegetaux qu'ils renferment pouvant se sub- 
diviser en groupes socondaires et ceux-ci en tertiaires qui corres- 

40 
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pondraient a autant de families. Nous ne les suivrons pas jusqu'a 
ce degre de division, d'autant plus qu'ici la simplicite de 1'organi¬ 
sation exigerait, pour faire comprendre les caracteres d&icats d'ou 
rdsulte la distinction de ces families, une foule de details qui sor- 
tent du cadre de cet ouvrage. Nous nous contenterons de quelques 
renseignements sur les plus importantes de ces classes et leurs 
principales divisions. 

§ 732. Algues (Algce). Les Algues ont toujours besoin, pour 
crojtre, d'un milieu aquatique : quelques-unes, il estvrai, sc ren- 

504 

contrent a la surface de la terre, mais c'est seulement lorsqu'elle 
est extr^mement humide; presque toutes vivent plongees dans 
I'eau. On connait sous le nom general de Conferves celles qui ha- 
bitent les eaux douces; sous celui de Fucus ou Varechs celles qui 
habitent les eaux salees, et abondent sur le bord de la mer. Mais, 

502. Figure d'une Algue aplosporee, le Fucus serralus. La plante entiere (beau- 
coup plus petite que nature). — /Sa fronde. —cc Conceptacles parsemes k la sur¬ 
face des extremites. 

503. Un bout de fronde charge de conceptacles. 
504. Une coupe verticale d'un conceptacle c, dont on voit la surface interieure 

couyerte de spores. — I Partie du tissu superficiel dans lequel le conceptacle est 
enfonce. — o Ouverture ou ostiole par laquelle il communique k I'exterieur. 

505. Spores, Vune sp encore enveloppee de son perispore; I'autre oil le peri- 
spore p s'est vide de la spore s contenue, qu'on voit separee & c6t6. — f Filets 
stSriles. 
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a cette classification qui a cte long-temps suivie, nous devons 
preferer celle qui se fonde sur I'etude de leur structure et de leur 
fructification, et telle que I'a propos6e M. Decaisne. 

Quelques-unes, ainsi que nous I'avons dit, presentent le degre 
d'organisation le plus simple qu'on puisse concevoir, puisqu'elles 
consistent en une simple vesicule; dans d'autres, plusieurs v6si- 
cules s'unissent bout a bout pour former des filaments, tantot 
isoles, tantot rapproches ou comme pelotonnes, quelquefois avec 
une certaine regularite telle qu'ils semblent rayonner d'un centre 
commun. Nous avons vu (§318) que ces filaments sonten general 
recouverts d'un enduit muqueux, et celui-ci forme souvent une 
enveloppe commune a tout le systeme des filaments pelotonnes 
de maniere a constituer leur agglomeration en une sorte d'individu. 
Ces cellules isolees ou unies bout a bout sont remplies d'une ma- 
tiere verte, dont chaque grain dans les vesicules libres peutdevenir 
un corps reproducteur. Dans certaines cellules des filaments plus 
composes la masse verte se separe a une certaine epoque en plu¬ 
sieurs (quatre ordinairement) , et chacune de ces petites masses 
secondaires represente une spore. Ce sont les spores de ces plan- 
tes si simples qui, echappees de la cellule qui les a produites, 
jouissent pendant quelque temps de mouvements analogues a ceux 
des animaux (§ 606, fig. 496-499). On peut done nommer ces 
AlguesZoospore'es (de £coov, animal). 

Dans d'autres, beaucoup moins nombreuses et qui consistent 
egalement en filaments formes de cellules unies boul a bout et 
remplies d'une masse verte, a une certaine epoque ces cellules sur 
leur cote s'allongenten une sorte de poche. Les poches appartenant 
a deux filaments differents s'accolent par leur bout, puis se percent 
de maniere a etablir la communication d'une cellule a I'autre, et 
alors la masse verte de Tune passe dans I'autre, se confond avec 
celle qu'elle contenait deja, et forme ainsi confondue le corps qui 
jouera le role de spore. Nous avons done ici un plus grand degre 
de complication , puisque deux filaments distincts concourent a la 
formation d'une spore, et nous pouvons separer ces Algues sous le 
nom deSynsporees (de guv. qui indique I'union). 

Nous en trouvons ensuite d'un tissu complique: les unes, il est 
vrai, consistent encore en des filaments simples, mais dans les 
autres ces cellules et filaments se reunissent entre eux pour former 
des corps plus composes, qui s'allongent en maniere de tiges, on 
s'aplatissent en lames; et ces expansions arrondies ou planes, 
qu'on appelle la fronde (frons [fig. 502 /"]), peuvent se ramifier 
un certain nombre de fois, souvent par dichotomic. De leurs eel- 
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lules il y en a qui font saillie a rextdricur, sou vent portecs sur 
une sorte do pedicelle; et c'est dans celles-la quo la matiere con- 
tenue s'organise en une spore a laquelle la membrane cellulaire 
forme une enveloppe (perispore), mais qui en outre se revet d'une 
membrane propre [epispore), intimement unie a sa substance et 
continuant a la tapisser apres qu'elle s'est echappee de sa mem¬ 
brane exterieure. On peut nommer ces Algues Aplosporees (d'aTrXoo?, 
simple). Ce nest pas toujours a la surface menie de la fronde que 
so montrent les spores, mais elles se cachent souvent dans les con- 
ccptacles, ou cavitesdissemineessur cette surface (fig. 503), qu'elles 
continuent au moyen d'un petit canal ou ostiole (fig. 504) par le- 
(liiel elles s'ouvrent au dehors. 

Ce nom s'oppose a celui de Chorislosporees (de ywpiaTo?, separe) 
par lequel on designe la division suivante, celle qui comprend les 
Algues les plus elevees en organisalion. Dans celles-la, les orga- 
nes reproducteurs sont de deux sorles : les uns consistent en un 
corps saillant a I'exterieur, assez semblable a la spore des prece- 
dentes, si ce n'est qu'il forme une masse continue et n'est pas con- 
tenu dans un perispore dont il sorte pour germer; les autres se for- 
ment dans des cellules plus profondes aux depens d'une masse 
d'abord simple, mais qui plus tard se partage en quatre spores. 
Celles-ci, dont I'existence est generale dans les Ghoristosporees, 
meritent veritablement ce nom; les premieres, quoique susceptibles 
de germer de meme, sont plutot analogues a des bulbilles. La 
plante entiere presente la forme de rameaux ou de lames, et est 
toujours d'une coulcur rouge, tres-eclatante quelquefois; couleur 
qui passe au vert lorsqu'elle reste exposee a I'air. Les Aplosporees, 
au contraire, sont vertes sous I'eau, et se decolorent, en blanchis- 
sant, lorsqu'elles en sont dehors. 

Les Algues les plus simples flottentsans tenir au sol, et les plus 
composees peuvent vivre aussi dans cette condition, quoique plus 
habitucllemcnt elles se fixent aux fonds et aux rochers par des 
prolongements qui rcssemblent a des racines ; mais ce sont de ve- 
ritables crampons et non des organes d'absorption. Car toules ces 
plantes absorbent par toute leur surface I'eau qui leur porte leur 
nourriture, et prescntcnt souvent dans leur composition les prin- 
cipes inorganiques contenus dans cette eau. C'est ainsi que la 
soudc et I'iode se trouvent en grande abondance dans les marines, 
qu'on exploite pour en extraire ces substances. Leur secretion 
estun mucilage qui, dans un certain nombre d'especes, est assez 
organise pour servir a la nourriture do I'liomme. Les nids de cer- 
taines hirondclles, qui sont rechcrclies en Chine comme un mots 

40. 
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fort d61icat, doivent ce merite aux Fucus avee lesquels I'oiseau 
les construit. 

§ 733. Champignons (Fungi). Tandis que les Algues vivent 
dans 1'eau, les Champignons vivent dans la terre ou a sa surface, 

507. 50a. 

506, 
A 

50&. 510. 

abondant surtout sur les matieres animales et vegetales en de¬ 
composition. Quoique dans les uns I'organisalion s'eleve a un degr6 
de composition evidemment superieur a celle des Algues, elle des¬ 
cend dans d'autres a un degre egal, on peat dire, au dernier degre 
de simplicite, comme le montrera la classification suivante, due a 

506. Une toufFe de Champignons de couche [Ayaricus campeslrir), developpesa 
divers degres. — p Pied. — c Chapeau. — v Velum qui unit d'abord le pied au 
chapeau, etplus tard, en se rompant, forme I'anneau a. — h Lames rayonnantes 
sous la face inferieure du chapeau, revetues par Yhymenium. 

507. Hymenium vu en dessus, et sur lequel les spores s se laissent apercevoir 
rapprochees quatre & quatre. 

508. Une petite portion de rhymenium, tres-grossie et vue de cote. — h Son 
tissu. — b Basides avec leurs spores. On en a figure superieurement d part une qui 
en porte un plus grand nombre. — c Cystides. 

509. Une petite portion du chapeau en forme de treillage du Cla/hrus cancella- 
lus, avec rhymenium qui couvre sa face interne et s'apcrfoit sur le contour des 
lacunes I du treillage. 

510. Hymenium beaucoup plus grossi, pour montrer la forme particuliere des 
basides 6. — s Spores. 
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M. le docteur Levcillo, dont Ics travaux ont jete hint de jour sur 
In eonnaissanco do ces vegetaux'. 

11 y en a, en eflbt, qui consistent en filaments simples on ra- 
meux, composes d'articles qui finissent par se separer tantot dans 
toute la longueur du filament, tantot seulement a son extremite. 
Chacun de ces articles est une spore, et par consequent le vegetal 
no parait compose que d'organesde la reproduction qui se confon- 
dentdonc avecceux de la vegetation. On peut nommerces Cham¬ 
pignons Arthrospores (d'apOpov, article, jointure). 

D'autres, qu'on pout appeler Thrichospores ( de Opt£, Opiyo;, 
poil), presentent la meme forme filamenteuse, simple ou ramifiee ; 
mais Icurs spores, au lieu de former le filament par leur union 
bout a bout, en sont bien distinctes et s'inserent soit a son extre¬ 
mite, soit plus bas, quelquefois isolees, plus souvent plusieurs en¬ 
semble; disposees en un faisceau terminal ou en verticilles regu- 
lierement etages, ou enfin dispersees sur toute la surface depuis 
le bas jusqu'au haul. 

D'autres fois les spores ne se trouvent plus ainsi au dehors, mais 
sont renfermdes dans des vesicules membraneuses qui terminent 
des fi'ets capillaires simples ou rameux , continus ou cloisonnes, 
Ces vesicules sont done de verilables sporanges (§ GO I), qui indi- 
quent deja un plus grand degre de composition; a une certaine 
epoque, elles s'ouvrent pour laisser echapper les spores conte- 
nues. C'est ce qu'on peut observer facilement sur la moisissure 
commune. Nous appellerons ces Champignons Cyslospores (do 

vessie). 
Nous trouvons ensuile des filaments simples ou rameux, chaque 

tilct ou chaque rameau termine par une spore isolee, ovale ou 
ronde, simple ou cloisonnee. Mais tons ces filaments se rattachent 
a un corps commun ou receptacle, auquel on est convenu de don- 
ner le nom particulier de stroma (cjTpwaa, lit, matclas); et de la 
celui de Stromatospores, par lequel on peut designer ces Champi¬ 
gnons. Le stroma, tantot charnu, s'etend en une surface plane ou 
concave, laissant ainsi les spores saillantes a Texteneur; tantot 
coriace ou membraneux, il se rccourbe et.se referme au-dessus 
d'elles de maniere a les enfermer dans une cavite qui s'ouvre au 
sommet par un pore. Quelquefois les pores de plusieurs stromates, 
groupes en cercle, viennent aboutir au meme centre, qui semble 
ainsi uno/ ouverture commune a tous. Lestromate est quelquefois 
exhausse sur un pied plus elroit que lui, plus ordinairement sessile. 

Supposons, au lieu des lilets sporiferes, un sac, soit globuleux, 
soit allonge en massuo ou en cylindie, et contenant dans son into- 
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rieur i ou 8 spores libres, ou, en im seul mot, ce quo nous avons 
designe (§ G04, /ig. 49i) par le nom de theque, et ces theques in- 
serees sur un receptacle commun qui, comme dans le cas precd- 
dent, ou les supporte, ou les enveloppe completement: nous aurons 
les Champignons Thecaspores. Ici le receptacle, en general beau- 
coup plus developpe, ne porte plus le nom de stroma. Dans ses 
rapports avec les theques, il presente cette suite de modifications 
que nous avons autre part signalees (§ 209) dans I'inflorescence 
des phanerogames entre les fleurs et I'axe qui les porte. Ainsi le 
receptacle des Thecaspores peut etre charge de theques sur toute 
sa surface exterieure (comme dans le Geoglossum), ou bien seule- 
ment a. son sommet ordinairement renfle (comme dans la Morille); 
ou bien sur la surface superieure de cette meme extremity supe- 
rieure evasee en cupule (comme dans les Pezizes); ou bien cette 
cupule sereferme au-dessus des theques qui se trouvent alors ca- 
chees dans une cavite interieure qui peut ou laisser a une certaine 
epoque echapper les spores de son sommet ouvert, ou (comme dans 
la Truffe) rester close et ne leur donner issue qu'en se desagre- 
geant par decomposition. Les theques sont souvent entremelees 
de cellules allongees et vides ou paraphyses. 

Enfin nous trouvons les Champignons les plus parfaits, et parmi 
eux ceux dont les formes nous sont le plus familieres et qu'on 
est le .plus habitue a connaitre sous ce nom. Cependant nous en 
observons encore ici cl'analogues aux precedentes, celles de mas- 
sues, de masses ovoides ou spheriques, de cupules; Tune des plus 
communes et des plus remarquables (fig. 506) est celle d'un 
dome ou chapeau (c) exhausse sur un support ou pied (p) plus 
ou moins etroit, plus ou moins allonge. Mais ce qui distingue 
emihemment tous ces Champignons, c'est la forme de leurs or- 
ganes reproducteurs. Ce sont de petits corps arrondis, termines 
par deux ou plus souvent quatre pointes qui supportent chacune 
une spore a leur extremite. On a nomme ces corps basides (bast- 
dium [fig. 508]), et les Champignons qui en sont pourvus Basi- 
diospores. Assez frequemment, mais non constamment, a ces basides 
se trouvent entremeles en moindre nombre d'autres corps vdsi- 
culeux ordinairement plus volumineux, transparents, remplis, a ce 
qu'il parait, par un liquide, sans pointes ni spores aucunes : on les 
designe par le nom de cystides (fig. 508 c). Quelques auteurs les re- 
gardent comme destinees a la fecondation des spores, et jouant ro- 
lalivcmcnt a ellcs le role d'etamines; mais alors il faudrait les re- 
trouver dans tous les Ilasidiospores, ce qui n'a pas lieu : el les sont 
probablement les analogues des paraphyses. Ces basides et eysti- 
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dcs, comme les theques dans le cas precedent, se trouvent si- 
tuees cxterieurement on interieurement. Intdrieurs, ils se presen- 
tent (comme dans les Sclerodermes) cntremeles aux cellules, aux 
parois desquelles ils sont accoles, ou tapissent la surface de lacu- 
nes plus considerables (comme dans les Lycoperdon); exterieurs, 
ils sont quelquefois reconverts d'une couche mucilagineuse (comme 
dans les Phallus) : mais plus souvent, extdrieurement libres, ils sont 
epars sur toute la surface du receptacle allonge en masse ou ra- 
mific en maniered'arbre (comme dans les Clavaires), ou bien seu- 
lement sur sa face inferieure. (Test alors en general que le recep¬ 
tacle oflVe la forme d'un parasol ou chapeau au-dessous duquel 
sontdes lames rayonnantes (comme dans les Agarics), ou des veines 
(comme dans les Chanterelles), ou des tubes (comme dans les Bo- 
lets), ou des pointes (comme dans les Hydnum), ou enfin une sur¬ 
face lisse ou herissee de courtes papilles (comme dans les Tele- 
phores). CTest cette surface ou celle des pointes, des veines, des 
lames, a I'interieur des tubes, qui est recouverte par les basides. 

Differents termes, outre ceux que nous avons deja cites, ont ete 
adoptes pour designer toutes ces differentes parties et abreger ainsi 
la description des Champignons. Ainsi la couche formee par les 
corps reproducteurs, basides ou theques, est Yhymenium. On voit 
que les Champignons les plus simples, tels que nous les avons de- 
crits, sont a peu pres reduits a cet hymenium ou meme a un frag¬ 
ment ; que, dans ceux qui le sont moins, une couche d'un autre tissu 
apparlenant au systeme de la vegetation vient s'y ajouter et for¬ 
mer le receptacle, puisque ce receptacle s'agrandit de plus en plus 
et peut finir par presenter diverses parties. S'il estentierement clos, 
c'est un peridium. Mais, meme dans les Champignons en parasol, le 
chapcau (pilcus) dans la premiere jeunesse forme quelque temps une 
cavite close au moyen d'une membrane (velum (fig. 507 v]) qui de 
son bord va se continuer sur le pied, et qui plus tard, en se rom- 
pant, forme autour du pied une sorte de collerette ou seulement 
de cicatrice annulaire (a) (<anneau, annulus); quelquefois en outre, 
dans le premier age, un sac cellulaire (volva) enveloppe le cham¬ 
pignon tout entier depuis sa base, autour de laquelle il s'insere, 
puis se ddchire irregulierement pour la laisser se developper (dans 
rOronge, parexemple). 

^ Ce que nous avons decrit ne constitue pas d'ailleurs tout le 
Champignon; ce n'est en quelque sorte que son inflorescence. 
Avant que cette partie ne se developpe, on voit des filaments 
rayonnant d'un centre (probablement de la spore en germination) 
entre-croises dans tons les sens; ils fmissent par s'agglomerer et se 
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condensent en certains points ou se forment les appareils que nous 
avons fait connaitre. On nomme mycelium ce reseau filamenteux, 
cache le plus ordinairement sous la terre et echappant a notre ob¬ 
servation par sa situation ainsi que par sa texture fragile. II n'est 
pas rare de les apercevoir sur les surfaces humides et obscu¬ 
res; sur les planches de nos caves, par exemple. Ce mycelium est 
une sorte d'arbre souterrain qui n'apporte au jour que ses extre- 
mites chargees des organes de la reproduction, de sorte qu'en ge¬ 
neral tous les Champignons que nous voyons croitre dans le voisi- 
nage Tun de Tautre appartiennent reellement a un seul individu : 
de la la disposition en cercle qu'ils affectent souvent, le mycelium 
se d^veloppant regulierement dans un milieu homogene et envoyant 
tous ses rayons a la meme distance. 

Le tissu des Champignons est une sorte de feutre de cellules, 
les unes arrondies, les autres allongees et unies bout a bout en 
tubes. L'hymeniumest souvent forme par I'extr^mite de ces tubes, 
dont quelques-uns se terminent par les theques, basides ou cysti- 
des, de sorte que ces filaments isoles representent reellement des 
Champignons plus simples, cystospores ou thrichospores. 

La membrane de ces cellules est de m6me nature que celle de 
toutes les autres parois vegetales : c'est de la cellulose. On 
croyait autrefois le tissu des Champignons forme par une sub¬ 
stance tout a fait difTerente, tres-azotee, et qu'on nommait fungine. 
Mais cette composition est etrangere a la paroi, et due sans doute 
aux matieres qui la remplissent ou la penetrent. Ils se montrent 
tres-superieurs aux Algues par les produits qu'ils secretent, et parmi 
lesquels on remarque I'albumine, le sucre, une matiere gnjsse et 
divers acides, sans compterplusieurs qui leur sont propres etaux- 
quels ils doivent sans doute leurs proprietes si connues. II resulte 
de leur composition qu'ils croissent extremement vite, et, apresune 
existence extremement passagere, se decomposent de meme avec 
des phenomenes (§ 648) et des produits tres-analogues a ceux qu'on 
observe dans les matieres animales. 

Ils deploient des couleurs tres-varides et quelquefois tres- 
brillantes, mais presque jamais la verte. Aussi les voit-onNvivre et 
se colorer tout aussi bien dans robscurite qifa la lumiere, et agir 

• sur Fair atmospherique a la maniere des autres parties colordcs 
autrement qu'en vert. Ils vicient tres-rapidement I'air en absor- 
bant son oxygene pour former et exhaler une egale quantity d'acide 
carbonique. II est a remarquer quo, dans I'oxyg^ne pur, ils Tab- 
sorbent, en combinent une partie avec leur carbone et, le rendant 
sous forme d'acide carbonique, en conscrvcnt un autre qui semble 
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remplacer dans leur tissu une assez grande quantite d'azote qu'ils 
exhalent alors au dehors. Dans une atmosphere d'azote, ils modifient 
a peine ce gaz. C'est done a la terre qu'ils empruntent ce principe si 
abondant chez eux, ainsi qu'on devaits'y attendre en les voyant vi- 
vre presque toujours sur les matieres organiques en decomposition. 

Chacun sail que les Champignons offrent, a c6te de mets re- 
cherch^s, des poisons extr£mement dangereux. U n'y a malheu- 
reusement pas de caracteres auxquels on puisse dislinguer les ve- 
neneux des innocents, et on doit apporter a leur usage d'autant plus 
de prudence que I'exp^rience des autres n'est pas toujours deci¬ 
sive. II parait en effet que la mani&re de les appreter entre pour 
beaucoup dans les effets qu'ils peuvent produire. On detruit les 
qualitfe malfaisantes de certaines especes en les faisant cuire ou 
saler, ou infuser dans le vinaigre; ce qui prouverait qu'en cas 
d'empoisonnement il faudrait se garder de sel ou de vinaigre, qui, 
dissolvant le principe veneneux, le r^pandraient avec beaucoup 
plus de rapidity dans tout le corps. 

§ 734. Lichens (Lichcnee). Les Lichens forment ces expansions 

f^P 

513 

511. Lichen hym^nothalame, le Pnrmelia acetabulum. — t Thallus. — s Apo- 
thecium en forme de scutelles et a divers degres de developpement. 

512. Apothecium coupe verticalement et grossi assez pour qu'on aperfoive la 
couche Ip form6e par 1'union des theques et des paraphyses. 

513. Une petite portion de rapothecium, beaucoup plus grossie. — cm Couche 
medullaire. — cc Couche corticalc. — t t Theques a divers degres de developpe¬ 
ment. — p Paraphyses. 
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ordinairement seches que nous voyons s'etendrc sur les picrres, 
la terrc, I'ecorce des arbres, qu'ils recouvrent de ccs tointes variees 
qui leur sont propres. L'expansion qu'on appclle le thallus du Li¬ 
chen a quelquefois la consistance d'une fine poussiere et alors elle 
estmal circonscrite elsans^ forme arretee. D'autres fois elle forme 
line sorte de croute de forme deja plus reguliere et de consis¬ 
tance assez analogue au stroma de certains Champignons. Enfin 
elle peut s'etendre en lames dont le contour est nettement circon- 
scrit, souvent par des lobes qui en se developpant se partagent 
par une sorte de dichotomic, ou bien s'allonger en filets simples 
ou rameux. On reconnait dans le tissu deux sortesde cellules: les 
lines courtes, a parois epaisses et d'ordinaire unies intimement 
entre elles; les autres allongees en filaments lachement feulres. 
Les premieres seules s'observent dans les Lichens de consistance 
pulverulente ou crustacee; dans les autres elles ne forment que la 
couche centrale ou medullaire (fig. 513 cm) sur laquelle vient s'e¬ 
tendre des deux cotes une couche corticah (cc) formee par les 
cellules filiformes. Quelques-unes descendant de la face inteneure, 
sous forme de petits filets, servent a fixer le lichen au corps sur 
lequel il est porte, et simulent des sortes de racines, mais sans 
en remplir les fonctions. 

Par les organes de la reproduction , les Lichens se rapprochent 
tout a fait des Champignons thecaspores * car chez eux ce sont aussi 
des theques contenant les spores au nombre de 2 ou de Tun de ses 
multiples, 4, 8 le plus souvent, quelquefois 12 ou 16. Elles 
sont rapprochees par groupes tantdt portes immediatement sur la 
substance du thallus, qui forme ainsi par places lerdceptacle,tant6t 
sur une substance propre et intermediaire. Ce receptacle se releve 
autour des groupes en un rebord saillant forme de memo aux de- 
pens ou du thallus, ou de la substance propre, ou des deux a la fois, 
et qui tantot forme autour une simple margelle; tantot, depassant 
les theques, se referme au-dessus d'elles de maniere a les ren- 
fermerdans une cavite, etprend alors le nom dopcrHhecium. Sou¬ 
vent il ne les enveloppe completement que dans le premier age, puis 
s'entr'ouvre et s'etale. Aux theques s'entremelent des filets sterilcs 
ou paraphyses, qui, plus longues et unies par leur sommet, lient 
tout ce systeme en une sorte de masse unique. Cette masse, avee 
son receptacle, represente evidemment celle des Champignons avec 
son hymenium, et prend ici le nom d'apotheciu?n. Le reste du 
thallus, ne pouvant done repondre qu'au mycelium, etablitainsi 
entre ces deux classes une diiference essentielle. 

On pent distinguer les Lichens ou le receptacle est fourni par le 
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thallus memo cn coniothalames on pulverulcnts, en idiothalames 
ou crustaces ceux ou il est forme par une substance propre; en 
gasterothalames ceux qui sont munis d'un perithecium clos, et 
hymenothalames ceux ou il est ouvert. L'apothecium a ete sou vent 
designe sous d'autres noms suivant les differentes formes qu'il af- 
fecte : par exemple sous ceux de disque, scutelle, tubercule, glo¬ 
bule, qui se comprennent d'eux-memes; ou encore sous celui de 
lirelle, lorsque, lineaireet flexueux, il s'ouvrepar une fente longi- 
tudinale. 

Les Lichens different encore des Champignons en ce qu'ils per¬ 
sistent pendant un temps tres-long, et, s'appliquant sur des corps 
inorganiques, vivants ou morts, mais jamais en putrefaction, sem- 
blent rechercher I'air et le jour. Ils offrent cependant rarement la 
couleur verte, quoique tous la prennent sans distinction lorsqu'ils 
sont mouilles ou humides; et alors leur tissu, sec, cassant ou co- 
riace, devientmou, flexible etfacilement dechirable. 

Le tissu de plusieurs lichens est employe utilement pour la nour- 
riture des hommes dans certains cas, et des animaux dans certains 
pays; c'est le Cenomyce rangiferina qui nourrit les rennes pendant 
i'hiver enLaponie. LesCetraria islandica (Lichen d'Islande), Sticta 
pulmonacea et autres fournissent une gelee saine et nutritive dont 
I'usage est avantageux pour certains etats de sante. La cellulose 
qui forme les parois de la couche medullaire, isomerique, comme on 
le sait (§ 299), a la fecule, approche autant qu'il est possible de ses 
prbprtetes dans ces vegetaux, ou elle bleuit meme par I'iode. C'est 
elle qui, etendue en gelee par une certaine proportion d'eau, et 
relevee par le melange d'un principe legerement amer contenu 
dans les cellules, pent fournir dans les Lichens un aliment doux et 
un peu tonique. Des especes differentes sont remarquables par I'a- 
bondance d'un principe colorant, qui neanmoins ne devient appa¬ 
rent que par la pr6paration. En effet, dans la nature leur tissu 
est grisatre; mais apres qu'on les a fait fermenter avec un alcali 
(la potasse ou Turinc, si riche en ammoniaqiie) on obtient une 
couleur rouge, puis, si Ton force en potasse, bleue. La Parelle 
et surtout I'Orseille sont particulierement employees a cette ex¬ 
traction ; plusieurs autres Lichens fourniraient le meme principe, 
mais en moindre proportion. 

§ 735. H6patiques (Hepaiica?). Les Hepatiques forment avec 
les Mousses une classe naturelle bien distincte de toutes les pr6- 
cfrlentes par la nature des tissus, ou nous voyons dans I'interieur 
des cellules apparaitre la chlorophylle. Aussi la surface est-elle 
parsemeo d'ouverturcs ou stomates propres a les metlre en rap- 

47 
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port avec Fair atmospberique. C'est par cette structure entierement 
differente quc la fronde des IIepatic6es se distingue de celle des 

ture entierement cellulaire, mais au milieu de chacune desquelles 
une serie d'autres cellules allongees commence a ^baucher la ner- 
vure mediane. 

Les organes reproducteurs sont souvent de deux sortes : des an- 
tberidies, que nous avons fait connaitre (§ 470); et des sporanges, 
dont nous avons donne une id£e (§ G01, 602, fig. 491, 493). II peut 
meme s'en ajouter d'une troisieme sorte : ce sont de petits corps 
verts, cellulaires, attaches par un retrecissement a la surface de 
la fronde, qui se rel&ve autour de leurs groupes en une sorte d'in- 
volucre; ils peuvent etre compares a des bulbilles. 

Dans I'interieur des sacs ou sporanges qui contiennent les spo¬ 
res on trouve des utricules de deux sortes: les uns, plus courts, 
dans lesquels se forment les spores tout a fait a la manierc de 
grains polliniques (§ 602) et qui disparaissent pen aftpcu par re- 
sorption, de maniere a laisser ces spores libres [fig. 515 s) dans 
I'interieur de la cavite lorsqu'elles sontarrivees a la maturity; les 
autres (e), beaucoup plus longs, amincis en forme de fuseau, ou 

514. Un fragment de Jongermanne [Jungermannia lamarisci). — /Ramcaux 
couverts de feuillcs imbriquees, distiqucs, les deux lateraux portant chacun une 
capsule exhaussee sur un filet qu'cnvironne A sa base un involucre forme par Ten- 
veloppe membraneuse de I'ovaire ou sporange. — c Capsule fermee. — c' Capsule 
ouverte. 

515. Un point r du receptacle portant quelques elatheres e dont une deji decou- 
pee en double fil spiral. On voit aux environs des spores libres s. 

514. 515. 

Lichens. Tantdt cette fronde 
porte les organes reproducteurs 
ou enfonces dans son epaisseur 
pres de sa superficie, comme 
nous I'avons vu dans le liiccia 
(§ 602 , fig. 493), ou saillants 
au-dessus de cette superficie: 
d'autres fois ils sont (dans le 
Marchantia, par exemple) ex- 
hausses sur un pedicule qui 
figure une premiere ebauche 
d'axe, mais ne porte pas en¬ 
core de feuilles. Enfin dans une 
grande partie des Jongerman- 
niees on observe un axe charge 
de petites feuilles d'une tex- 
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ne se montrent que quelques granules verts beaucoup plus pelits, 
et dont la paroi, d'abord continue, finil par se couper en une la- 
ntere spirale double lout a fait semblable au fil des trach^es. 
C'est dans cet £tat qu'ils prennent le nom d'elateres; et, par les 
mouvements qu'impriment a ce fil tres-hygrometrique les varia¬ 
tions atmospheriques, ils servent a diss^miner les spores disposes 
autour d'eux. Tantdt le sporange se fletrit, tant6t par une veritable 
d^hiscence il se separe en plusieurs valves (fig. 514 c'). C'est ce 
qui a lieu dans les Jongermannes, ou ce sporange, d'abord de- 
velopp6 dans un autre sac, le rompt en s'&evant sur un pedicelle 
plus ou moins allong^. 

§ 736. Mousses (Musci). Chacun connait ces £16gants petits 

516. 518, 
517. Une Mousse (le Funaria hygromelrica), un pen grossie. — / Feuilles. — 

u Urne. portee sur un long filet ou pedicellep. — o Opercule. —c CoifFe qui persiste 
sur Tune des deux urnes et est deja tombee de I'autre. 

518. Urne de VBncalypla vulgaris. — u Urne. — o Opercule. — s Sommet du 
p6diceHe. — I. Avant la dehiscence ; et encore enveloppee de la coifFe c, 4 travers 
laquelle on I'aperfoit. — 2. Apres la dehiscpnce, lorsque 1'opercule detache a mis 
k decouvert le peristome p borde de 16 cils ou dents. 

519. L'urne encore tr£s-jeiine du Splachnum,coupee dans salongueur. — aApo- 
physe. — c Columelle. — s Cavite ou loge tournant tout autour de la columelle 
et remplie par les spores. — Le tegument de l'urne est form6 de I'exterieur 41'inte- 
rieur par plusieurs couches cellulaires differcntes : la premiere e, qui forme I'epi- 
derme et s'^paissit au sommet pour former 1'opercule o; deux interm&iiaires, qui 
se dgchiqueteront plus tard 4 leur sommet pour former les dents du peristome; une 
interieure t, qui forme la paroi do la loge ou sac sporifere. 
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vdgetaux si abondants a la surface de la terre, des rochers, des 
ecorces, qu'ils revetent d'un tapis vert; croissant quelquefois sous 
Teau. En les examinant de pres, on les voit formes par des tiges 
greles, simples ou rameuses, couvertes de feuilles menues dont la 
texture est la meme que celle que nous venons de decriredans les 
Hdpatiques. Leurs organes reproducteurs sont aussi de deux sortes: 
4° des antheridies (§ 470, fig. 352) groupees au milieu de rosettes 
terminales de feuilles ou situees a leur aisselle, ordinairement en- 
tremelees de filets steriles ou paraphyses", 2° des sporanges d'une 
forme particuliere. Ceux-ci dans le premier age isoles ou reunis 
plusieurs ensemble, tantot eloignes des antheridies sur des pieds 
ditTerents ou a une autre place du meme pied, tantot environnes 
par ces corps, representent autant de sacs en forme de bouteille et 
sessiles. De plusieurs sporanges ainsi groupes un seul se d£veloppe 
ordinairement, tandis que les autres se fletrissent. Alors celui-ci 
s'allonge et en s'allongeant rompt le sac exterieur qui renveloppe 
et I'emporte avec lui pose sur son sommet en maniere de bonnet 
de nuit, d'ou lui vient le nom decoiffe {calyptra [fig. 516 c; 517 c]). 
On distingue alors deux portions dans la partie interieure deve- 
loppee: un pedicelle inferieur et grele, appel6 quelquefois la soie 
(seta [fig. 516p]); un renflement superieur, globuleux ou ovo'ide, ou 
souvent en forme d'urne, capsule, theque ou urne (theca [/?#. 516 u]). 
La capsule a I'interieur presente une cavite parcourue au centre 
par une sorte d'axe plein, la columelle (columella [fig. 518 c]), rem- 
plie tout autour de cet axe par une multitude de spores menues de- 
venues libres par la resorption de leurs cellules-meres, dont le tissu 
dans le principe reunissait la columelle aux parois de la capsule. 
Celle-ci, a la maturite, s'ouvre en maniere de pyxide par la separa¬ 
tion d'un couvercle ou opercule [o) conoide long-temps cache sous 
la coiffe, mais qui apres sa chute se dessine nettement du reste de 
la capsule par un sillon annulaire. Lorsqu'il se sdpare lui-meme, il 
laisse celle-ci ouverte au sommet : cette ouverture porte lenoni 
de peristome. Le peristome est entoure par un rebord tantot entier 
ou nu, tantot tout garni de petites dents (fig. 5i7 p) souvent 
allongees en soies droites ou tordues. Ces dents sont sur un seul 
cercle ou sur deux: d'ou Ton dit le peristome simple ou double; 
et ces deux cercles terminent deux couches cellulaires qui, sous un 
mince epiderme, composent la paroi de la capsule. II est bien re- 
marquable que ces dents sont en nombre constant dans une espece 
donnee, et toujours multiple de i, savoir, i, 8, IG, 32, Gi. D'apres 
leur texture et leurs mouvements hygrometriques, elles jouent 
probablement le m^nie role quo dans les Hepaticdes les elateres 
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qui manquent tout a fait dans les Mousses. Rarement le peri- 
stome est ferme par une membrane etendue horizontalement, ou 
epiphragme. La cavite sporifere n'occupe pas tout le renflement 
de la capsule, dont la partie inferieure, souvent pleine, prend le 
nom d'apophyse. 

Les Mousses, non plus que les Ilepatiques, ne secretent aucun 
produit remarquable, et ne servent a aucun usage assez important 
pour m^riter d'etre cite ici. 

§ 737.i Charac£es. Nous ne nous arreterons pas sur les Cha- 
racees, dont nous avons eu deja I'occasion de faire connaitre les 
organes de la vegetation; remarquables par un degre de sitfipli- 
cite qui les rapproche des Algues, et par le mouvement rotatoire, 
si manifeste, des sues contenus dans les cellules (§ 273). La spore 
est form6e par une masse de granules entourees de plusieurs tubes 
tordus en spirale et se terminant au-dessus en cinq petites dents; 
I'anlheridie, situee au-dessous, par des faisceaux de tubes (§ 470, 
f}g.3o3) reunis a I'interieur d'une petite boite globuleuse. 

§ 738. Equis6tac£es. Celles-ci s'eloignent assez notablement 
de toutes les autres acotyledonees par la structure de leur lige 
(§109), la disposition de leurs rameaux exterieurs a une gaine 
qui embrasse chaque articulation autour de laquelle ils naissent 
en verticilles, et celle de leurs organes reproducteurs. La tige est 
terminee par une sorte de cone forme par la reunion d'un grand 
notnbre d'ecailles, en forme de clous {fig. 520), perpendiculaires 
a I'axe. Sous la tete de chacun de ces clous naissent en cercle 
de petits sacs (capsules ou theques), dont chacun {fig. 521), 
fendu dans sa longueur a la maturite, laisse echapper une foule 

520. 522. 

520. Une ^caille e separee du cone terminal d'un Equiselum , avec le verticille 
de capsules c qu'elle porte en dessous et le retrecissement p par lequel elle se rat- 
tache & I'axe commun. 

521. c Une. capsule vue separement du c6te interieur, oil elle s'ouvre par une 
fente. 

522. s Une spore avec ses quatre fils roules en spirale autour d'elle, — s' La 
memo avec scs fils deroul^s. 

47. 
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de spores. Chacune de celles-ci se montre sous la forme d'une 
masse celluleuse, du bas de laquelle partent quatre fils elastiques 
(fig. 521) dont les mouvements aident la dissemination. Dans le 
principe, le sac etait rempli par un tissu utriculaire continu; puis 
les utricules se sont desagreges, d£coupes en spirale, en ne con- 
servant avec la matiere granuleuse contenue qu'un seul point 
d'adherence, de maniere a former ces quatre filets. Nous avons 
done la encore un trait tout exceptionnel : la formation d'une 
spore unique dans chaque cellule-mere, dont la paroi, au lieu de 
se resorber, persiste pour former Telatere. 

§ 739. Fougferes (Filices). Nous nous sommes deja occupps dps 

523. i 

523. Pied de Scolopendre [Scolopcndrium ojftcinale), aveo plusieurs feuilles 
f f" f" f"" a divers degres de developpement. Sur la face inferieure de/"" on 
voit les sores dessinant des lignes transversales noiritres. 

524. Fragments de la fronde d'une autre Fougere (Nephrodium angulare), vtie 
en dessous. — p Deux pinnules chargees de sores s. — r Rachis qui les porte. 

525. Un des sores coupes verticalement. — n Nervure qui le porte. — i Indusium 
ou repli qui le couvre. — c Capsules. 

526. L'une des capsules s^parec au moment de sa dehiscencc. - s Spores q"j 
S'echappent. — n Anneau celhilaire. 
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caracteres do la vegetation de ce grand groupe do vegetaux acoty- 
ledones, de ses tiges (§ 103-108} qui, dans les especes de nos 
climats temperes, marchent sous la terre, mais qui, dans beau- 
coup de celles des regions tropicales, se dressent en un tronc per- 
pendiculaire [fig. 117); de ses racines toutes adventives (§ 120); 
de ses feuilles (§ 152) quelquefois entieres, mais souvent extre- 
mement divisdes. Ces feuilles presentent ce caractere constant 
qu'avant leur d^veloppement elles se roulent en crosse et au de- 
hors, non-seulement le limbe general sur le petiole commun, mais 
tous les lobes (qu'on nomme des pinnules) sur les petioles partiels, 
de maniere que, dans ce jeune age, la face inferieure se trouve 
toujours cachee. Nous avons enfin dit un mot (§242) des poils 
particuliers scarieux, c'est-a-dire dilates en ecailles ou membranes, 
qui sont disperses en gramle abondance a la surface des diverses 
parties : ils fournissent aussi d'utiles caracterqs pour la distinction 
des genres et especes. 

Quant aux organes reproducteurs, ce sont de petits sacs cellu- 
leux, ou capsules, remplis de spores et toujours situes a la face 
inferieure des feuilles. Ces feuilles, chargees de capsules, tantot 
conservent la memo forme que celles qui n'en portent pas; tantot 
en prennent une un peu differente, dans laquelle le parenchyme 
foliace est beaucoup moins d^veloppe, et meme disparait presque 
completement, laissant a nu les nervures toutes couvertes de 
capsules. 

Celles-ci offrent, en general, dans leur paroi celluleuse, un 
rang de cellules beaucoup plus grandes et plus epaisses que les au- 
tres, disposees bout a bout en maniere d'anneau. L'anneau entoure 
quelquefois entierement la capsule, suivant une direction soit ver- 
licale (dans les Polypodiacees [fig. 526]), soit horizontale ou oblique 
('dans lesHymenophyllees). D'autres fois, incomplet, il ne forme 
qu'un fragment d'anneau oblique (dans les Parkeriacees). Son 
role physiologique semble analogue a celui des 61ateres; c'est- 
a-dire que, plus resistant que le reste des parois, et tendant 
a se contracter ou s'etendre par retfet de sa croissance ou par 
ses changements hygrometriques, il determine la rupture irregu- 
liere de ces parois sur un autre point, et, par ses mouvements, 
pousse au dehors les spores contenues. Cette dehiscence n'a pas 
toujours lieu de cette maniere, mais par une fente reguliere qui 
ouvre la capsule, soit d'un seul cote, soit dans tout son pourtour, 
en la separant en deux valves. Dans ce dernier cas, ou Ton ob¬ 
serve encore un anneau incomplet (chez les Osinundacecs) ou il 
f) y en a pas du tout (chez les Ophiofflossees, ou quelquefois ces 
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capsules bivalves se soudent en serie par leurs cotes). Enfin elles 
ont imo consistance coriacc particuliere, et sont rangees en un 
cercle du cole interieur duquel elles s'ouvrent (dans les Marat- 
tiacces). 

Les capsules ne naissent pas eparses, isolees a la surface infe- 
rieure des feuilles, mais par groupes, qu'on appelle des sores 
(sort [ftg. 523 f s]). Ces sores afiectent des formes diverses : tantot 
ils sont arrondis (comme dans les Polypodes), tantot plus ou moins 
allonges (comme dans les Asplenium [ fig. 523/*" s]); tantot ecartes 
les uns des autres, tantot rapproches en serie longitudinale. Leur 
position aussi varie par rapport a la feuille sous laquelle ils sont 
disperses avec plus ou moins de regularile, soit a la surface, soit 
le long du bord (comme dans les jidianthees), dont leur serie peut 
suivre le contour (comme dans les Pteris) ou la nervure mediane 
(comme dans les Blcchnum). 

Ils se montrent quelquefois a nu sur la surface de la feuille 
(comme dans les Polypodes) : mais plus souvent une membrane 
fine, qui semble un repli de 1'epiderme , se detache pour les cou- 
vrir, et c'est ce qu'on appelle leur indusium. Celui-ci forme quel¬ 
quefois une sorte de collerette ou capsule qui entoure le sore 
(par exemple dans les Cyathea); mais, plus souvent, il les re- 
couvre comme un couvercle a charniere {ftg. 525 i), et, dans ce 
cas, se continuant avec Tepiderme d'un cote, presente de Tautre 
un bord libre qui peut regarder soit le milieu soit le contour de 
la feuille (fig. 524). L'indusium s'attache par un simple point 
(comme dans les Nephrodium), ou par une ligne plus prolongee 
(comme dans les Athyrium). Tous ces caracteres, tires de la forme 
des sores, de celle de l'indusium, de son point d'atlachc, de sa 
(igure etde £a direction, servent a la distinction des genres. 

Les capsules elles-memes, considerees a part, sont sessiles ou 
portees sur un pediccile plus ou moins allonge (fig. 52G). Les 
spores se forment dans leur interieur de la meme maniere quo 
celles des Cryptogames precedemment examinees, c'cst-a-dire 
quatre par quatre dans des cellules-meres qui, dans le principe, 
sont soudecs ensemble en un tissu continu et qui, se resorbant 
plus lard, laissent les spores libres dans la cavite de la capsule. 

Les spores par la germination s'allongent en un filament com¬ 
pose de cellules bout a bout, et celui-ci, par I'addition de cellu- 
les formees sur le cote, ne tarde pas a s'elargir on une expansion 
foliacee qui peut atteindre des dimensions considerables. Celle ex¬ 
pansion, pres du point ou die a commence, emct, au-dessous des 
fibres radiculaires, au-dessus un axe avec des feuilles. Kile a ete 
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comparee a un cotyledon par plusieurs botanistes qui, cn conse- 
quence, sous le nom de cryptogames monocotyledonoes, soparent 
les Fougcrcs du grand cmbranchomcnt qui nous occupe. Cepen- 
dant cc mode de developpement ne soutient pas une comparaison 
rigourcusc avec la structure et la germination d'un veritable em- 
bryon monccotyledone, et est au contraire tout a fait analogue a 
celui desacotyledonees, dont nous avons traite precedemment, no- 
tamment des Hepatiques. 

On a cherche a trouver des antheridies dans les Fougeres, mais 
on n'est pas d'accord sur leur nature et meme sur leur existence. 
Les uns donnent ce nom a des poils epars sur divers points de la 
feuille tres-jeune, poils qui sont renfles a leur sommet rempli par 
une matiere granuleuse; les autres, a de petits corps qu'on ob¬ 
serve quelquefois entremeles aux capsules, au milieu des sores, 
et le plus souvent portes sur les pedicelles memesde ces capsules. 
Us sont' lenticulaires et remplis d'une matiere dont les granules 
disperses dans Teau offrent des mouvements actifs : mais on n'est 
parvenu a les decouvrir que sur un certain nombre de Fougeres, 
et, si ce sont reellement des organes necessaires a la fecondation, 
il faudrait les retrouver sur toutes. 

Dans plusieurs Fougeres des pays chauds, les souches contien- 
nent un principe nutritif qui permet de les employer a I'alimenta- 
tion; mais, dans les n6tres, le mucilage est mele a un autre prin¬ 
cipe amer, quelquefois stimulant et meme purgatif, qui les rend 
impropres a ce premier usage, utiles au(contraire a lamedecine, a 
laquclle certaines especes fournissent des anthelmintiques, c'est- 
a-dire un remede contre les vers intestinaux. Cette propriete s'af- 
faiblit ou disparait dans les feuilles, ou un principe aromatique, 
s'associant au mucilage, lui communique de nouvelles proprietes. 

§ 710. I»ycopodiac6es. Celles-ci tiennent en quelque sorte le mi¬ 
lieu entre les Mousses, dont elles rappellent les feuilles d'une tex¬ 
ture cellulaire si simple, souvent le port tout entier; et les Fou¬ 
geres, dont leurs tiges (§ 4 02) se rapprochent davantage. Leurs 
organes reproducteurs sont de petits sacs jaunatres solitaires a la 
base des feuilles, et de deux sortes : les uns remplis de petits gra¬ 
nules nombreux, qui se sont organises quatre par quatre dans des 
cellules-meres formant d'abord un tissu continu; les autres (oopho- 
ridies) des capsules renfermant sculemcnt quatre corps beaucoup 
plus gros. On a compare les premiers a des antheridies, mais nous 
voyons que leur structure est tout a fait cello des sporanges des 
autres Cryptogames; et d'ailleurs ils existent seuls sur un grand 
nombre de Lycopodes, qui n'ont pas d'autre moycndc propagation. 
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§ 741. Rhizocarp^es. Cette fnmillc renfermo des plantesd'ap- 

parence assez diflerente : comme la Pilulaire, a feuilles filiformes; 
le Marsilea, a longs petioles lermines par quatre folioles ; le Sal- 
vinia, a feuilles sessiles et ovales. Mais, du reste, ces feuilles, 
partant d'une souche rampante, sont circinnees dans I'etat de pre- 
foliaison, a la maniere des feuilles des Fougeres. Les organes re- 
producteurs sont de petits sacs renfermant, les uns, qu'on a consi- 
d^res coAlme des antheridies, des granules tres-menus : les autres, 
des corps plus gros qu'on a consideres comme des spores. Ces sacs 
sont diversement groupes les uns avec les autres dans une m&me 
enveloppe ou capsule (Marsileacees), ou separes dans des capsules 
diflerentes ( Salviniees); et ces capsules, qui rappellent de petits 
fruits, s'ouvrent en plusieurs valves et naissent a la base des 
feuilles ou au-dessous , voisines dans tous les cas de Torigirie des 
racines : de la vient le nom de la famille (de pt£a, racine; xapiro;, 
fruit). Bien distincte des Fougeres, avec lesquelles on la confon- 
dait autrefois, elle s'en rapproche assez n&inmoins pour pouvoir 
etre regardee comme faisant partie d'une meme classe. 

VfiGtTAUX MONOCOTYLfiDONES. 

§ 742. Leurs tiges (§ 91 -100), le racines (§ 419), leurs feuilles 
(§ 150), la symetrie de leur fleur (§ 362), son enveloppe (§ 406- 
407), leur embryon (§ 566) et sa maniere de germer (§ 596) ont 
ete examines d'une maniere generate, et nous avons signale, dans 
beaucoup d'autres passages encore, les divers points d'organisation 
qui les distinguent des acotyledones d'une part et de I'autre des 
monocotyledones : nous y renvoyons done pour abreger. Ceux qu'il 
resterait a faire connaitre ressortiront de I'examen particulier des 
diverses families. 

Jussieu les divisait en hypogyne^, perigynes et dpigynes. Nous 
ne suivrons pas ici cette division, parce que la distinction entrele 
premier et le second de ces modes d'insertion des etaminesn'estpas 
bien nette dans plusieurs des families monocotyledonees; dans les 
Liliacees, par exemple. La structure de la graine nous semble en 
fournir une premiere plus constante et plus importante. Dans la 
grande majority, en ettet, cette graine est pourvue d'un perisporme 
en general fort opais, tandis que dans d'autres elle en est entiere- 
ment depourvue; et celles-la olTrent du restoentre cllcs des rap¬ 
ports marques. Un de ces rapports est leur habitation dans I'eau; 
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et on peut par la les distinguer dc quelques autres monocotyle- 
donees sans perisperme, quoiqn'appartenant au premier groupe: 
les Orchid&s, par exemple. Mais ces derniere* ont des habitudes 
tout a fait differentes, vivant sur la terre ou sur les arbres. Nous 
avons done eette premiere division : 

j depourvue de perisperme. Vegetaux aquatiques Tableau II. Graine ( p^rjSperm^e) excepte dans quelques vegetaux terrestres. Tableau III. 

Faisons remarquer que ces deux groupes ne se suivent pas dans 
la serie naturclle, mais marchent plutot parallelement; dans Tun 
comme dans I'autre, on s'£l6ve graduellement de la fleur la plus 
simple, e'est-a-dire reduite a une etamine ou a un carpelle, jusqu'a 
la plus compos^e, e'est-a-dire a celles qui presentent tous les ver- 
ticilles d'organes soudes ensemble. 

(Tableau II, pag. 564.) 

§743. Nous avons defini ailleurs (§580,566) lesepithetes diverses 
applique^s dans ce tableau a I'embryon. Get embryon macropode, 
e'est-a-dire a radicule tr^s-developpee par rapport au cotyledon, est, 
comme on voit, un caract6re presque general dans toutce groupe de 
families a graines sans perisperme; car on le retrouve aussi dans 
les troisdernieres. La radicule ou, mieux, la tigelle ainsi allongee et 
renfleeoffre ordinairement un tissu tres-richeen feculeet peut ainsi, 
pour la nourriture du jeune embryon, jouer le r6le physiologique 
dont sont ordinairement charges ou les cotyledons, beaucoup plus 
d6velopp£s relativement, ou le perisperme. C'est surtout dans les 
Zoosteracees que la tigelle prend ces dimensions 
remarquables, formant meme le plus souvent ^ .c 
une excroissance laterale qui compose la plus 1^. 
grande partie de la masse de I'embryon. La 
mfrne chose parait avoir lieu dans les Lemna- 527. 
cees(vulgairementLentillesd'eau), ou cettemasseentoure Be toutes 
parts le cotyledon cache au fond d'un canal interieur dont elle est 
percee a son centre. 

Nous voyons les enveloppes manquer a la fleur de la plupart de 
ces families; c'est dans les Juncaginees, ou elles commencent a se 
mdntrer, qu'on peutbien observer le passage de 1'inflorescence a 
la fleur, ainsi que nous I'avons montre (§ 385) par I'examen de 
deux de leurs genres : le Lilcea et le Triglochin. Dans cette der- 

527. Embryon du Ruppia marilima. — c Cotyledon. — r Radicule. —/Fente 
correspondant k la gemmule. — h Excroissance laterale de la tigelle. 
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nierc fiimillc, les parties de Tembryon commencent a montrer leurs 
rapports les plus habituels de grandeur, la radicule etant beaucoup 
plus courte que les cotyledons (fig. 460). Le tissu de ces vege- 
taux (comme de tous les vegetaux aquatiques en general) est tres- 
simple; le cellulaire y prend une grande extension, crible de la- 
cunes remplies d'air ou d'un autre gaz, et qui par la, diminuant la 
pesanteur specifique de la plante, lui permettent de s'elever dans 
I'eau, jusqu'a sa surface ou en partie au-dessus. Les vaisseaux, au 
contraire, y sont beaucoup plus rares et meme dans quelques-uns 
manquent completement. De cette disposition doit resulter le peu 
d'activite des secretions et par suite le defaut de proprietes parti- 
culieres, ainsi que d'usages utiles a I'homme. De toutes ces plan- 
tes, la plus souvent citee est une Hydrocharidee, le Vallisneria 
spiralis qui encombre certains bras du Rhone et beaucoup de ca- 
naux et de fosses de notre midi. On a souvent raconte, en prose et 
en vers, comment ses fleurs males et femelles, separees sur des 
pieds dilTerents, se rejoignent au moment de la floraison; comment 
les premieres se detachent alors par la rupture de leur pedoncule, 
flottent soutenues sur I'eau par la petite conque que forme leur pe- 
rianthe bombe et se rapprochent des secondes, fixees a leur plante 
par un long fil dont la spirale s'est deroulee ; comment enfin, apres 
ce rapprochement, la spire, rapprochant ses tours, renfonce la 
tleur fecondee qui murit sa graine sous I'eau. 

§ Parmi les Monocotyledonees qui (a part quelques excep¬ 
tions) offrent des graines pourvues de perisperme, la fleur desunes, 
plus simple, n'a pas de perianthe veritable; I'enveloppe qu'on ren¬ 
contre n'en a pas franchement les caracteres ordinaires quant au 
nombre et a la structure de ses parties remplacees par des ecailles 
ou des bractees; celle des autres montre un veritable perianthe a 
folioles verticillees trois par trois. De la une premiere division en 
A peri ant h ees e t" Perian t h ces. 

Vegetaux MONOCOTYLEDONES perispermes ap^rianthes. 
(Tableau III, pag. 586.) 

§ 715. Les premieres peu vent se diviser en Spadicees et Gluma- 
cces. Ces deux divisions sont ainsi nommees : la premiere , de son 
inflorescence en spadice (quelquefois dissimule par le moindre de- 
veloppement et la chute precoce de la bractde generate qui ne per- 
siste pas en spathe); la seconde, de la nature des enveloppes de 
la llcur qui ont recu le nom particulier do glwnes et representent 
do pctitcs bractees 6caillcuses. 

Parmi toutes les families 6numerees dans ce tableau, nous ne 
nous arretcrons que sur les deux dernieres, dont I'line surtout, 

48 
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celle des Graminees, merite toute notre attention par son impor- 
tanco sous le rapport economique, aussi bien que botanique. 

§ 746. Cyp&rac6es. — On confond dans le monde, sous le nom 
d'herbes, des plantes monocotyledonees ordinairement vertes dans 
toutes leurs parties, meme leurs fleurs, a tiges herbacees, a feuilles 
entieres allongees en rubans etroils que parcourent parallelement 
les nervures longitudinales; mais ces herbes appartiennent reel- 
lement a plusieurs families differentes, plus particuli&rement a 
celle-ci et a la suivante. 

Les Cyperacees se distinguent facilement des Graminees par leur 
tige pleine sans renflements a la naissance des feuilles, offrant sou- 
vent la forme d'un prisme triangulaire, forme qui se lie a la dis¬ 
position tristique de ces feuilles. La portion vaginale de celles-ci 
entoure la tige sans se diviser jusqu'a la naissance du limbe, ou, 
en d'autres termes, leur gaine est entiere ; les superieures meme 
n'ont que le limbe sans gaine. Les fleurs sont disposees en epis 
vers le sommet de la plante, epis qui quelquefois, a cause de leur 
brievete, prennent le nom d'epillets, groupes alors de diverses 
manieres, les uns par rapport aux autres. Ces epillets consistent 
en une serie de bractees ecailleuses a Taisselle desquelles sont 
situees tantot plusieurs etamines autour d'un pistil, tantot des 
etamines ou des pistils seulement. Ces parties manquent assez sou- 
vent aux ecailles inferieures de I'epillet. Ces combinaisons diverses 
de fleurs hermaphrodites ou de fleurs diclines et les diffdrentes 
dispositions des bractees de I'axe qui les porte, servent a distinguer 
plusieurs tribus. Ainsi des bractees distiquesaccompagnant des fleurs 
hermaphrodites caracterisent les Cyperees; imbriquees dans tous 
les sens, les Scirpees. Lorsque les etamines sont separees des pis¬ 
tils, I'ovaire peut etre cach£ dans une enveloppe particuliere ou 
utricule qui s'ouvre pour donner passage au style; et par les deux 
dents ou lanieres de cette ouverture indique sa~composition aux 
depens de deux bractees opposees et soudees ensemble complete- 
ment, excepte au sommet. C'est ce qu'on observe dans les Carici- 
ne'es, tandis que dans les Scleriees, egalement diclines, I'ovaire n'est 
pas clos. Les etamines sont au nombre de 1 a 12 , le plus souvent 
de 3, et leurs fdets greles portantdes antheres biloculaires s'inse- 

• rent au-dessousde I'ovaire lorsqu'elles I'entourent. Dansce cas, on 
trouve quelquefois, en outre, d'autres fdets sleriles ayant I'apfa- 
rence de soies ou d'ecailles en nombre egal ou plus grand. L'ovaire, 
surmonte d'un style bilide ou trifide a son sommet, est creuse d'uno 
logo unique contenant un ovule dresse. Plus tard, son pericarpe 
prend une consistance crustacee ou osseuse (dans les Sclerides). La 
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graine {fig. 478) consiste en im sac membraneux rempli par un gros 
p6risperme farineux, excepte a son bout inferieur, 
sous lequel est nichd un petit embryon, tourne par 
consequent du c6t£ du hile. Get embryon {fig. 528) a 
ordinairement la forme d'une toupie et pr^sente sur a 
le c6t6 un petit renflement cr; c'est celui-ci qui cor¬ 
respond au cotyledon et a la radicule, comme le 
prouve plus tard la germination; et le reste de la 
masse embryonaire a est forme par la tigelle extr6- 
mement dilate. 

En parlant de la tige, nous n'avons consid^re que celle qui se 
moutre au-dessus du sol, et qui n'est souvent, dans le fait, qu'un 
rameau partant d'un rhizome horizontal. 

§ 747. Gramin6es. — Elles se pr^sentent le plus communement 
sous cette apparence qui est vulgairement d6sign6e par le nom 
d'herbe. Cependant on les voit quelquefois prendre des dimensions 
qui ne s'accordent plus avec ce nom. Le grand Roseau de notre 
midi {Arundo donax) d^passe d£ja beaucoup la taille d'un homme, 
et, sous les tropiques, les Bambous deviennent de veritables arbres. 
Comme les Cyperac^es, les Gramin^es ont souvent une tige sou- 
terraine d'ou partent celles que nous voyons s'elever au-dessus du 
sol. Ce sont celles-ci qu'on connait sous le nom de chaume {cul- 
mus), et qui se caract^risent par les renflements qu'on y observe 
de distance en distance a chaque nceud, c'est-a-dire a la naissance 
de chaque feuille, ainsi que par leur cavite interieure. En effet,' 
les faisceaux fibro-vasculaires se rapprochent et se serrent vers 
Texterieur, laissant le centre vide, except^ a la hauteur des nceuds, 
ou ilsse reflechissent horizontalement, s'entrecroisent, et, par leur 
lacis entremel6 de tissu cellulaire, forment une sorte de plancher. 
Le chaume est done un cylindre creux dont le canal est interrompu 
par une suite de cloisons repondant a la naissance des feuilles. 
Celles-ci entourent la tige par une gaine dont I'insertion embrasse 
le noeud, et qui est fendue dans la plus grande partie de sa lon¬ 
gueur sur le c6t6 oppose, et au-dessus d'elle s'allongent en un limbe 
ou lame ^troite. La separation du limbe et de la gaine est leplus 
souvent marquee par un petit prolongement membraneux, tronqu6 
ou aigu, ou bifide, dechiquete m£me et reduit quelquefois a une 
touffe de poils : c'est la Ugule (§ 150 , fig. 151). Les feuilles sont 
ordinairement distiques, et leurs aisselles donnent souvent nais- 

528. Embryon separd du Car ex depauperala. — r Radicule. — c Cotyledon. — 
/Fente correspondant A la gemmule. — a Renflement lateral de la tigelle. 
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sance a des bourgeons dont le developpement determine la rami¬ 
fication de la plante. 

Cette disposition distique se retrouve surtout dans les bractees 
de rinflorescence, qui consiste en epillets (spiculce), c'est-a-dire 
en epis extremement courts, au point que long-temps on les ade- 
crits chacun comme une fleur. Consideres ainsi, ces epillets se 
groupent entre eux tantot en panicules (comme dans I'Avoine), 
tantoten epis, et, dans ce dernier cas, il arrive souvent que Taxe 
qui les porte se creuse alternativement dans un sens et dans I'au- 
tre pour recevoir leur insertion. Ge sont ces epis (tels que ceux du 
Froment, du Seigle) qui sont devenus le type le plus vulgairement 
cite de ce mode d'inflorescence, quoiqu'ils soient reellement com¬ 
poses, puisque chaque epillet est un petit groupe de fleurs. Jus- 
qu'ici nous trouvons une grande ressemblance entre I'epillet des 
Gyperacees et celui des Graminees. Les deux bractees inferieures 
qui, de meme, ne portent rien a leur aisselle, semblent former 
une enveloppe commune a tous les autres et prennent le nom de 
glumes (glumce [fig. 529, 530 ge, gi]). Mais les suivantes offrent 
chacune en dedans non-seulement les organes de la reproduc¬ 
tion, mais aussi (et c'est ce qui les distingue de celles des Gypera¬ 
cees) une seconde bractee opposee a la premiere, un peu supe- 
rieure et int6rieure par rapport a elle. Ces bractees, qui prennent 
le nom de paillettes (paleco [fig. 530 pe, pi]), forment ainsi, op- 
posees deux a deux, autant d'involucres entre lesquels sont 
places etamines et pistil, et chacun de ces petits systemes est une 
vraie fleur. II peut se trouver au-dessus des glumes un seul de 
ces systemes, ou deux, ou trois, ou un plus grand nombre, et, sui- 
vant ces cas, on dit I'epillet uniflore, biflore, triflore, multiflore. 
Les etamines, quelquefois portees a six ou plus, quelquefois redui- 
tes a deux ou meme a une, mais le plus ordinairement au nombre de 
trois, sont insdrees au-dessous d'un pistil central (fig. 530, 531) 
qui, dans des cas beaucoup plus rares, manque ici et se retrouve 
seul dans d'autres fleurs separees. Ordinairement on trouve, en 
outre, des deux cotes, et un peu en dehors de Tetamine la plus 
exterieure, deux petits corps mcmbraneux ou ecailleux qu'on a 
nommcs paleoles (paleolcv [fig. 530 bisll, 531 p]). Comme la paillette 
exterieure est marquee d'une nervure m&liane, que rintdrieure, 
au contraire, en est souvent depourvue et munie de deux nervures 
lateralos, une de chaque c6t6, beaucoup d'auteursconsiderent cette 
paillette parinervee comme resultant de la soudurc do deux; on en 
aurait ainsi trois devant lesquellesse trouveraient plac6cs les trois 
dtamines, et les pal6oles formeraient le vcrticille intcnrukliaim 
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531. 

529. Un epillet de I'Avoine cultivee (Avena saliva). — a Axe. — ge Glumes ex- 
ternes. — gi Glumes internes. — ff Fleur inferieure fertile. — fa Deux fleurs 
superieures avortees. 

530. La meme, avec les enveloppes ecartees pour laisser voir les parties inte- 
rieures. — pe Paillette externe de la fleur fertile, surmontee d'une arete. — pi Pail¬ 
lette interne. — e Etamines. — o Pistil. — Du reste, meme signification des 
lettres. 

530 bis. Diagramme de I'epillet. — Meme signification des lettres que dans la 
figure precedente. — 11 Paleoles. 

531. La fleur fertile, d^pouillee de sa glume. — e Etamines. — p Paleoles. — 
o Ovaire. — s Stigmates. 

532. Coupe verticale du cariopse dont on a retranch£ la partie superieure. — 
t Teguments confondus du cariopse et de la graine. — p Perisperme. — e Em- 
bryon. — Mimes lettres pour ses parties que dans la figure suivante. 

533. Embryon separ£. — r Radicule. — c Cotyledon. — /Fente correspondante 
& la gemmule. — a Renflement lateral ou hypoblaste. 

43. 
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compete par une troisieme qui avorte, mais a pu 6tre observee dans 
le bouton extremement jeune. Mais il faudrait, pour admettre ce 
point de vue, que la paillelle interne prit naissance sur le m6me 
axe que I'exterieure, et non sur un axe secondaire. 

Quoi qu'il en soit, les etamines consistent en un filet aminci en, 
fil et une anthere a deux loges qui, reunies par leur milieu, au 
bas duquel s'attache le filet, ecartees a leurs extremites, figu- 
rent ainsi une sorte d'cc [fig. 531 e). Le pistil est un ovaire sur- 
monte de deux styles (quelquefoissoudes en un seul), et ramifies 
dans une partie plus ou moins grande de leur longueur en lanieres 
plus ou moins longues qui constituent deux stigmates s hispides 
ou plumeux. II est creuse interieurement d'une seule loge que 
remplit un seul ovule adne dans sa longueur a la paroi interne. 
Plus tard, la graine , en murissant, se confond par son tegument 
{fig. 5321 t) avec le p6ricarpe, et forme ainsi un cariopse (§ 516). 
La plus grande partie de sa masse est composee d?un perisperme 
farineuxp; mais, en dehors et en bas, on apercoit un petit corps 
distinct, enfonce sur sa surface, a peine saillant : c'est I'embryon 
(fig. 532 e, 533) qui s'appuie sur le perisperme par une partie 
elargie en forme d'ecusson a. En bas et en dehors de celui-ci on 
voit saillir un corps plus petit qui, continu avec le premier par son 
milieu, presente deux extremites libres, Tune superieure etl'autre 
inferieure. C'est entre elles deux qu'on apergoit la petite fentegem- 
mulaire f; la superieure c est done le cotyledon, Tinferieure r la 
radicule, et I'^cusson (hypoblaste de Richard) n'est qu'une excrois- 
sance laterale de la tigelle analogue a celle que nous avons deja 
vue dans quelques Zosteracees. Nous avons decrit la germination 
d'une de ces graines deGraminees (§ 11 1, fig. 120). 

Toutes ces parties, et surtout celles de la fleur, ont regu de divers 
auteurs une variete de noms differents que la place nous manque 
ici pour rapporter Nous nous contenterons d'ajouter que le nom 
de glumes, au lieu d'etre applique a chacune des bract^es infe- 
rieures et stdriles de I'epillet, Test quelquefois a leur ensemble, 
et qu'alors elles sont autant do valves de la glume; que celui de 
bale est donn6 a I'ensemble des paillettes, qui sont alors les val¬ 
ves de la bale. Ajoutons encore, pour rintelligence des caract^res 
generiques et des descriptions, que dans les bractees exterieures 
de la glume et de la bale la nervure mediane se prolonge souvent 
en une arete plus ou moins longue au-dessus du sommet, ou 
d'autres fois se detache plus ou moins bas au-dessous. Le modo ^ 
d'inflorescence, le nombre des fieurs dans chaque dpillet, leur d6- " 
vcloppement complet ou ravortemcnt de plusieurs qui d'autres fois 
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a lieu constamment dans chacun d'eux, la reunion ou la separa¬ 
tion des etamines et des pistils dans une m6me fleur, la presence 
ou Tabsence des glumes, la consistance et la forme des paillettes, 
les styles reunis ou distincts, la nature des stigmates, le nombre 
des etamines et celui des paldoles, tels sont les caracteres qui va- 
rient dans la famille, et dont la combinaison est employee pour 
distinguer les tribus et les genres. 

Cette immense famille, distribuee sur tout le globe, sert a des 
usages aussi varies qu'importants. L'abondance de la fecule dans 
ses fruits fait cultiver un certain nombre d'especes qui prennent 
le nom de cereales: ce sont de preference celles ou la graine offre 
un volume assez considerable, le Froment dans les climats tem- 
peres; concurremment avec lui ou un peu plus au nord I'Orge, 
le Seigle et TAvoine; plus au midi le Mais, le Riz et le Sorgho; 
quelques autres differentes sous les tropiques, comme, par exem- 
ple, le Poa abyssinica, diverses especes de Panicum et d'Eleusine. 
La farine qu'on retire du perisperme broye est un aliment dou- 
blement nourrissant et par la fecule qu'il contient et par le gluten 
(§ 23, 301) qui y est associe. Le son r^sulte des debris du peri- 
carpe et doit ses qualites aux particules amylacees qui y restent 
attachees. La seve de beaucoup de Gramin^es contient le sucre 
en dissolution; c'est surtoutde la Canne (.Saccharum officinale), ou 
il est en si enorme proportion, qu'on I'extrait avec avantage. La 
presence du sucre determine la fermentation par suite de laquelle 
sont produits divers liquides de nature alcoolique recherches aussi 
pour la boisson et plusieurs autres usages de Thomme. G'est.ainsi 
que le rhum et le tafia sont obtenus du jus de canne, Tarack du 
riz, et la bierre de Torge. Le proced6 pour la fabrication de cette 
derniere, qui consiste a soumettre a la fermentation dans un grand 
melange d'eau Torge auquel on a fait eprouver un commencement 
de germination, depend de ce qu'en germant, une certaine pai*tie 
de fecule de la jeune plante se convertit en sucre. Cette abondance 
dc divers principes nutritifsdans les diverses parties des Graminees 
est employde aussi utilement a la nourriture des animaux, et fait 
d'un tr&s-grand nombre d'especes la base des paturages et des 
fourrages. Enfin nous avons vu (§ 20, 315) que les Graminees ont 
une affinitd particuliere pour la silice, qui, penetrant avec leur 
seve et se solidifiant dans les parois de leurs cellules les plus ex- 
terieures, encroute souvent leur epiderme et leurs noeuds : de la la 
rigidite et I'incorruptibilite de certaines pailles dont I'industrie 
tire parti. 

Toutes les-Graminees no sont pas sans odeur; quelques-unes 
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an moment de la floraison, en exhalent une douce, mais en meme 
temps penetrante, dont tous les promeneurs ont du etre frappes a 
cette epoque, surtout lorsque les individus sont multiplies, comme 
dans une prairie. On cite la Flouve (Anlhoxanthum) comme Tune 
des plus odorantes parmi nos especes indigenes. II y en a qui 
le sont a un beaucoup plus haut degre dans les climats plus 
chauds, et on en extrait une huile essentielle. Le vetiver, si ge- 
neralement employe maintenant pour parfumer les vetements, est 
la racine d'une Graminee (Andropogon muricatum). . 

§ 748. Jussieu composait ses monohypogynes des families pre- 
cedentes; des suivantes, ses monoperigynes et ses monoepigynes, 
entre lesquelles la ligne de demarcation n'est pas facile ji tirer. 

Nous les diviserons done d'apres un autre caractere qui se lie 
aussi en general a celui de I'insertion et a I'avantage de pouvoir 
etre aisement constate, I'adherence ou la non-adherence du calice 
avec I'ovaire. Les plantes de ces families monocotyledonees, qu'il 
nous reste a examiner, offrent un perianthe a folioles presque 
toujours disposees par verticilles ternaires, le plus ordinairement 
par deux qui sont ou semblables entre eux, offrant Tun et I'autre 
1 apparence soit d'un calice, soit d'une corolle, ou differents, I'ex- 
terieur alors calicoide et Tinterieur petaloide. 

VEGETAUX MONOCOTYLEDONES perispermes perianthes. 
(Tableau IV, page 586.) 

§ 749. Palmiers (Palmce). Nous avons expose precedemment 
(§ 93, 94) la structure de la tige des Palmiers et leur port le plus 
habituel (fig. 14 4, 1). Quoique le plus ordinairement elle se 
dresse en un tronc plus ou moins eleve et simple, ce n'est pas un 
cas sans exception. Ainsi elle se divise a une certaine hauteur 
par une dichotomic reguliere dans le Doum (Cucifera thebaica) et, 
dans plusieurs autres, se reduit a un bulbe ou a un rhizome. Le 
tronc, lorsqu'il s'allonge, peut etre assez epais ou plus ou moins 
grele; ses entre-noeuds sont tantot tres-courts, tantot ecartes Tun 
de I'autre par de longs intervalles; sa surface est quelquefois lissc 
et meme luisante (comme dans les Calamus), souvent au contraire 
toute herissee par les bases persistantes des feuilles, ou meme, 
dans les parties plus vieilles qu elles se sont detachecs, inegale, 
rugueuse et fendillee ; il n'est pas rare de la voir armee d'dpines 
droites plus ou moins longues. Les racines adventives naissant 
au-dessus du sol et accumulees vers la base de la tige, forment 
souvent autour d'elle un lacis qui I'epaissit en une sorte de c6ne. 

Les feuilles, qui atteignent des dimensions considerables, sont 
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portees sur de longs et forts petioles tr6s-flexibles, auxquels leur 
limbe trfes-^pais s'attache non en ligne droite, mais sur une ligne 
bris£e en zigzag, de mantere a former une suite de plis qu'on ne 
peut mieux comparer qu'a ceux d'un eventail, et qui se deploient 

<T CL- 
e # 

1^ 

535. 537. 

absolument de la meme maniere. Tantot ces plis sont en effet dis¬ 
poses comme les branches d'un veritable eventail, s'inserant tous 
ensemble a I'extremite du petiole elargi; tantot ils le sont comme 
les barbes d'une plume, s'inserant les uns au-dessus des autres 

534. Fleur de VAreca calhecu, non epanouie. — ce Perianthe externe. — ci Pe- 
rianthe interne. 

535. Diagramme de cette fleur, oil les etamines se sont developpees, et oil les 
ovaires out avorte. — a Position de 1'axe de I'inflorescence, par rapport k la fleur. 

536. Autre fleur depouillee de son perianthe, dans laquelle les etamines e ont 
avorte en partie, et I'ovaire o s'est developpe. — s Stigmate. 

537. Diagramme de la fleur precedente, avec son perianthe. 
533. Fruit/de la meme, entoure a la base de son perianthe c persistant. 
539. Coupe verticale de ce fruit. — c Perianthe. — /Pericarpe. —p Perisperme 

rumine. — e Embryon. 
540. Fleur du Chanuerops humilis vue par en haut. 
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sur les deux cotds dti petiole qui devient alors la nervure moyenne 
ou rachis. Tout ce limbe ainsi plie etait continu dans le premier 
Age, mais il finit par se fendre tout le long des plis, et se partage 
ainsi plus ou moins profond^ment en une foule de lanieres qui 
donnent a Tensemble Tapparence palinatisequ6e ou pennisequee 
[fig. 114, 4). Aux aisselles de ces feuilles, qui, renouvelees par 
un bourgeon terminal, forment une sorte de touffe au sommet de la 
tige, naissent les fleurs en spadices, ou simples, ou souvent ra- 
meux; et les spathes dont ils sont d'abord enveloppes, puis plus 
ou moins long-temps accompagnes apres qu'ils les ont entr'ou- 
vertes en les depassant, ont elles-memes un tissu epais, dur, 
quelquefois ligneux, au point de former comme une nacelle. II 
y en a une ou plusieurs; elles sont completes ou incompletes, 
et quelquefois meme manquent tout a fait. Les fleurs peuvent 
etre hermaphrodites, ou polygames, ou mono'iques, ou dioTques 
(dans le Dattier, par exemple). Leur perianthe [fig. 588 c, 540) 
est compose de deux verticilles de folioles coriaces, dont les 
trois interieures n'ont pas toujours la meme forme et la meme 
longueur que les exterieures, et se soudent quelquefois entre 
elles. Les etamines, au nombre de six le plus communement 
{fig. 535, 540), reduites rarement a trois, se montrent quelquefois 
plus nombreuses dans les fleurs diclines; leurs filets sont libres 
ou monadelphes. Le pistil est compose de trois ovaires distincts 
[fig. 540) ou soudes [fig. 536), ainsi que leurs styles, et renfer- 
mant chacun un ou deux ovules dresses; mais souvent, et surtout 
dans le cas de soudures des ovaires, deux loges avortent, eton 
n'en trouve plus qu'une seule. Le fruit, qui acquiert quelquefois 
d'&iormes dimensions (dans les Cocos par exemple), sous une en- 
veloppe epaisse, charnue ou fibreuse, renferme un noyau de meme 
simple ou triple, presque toujours reduit a une loge unique dans 
le premier cas, aparoi quelquefois mince, mais acquerant souvent 
la durete du bois ou meme de la pierre. La graine qui le remplit 
en se soudant et se confondant frequemment avec lui, est formee, 
pour la plus grande partie, d'un p^risperme epais, en general fort 
dur, corne ou cartilagineux, souvent rumine [fig. 539 p), au bas 
ou sur les cotes duquel est creusee une petite cavite superficielle 
ou se niche un petit embryon e qui, par consequent, se dirige tan- 
t6l vers le hile, tantot d'un tout autre cote. 

On a distingue plusieurs tribus de Palmiers d'apr&s diverses 
modifications des inflorescences et des spathes qui les accompa- 
gnent ordinairement, et d'apres celles du fruit variant par la con- 
sistance de son pericarpe, compose de plusieurs carpelles distincts 
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on d'un seul, et, dans ce cas, contenant plusieurs loges et plu- 
sieurs graines ou bien une seule. Ellcs peuvent se prater a des 
sous-divisions, d'apres les deux formes si distinctes du feuillage : 
la division et la forme du perianthe; le nombre et la figure des 
etamines libres ou soudees; la forme des antberes; le degre de 
coherence des ovaires et des styles et leurs avortements; la forme, 
la grandeur, le tissu du fruit et de ses parties, du noyau , du pe- 
risperme; la position de I'embryon; la distribution des pistils et 
des etamines sur les memes fleurs ou des fleurs differentes, appar- 
tenant au meme arbre ou a des arbres differents. Toutes ces diffe¬ 
rentes modifications diversement combinees servent a distinguer 
des genres assez nombreux. 

Cette belle famille de vegetaux, par plusieurs de ceux qui la 
composent, rend aux habitants des pays qu'ils habitent les ser¬ 
vices les plus varies. En effet, d'une part leur bois est employe a 
la construction des huttes, dont les feuilles, si grandes et si dures, 
fournissent la toiture sans grand travail; et les fibres si flexibles 
et si resistantes, dispersees dans toutes les parties, servent a fa- 
briquer des cordages, des armes et divers ustensiles domestiques. 
De I'autre, diverses especes offrent des aliments presque sans 
appr^t. Chacun sait que des populations entieres se nourrissent 
presque exclusivement de dattes, et que le coco contient une 
creme acidule, boisson delicieuse dans les pays chauds : cette 
creme n'est autre chose que le perisperme encore fluide, qui plus 
tard s'epaissit de plus en plus, et finit par se solidifier en une 
masse aussi dure que la pierre. Le bourgeon terminal d'une autre 
espece precieuse aussi, YAreca olcracea, vulgairement connu sous 
le nom de Chou palmiste, est recherche lui-meme comme aliment. 
D'ailleurs nous retrouvons dans les produits des Palmiers quel- 
ques-uns de ceux' que nous avons vus si utiles dans les Grami- 
nees : une fecule abondante dans les cellules interieures du tronc 
d'un grand nombre d'especes, notamment des Sagus et Phcenix 
dactylifera, et renommee sous le nom de Sagou; du sucre mele a 
la seve, et qui permet d'en fabriquer des boissons fermentees 
comme le vin de Palme, dont le plus estime est extrait de YElais 
gnineensis, comme I'arack qu'on fait du jus de YAreca cathecu 
fermonte avec le riz. On boit dans I'lnde, sous le nom de Toddy, 
celui qu'on obtient par incision des spathes du Cocotier et autres. 
Le laitde Coco doit une partie de ses proprietes nutritives au prin- 
cipe huilcux qui s'y trouve mele, et il est a remarquer qu'un 
principe semblable se retrouve dans beaucoup d'autres Palmiers 
(le la mdme tribu : on en extrait Yhuile de Palme, surtout de YElais 
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que nous avons deja nomme. On connait aussi une cire de Palme, 
celle qui coule en si grande abondance et s'amasse sur les troncs 
du Ceroxylon andicola (§ 318). 

§ 750. Joncacees. — Nous ne les citons ici que comme famille 
commun^ment representee parmi les plantes de notre pays, et vul- 
gairement confondue sous le nom d'herbe avec les Gramindes, de 
meme qu'on est porte d'autre part a confondre sous le nom de Jones 
beaucoup d'herbes croissant dans les marais. La structure de leurs 
fleurs les fait facilement distinguer etpar I'existence d'un perianthe 
a six parties et par celle d'un ovaire a trois loges; mais la con- 
sistance ecailleuse ou herbacee du premier fournit en quelque sorte 
le passage des enveloppes florales des Glumacees aux perianthes 
colores des families suivantes. 

§ 751. lailiacees. — Le perianthe acquiert ses plus brillantes 
couleurs dans les Liliacees, recherchees en consequence avec tant 
de predilection dans nos jardins et nos campagnes. II suffit de nom- 
mer la Tulipe, la Jacinthe, le Lis, I'lmperiale, I'Asphodele, pour en 
donner une idee. Les Liliacees de nos climats sont herbacees; leurs 
tiges, souvent courtes et renflees en bulbes, dont nous avons fait con- 
naitre autre part (§ 182) les diverses modifications; d'autres fois 
elles s'allongent soit rampantes, soit dressees, et quelquefois meme 
tres-ramifiees. Mais dans les climats plus chauds on en observe 
en outre de vraiment arborescentes (comme dans les Yucca, quel- 
ques Aloes, etc.) et e'est meme parmi elles qu'on trouve les exem- 
ples des arbres monocotyledones les plus volumineux (les Dracon- 
niers, § 194). Les feuilles sont allongees, assez generalement r6- 
trecies, a nervuresparalleles. Leurs gainesprennent un grand deve- 
loppement autour de certains bulbes qu'elles contribuent a epais- 
sir et forment en partie. 

Les fleurs (fig. 226, 511) ofTrent le type exact de celle des mo¬ 
nocotyledones, un perianthe a six folioles sur deux rangs concen- 
triques, semblables entre elles, tantot distinctes et tantot soudees 
inferieurement en tube, six etamines opposeesaces folioles, comme 
elles disposees en deux verticilles, inserees sur leur tube quand 
elles sont soudees, sinon tout a fait a leur base, assez bas pour 
qu'on soit dans quelques cas autorise a les reconnaitre comme hy- 
pogynes; trois ovaires alternant avec les trois (famines les plus 
interieures, soudes entre cux en un seul, ainsi que leurs styles et 
meme quelquefois leurs stigmates, qui peuvent aussi se separer 
en trois lobes. Chaquo loge (fig. 543 o) renferme plusieurs ovules 
g attaches a Tangle interne sur un ou deux rangs longitudinaux. 
Le fruit est en general une capsule loculicide. On separait autre- 
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fois, sous le nom d'Asparaginees, un certain nombre de genres a 
fruit charnu qu'on leur a reunis depuis. La graine {fig. 544) pre- 
sente dans un perisperme charnu p un embryon e le plus souvent 
droit, quelquefois courbe, mais dirig6 dans tous les cas vers le 
point d'attache. Le testa qui forme son tegument est spongieux 
dans les unes (les seules dont se composait la famille originelle 
des Liliacees), crustace et brillant dans d'autres (dont on formait 
celle des Asphodelees), membraneux dans un certain nombre (les 
Alo'inees). 

Ce n'est pas seulement comme plantes d'ornement que les li¬ 
liacees sont cultiv^es. Plusieursle sont pour I'emploi culinaire, et 
appartiennent en general au genre Ail (Oignons, Poireaux, ficha- 
lotes, Rocamboles, etc.). Elles le doivent aux sues d'une saveur 
prononc^e et d'un effet 16gerement stimulant abondant dans 
toutes leurs parties et surtout dans leurs tiges bulbiformes. Cette 
propriety peut acqu6rir un degre de plus d'intensite, et les plantes 
a sues dcres ou elles se developpent devenir ainsi utiles a la me- 

541. Fleur da Scilla aulumnalis, vue par en haul. — ce Perianthe externe. — 
ci Perianthe interne. 

542. Diagramme de la memo. 
543. Coupe verticale de cette fleur. — c c Perianthe. — e Etamines. — o Ovaire. 

— $ Style et stigmates. — g Ovules. * 
544. Graine separee et coupee dans sa longueur. — I Tegument. — p Perisperme 

— t Embryon. 

542. 

49 
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decine, comme la Scille, les Aloes, et d'autres qu'il serait trop 
long d'enum^rer. 

Dans la famille voisine, celle des M61anthac6es (Colchique, Ve- 
ratrum), on remarque beaucoup plus d'energie encore, et Ton 
trouve de veritables poisons. 

§ 752. Amaryllid&es. — Supposons des Liliacees ou les divi¬ 
sions du perianthe se soient soudees inferieurement entre elles et 
avec Tovaire, et nous aurons cette nouvelle famille qui offre les 
memes caracteres de vegetation, la meme symetrie dans sa fieur. 
Ses graines presentent des modifications analogues dans la texture 
de leur testa, surtout si on lui reunit la petite famille voisine des 
Hypoxijdees, qui en diflere au meme titre que la tribu des Aspho- 
delees differe des autres Liliacees, ainsi que nous venons de le 
voir. Dans quelques genres dont on forme une tribu distincte sous 
le nom de Narcissees, les divisions du perianthe sont doublees in- 
terieurement, a la hauteur ou elles se separent, d'un repli ou 
langnette coloree, d'oii resulte une sorte de collerette generale 
entiere ou dentee. On observe dans quelques Amaryilidees une 
singuliere modification de la graine, dont le tegument ou le peri- 
sperme, perdant leur consistance ordinaire, se gonflent en un tissu 
cellulaire lache, succulent et verdatre, et atteignent des dimen¬ 
sions tres-superieures a celles qu'elles ont a I'etat normal. On 
nomme ces graines bulbiformes, a cause de leur ressemblance ap- 
parente avec un gros bulbille. 

Les Amaryilidees sont recherchees comme plantes d'ornement a 
Tegal des Liliacees, et leurs sues ont des proprietes analogues, 
plus prononcees encore. 

§ 753. Iridees. — Celles-ci, assez ressemblantes aux pr^ce- 
dentes, s'en distinguent facilement par leurs trois etamines placees 
devant les trois divisions ext£rieures du perianthe, et dont les 
antheres s'ouvrent en dehors [fig. 545). Leurs filets sont quelque- 
fois soudes en un tube. Les trois stigmates opposes aux antheres 
s'elarsissent dans plusieurs en autant d'expansions petaloYdes 
[fig. 5iGs), et ce sont eux qu'on recolte dans le Safran, ou ils 
servent et par leur saveur si connuc et par le principe colorant 
qu'ils renferment en grande quantite. Le perisperme des graines 
[fig. 517) est quelquefois forme par une chair dense, d'autres 
fois tout a faitcorne. Cette consistance, qui rappelle celui du caf6, 
a suggere I'idee d'essayer pour le remplacer la graine d'une especc 
d'Iris (I. pseudoacorus), et on pretend quo, torrefiee et prdparcc 
de memo, elle a presente quelquc analogic. 
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§ 754. Bromeliac6es — Cette famille offre tous les passages 
de I'ovaire libre a I'ovaire adherent; car les Tillandsiees, que les 
sections etablies dans nos tableaux nous ont oblige de presenter 
a une certaine distance, n'en forment reellement qu'une tribu. 
Parmi celles-ci on trouve des plantes parasites vivant sur des ar- 
bres Strangers. Les graines sont souvent remarquables par un 
raph<$ qui, presque aussi epais que le reste de la graine, finit par 
s'en s^parer en partie, et par son embryon, qui est comme assis 
au sommet du p^risperme, se prolongeant sur Fun des cotes en une 
pointe assez allongee. 

Beaucoup de Bromeliacees sont remarquables par la beaute de 
leursfleurs, mais beaucoup moins r^pandues que les families pre- 
cedentes, parce que, toutes originaires des climats tropicaux, elles 

545. Diagramme de la fleur de Ylris germanica. — a Position de I'axe dans 1'in- 
florescence. 

546. Coupe verticale de cette fleur. — ce Divisions externes du perianthe. — 
ei Divisions internes.— t Son tube, au-dessus de la partie adherente 4 I'ovaire. — 
o Get ovaire. — g Ovules. — e Etamines. — s Stigmates. 

547. Graine separ^e et coupee dans sa longueur. — i Teguments. — p Peri- 
sperme. — e Embryon. — m Micropyle. 
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ne peuvent etre cultivees qu'en serre. La plus connue est TAna- 
nas, si recherche a cause de son fruit (§ 531, fig. 429). 

§ 755. Dioscor£ac6es. — Cette petite famille merite d'etre men- 
tionnee a part, a cause de quelques points curieux de son or¬ 
ganisation. Avec les AroYdees et les Smilacinees, elle ofTre une 
exception a la nervation ordinaire des feuilles dans toutes les Mo- 
nocotyledonees, puisque les siennes, par leurs nervures ramifiees 
et anastomosees en reseau, ainsi que par la forme de leur limbe, 
rappellent bien plutot celles des Dicotyledonees. Cette singuliere 
difference se fait au reste remarquer des I'embryon, ou le co¬ 
tyledon s'aplatit et s'elargit lui-meme en un limbe veritable 
(§ 566, fig. 461), et ou la gemmule est presque a decouvert. La 
tige est egalement remarquable; car si elle emet chaque annee 
des rameaux grimpants, ils ne paraissent pas, comme dans les 
autres vegetaux, partir d'une suite de noeuds successifs, mais 
bien d'une souche souterraine qui represente un premier entre- 
nceud continuant a s'accroitre et acquerant d'eriormes dimensions. 
Nous avons eu occasion de citer celui d'une espece, le Tamnus 
elephantipes (§ 4 00), curieux de plus par le developpement a sa 
surface d'une sorte d'ecorce subereuse. Dans le Dioscorea alata, 
connu sous le nom d'Igname, le rhizome renfle en un tubercule 
charnu, mucilagineux et un peu sucre, forme un des aliments les 
plus usites des habitants des regions equatoriales. 

Le fruit charnu ou sec et aile peut faire distinguer deux tribus, 
les Tamnees et les Dioscorees. 

§ 756. Musac6es. — Le genre type de cette famille est le Ba- 
nanier ou Musa, si repandu sur toute la zone torride, ou son fruit, 
cite deja plusieurs fois (§ 502, 537), forme aussi une des bases les 
plus importantes de Talimentation. Nous avons egalement parle de 
ses grandes feuilles (fig. 452) dont les longues games emboitees fer¬ 
ment reellement la tige apparente a Texterieur, tandis que la veri¬ 
table se cache sous le sol. Nous avons decrit ses trachees si remar- 
quables par leur grosseur et la multiplicite des fils spiraux paralleles 
(§ 9* fiy- 39). On a souvent attribue a cos fils des usages qu'ils n'ont 
pas, se rompant avec une assez grande facilite. Ceux qu'on tire de 
plantes de cette famille, et notamment de YAbaca (Musa texlilis), 
pour en former des cordes et des tissus d'un grand eclat, r6sultent 
de fibres allongees, droites et analogues a celles du liber. Dans 
les fleurs des Musacees, dont quelques-unes sont extr^mement 
remarquables par leurs formes bizarres et leurs brillantes cou- 
leurs (celles duStreUtzia\mr exemplc), une des six etamines avorte 
ordinairement, mais elle reparait dans un autre genre (le Rave- 
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nala). Les graines solitaires ou reunies plusieurs dans chacune 
des trois loges du fruit charnu ou dehiscent, pr6sentent ordinaire- 
ment un arille frange et diversementcolore. 

§ 757. Cannac6es. — Elles ?e rapprochent de la famille pre- 
cedente par la forme de leurs feuilles a nervures transversales, 
distiques et portees sur de longues gaines, qui, s'emboitant Tune 
dansl'autre, fortifient et allongent les rameaux s'elevant d'une 
tige souterraine. Celle-ci devient, dans beaucoup d'especes, un 
riche depot de fecule qui est d'une excellente quality dans quel- 
ques-unes (notamment dans le Maranta arundinacea) et bien 
connuesous le nom commercial d'arroiv-root. Les fleurs meritent 
toute I'attention des botanistes, qui, pendant long-temps, ont eu 
peine a les comprendre, a cause de la transformation irreguliSre 
des etamines en v^ritables petales, dont un seul conserve une trace 
de sa vraie nature par la presence d'une loge d'anthere sur Tun de 
ses bords. Le style et le stigmate lui-m§me participent a cette 
transformation, et les soudures diverses de toutes ces parties 
compliquent la difficulte, du reste maintenant bien resolue. Nous 
avons fait connaitre la graine (§ 562) et sa germination {fig. 490): 
quelquefois, au lieu d'etre droite, elle est completement pliee en 
deux sur elle-meme. 

§ 758. Scitamin&es. — C'est le meme port que dans la famille 
precedente; mais dans la fleur, les etamines, tout en prenant aussi 
pour la plupart la forme d'autres organes, n'ont pas tout a fait 
les memes apparences et les memes rapports. Une seule conserve 
franchement sa nature, et se termine par une grosse anthere bilocu- 
laire; une autre, placee vis-a-vis, se change en un grand petale. Le 
reste est a un etat rudimentaire et varie. Remarquons aussi qu'ici 
I'^tamine fertile se place devant une des divisions interieures du pe- 
rianthe, et doit par consequent appartenir elle- 
meme au verticille des etamines interieures; 
c'6tait le contraire dans les Cannacees. 

La graine offre un fait extr^mement rare P1"' 
dans tout le regne vegetal, fait qu'au reste ex- p?-- 
plique facilement la theorie actuelle de I'ovule 
(§ 560) : c'est I'existence de deux perispermes 
concentriques de nature differente [fig. 5i8 
pe, pi). L'exterieur est analogue a celui des 
Cannacees. 

518. Graine de Vlledychium carneum, coupee verticalement. — I Tegument. — 
n Micropyle. — c Clialaze. — pe Perisperme externe. — pi Perisperme interne. 
— « Embryon. 

49. 
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Les rhizomes, comme dans celles-ci, sont tres-riches en fecule, 

mais elle n'est pas employee, en general, a cause du melange d'une 
huile essentielle assez acre, d'une odeur tres-forte. D'une aulre 
part, cette huile, repandue dans toutes leurs parties, leur com¬ 
munique un arome qui leur donne un grand prix comme epices. 
Presque toutes les Scitaminees jouissent de cette propriete; il 
suffit de citer parmfelles I'Amome, la Zedoaire et le Gingembre. 
Une matiere colorante tres-precieuse est extraite de Tune d'elles, 
le Curcuma. 

§ 759. OrchidGes. — Les fleurs de cette famille fixent Tatten- 
tion de Fobservateur superficiel par la bizarrerie de leurs formes, 
du botaniste par une structure particuliere. Cherchons, pour la 
bien comprendre, a la ramener au type connu des Monocotyl&lo- 
n£es. Le p6rianthe adherent avec Tovaire, qui est sessile, se par- 
tage au-dessus de lui en six divisions, trois exterieures assez sem- 
blables entre elles, et trois inlerieures differentes des premieres, 
et les unes des autres. En general, les premieres et deux des se- 
condes se redressent en haut du cote de I'axe de I'inflorescence, 
la sixieme se dejette en sens contraire, et de cette maniere le 
perianthe devient comme labie, la levre superieure etant formic 
par I'ensemble de cinq divisions, I'inferieure par la sixieme, qui 
de la prend le nom de labelle. Dans la fleur tres-jeune, ce labelle 
etait situe du cote de I'axe (fig. 550); mais plus tard I'ovaire, 
en se tordant sur lui-m£me, a interverti la position des parties 
en les portant dans cello ou nous les monlre la fleur epanouio 
{fig. 549). C'est le labelle qui, par ses formes et sa colora¬ 
tion, souvent entierement differentes des autres parties, contribue 
le plus a donnera la fleur un aspect singulier, et qui quelquefuis 
offre une ressemblance grossiere avec divers autres objets de la 
nature, notamment avec certains insectes. Nous devrions ensuite 
trouver trois etamines opposdes aux trois divisions exterieures, et 
nous les trouvons en effet dans le sabot de Venus (Cypripedium); 
seulementl'une des trois (celle qui est situecversle haut de la fleur) 
est sterile, et, au lieu de porter une anthere, s'est dilatee en une 
sorte d'ecusson. Dans la plupartdes autres Orchid6es, au contraire, 
c'est cette troisiemequi seule est antherif6re (fig. SoOc^et au premier 
coup d'oeil les deux autres ont disparu; mais un examen attentif les 
fait retrouver sous la forme de deux tres-petits mamelons cellu- 
laires qu'on nomme alors staminodes (staminodia) (fig. 550 s), et 
que, dans quelques fleurs monstrueuses, on a vus se developpcr en 
v6ritables antheres. Ce qui emp6cho do reconnaitre facilement cc 
verticille d'etamines, c'est qu'au lieu de s'insercr rcguiicrcment 
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555. 5o7. 
549. Fleur du Spiranihes autumnalis, apres la torsion, vue de cote. — o Ovaire 

avec le p^rianthe adherent. — ce Divisions externes du perianthe. — ci Divisions 
internes, dont I'inferieure I. plus developpee, prend le nom de labelle. 

550. Diagramme de cette fleur avant la torsion. — a Axe de I'epi. — pe Divi¬ 
sions externes du perianthe. — pi Divisions internes. — I Labelle. — e Anth^re 
fertile. — s Antheres avortees ou Staminodes. — o Ovaire. 

551. Sommet de la fleur coupee verticalement. — o Ovaire adherent avec les 
ovules g parietaux. — I Labelle. — s Stigmate. — a Anthire. 

552. Anth&re, vue separ^ment du cote de sa face interne pour montrer ses deux 
loges. 

553. Masses poltiniques granuleuses retirees de I'anth&re. 
554. Coupe horizontale de I'ovaire, avec ses placentas parietaux. 
555. Une graine separ^e, avec son tegument externe t. 
556. Embryon de VUphrys anlhropophora depouille de ses teguments. 
557. Masses polliniquesde XOrchis maculata, a grains lies en petites masses en 

forme de coin, dont on a figure deux separees sur le cote. — c Caudicule terminee 
inferieurement par le retinacle. 
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entre les divisions interieures du perianthe, elles sont exhaussees 
sur un corps s'elevant du sommet de Tovaire au centre de la fleur, 
colonntf conrte et tronquee obliquement, de maniere a tourner en 
dehors une surface plane ou legerement concave couverte d'un 
enduit visqueux. Cette surface est celle du stigmate, et des lors 
nous voyons que le corps central resulte de la soudure de celui-ci 
avec les antheres, soudure qui conspire avec I'avortement de plu- 
sieurs parties a masquer leur veritable nature. On nomme colonne 
ou gynosteme ce corps compose du stigmate et de I'anthere qui s'm- 
s6re sur lui tantot plus bas, en lui restant parallele {fig. 451 a, s), 
tantot plus haut en le depassant de toute sa longueur (auquel cas 
elle est dite terminale), tantot dressee, tanl6t reflechie au-dessus 
de la surface stigmatique. Dans ce dernier cas, I'anthere finit sou- 
vent par se detacher; dans les autres, elle persiste en place meme 
apres remission du pollen. Celui-ci offre une structure insolite, 
Tapparence de plusieurs masses distinctes ayant la consistance de 
la cire, ou d'un plus grand nombre de plus petites en forme de 
coin reliees en une seule sur une sorte d'axe d'une substance vis- 
queuse (fig. 557); mais d'autres fois, celle plus usitee d'un amas 
depoussiere, a grains souvent encore agglomeres quatre par quatre, 
probablement ainsi qu'ils se sont formes dans leurs cellules-meres. 
On a reconnu que dans tous les cas il est compose de grains ana¬ 
logues a ceux d'un pollen ordinaire, et separables, mais lies entre 
eux plus ou moins lachement par une autre matiere. L'anthere 
(fig. 552) est partagee en deux loges qui s'ouvrentdu cote du stig¬ 
mate , et souventchacune d'elles est subdivisde par des cloisons 
interieures en plusieurs logettes. Chaque logo ou logette est rem- 
plie par une masse pollinique (fig. 553, 557), celle qui resulte de 
cette conglutination des grains de pollen dont nous venons de 
parler. On compte done toujours deux de ces masses ou un nombre 
plus grand multiple de deux. Chacuno d'elles quelqucfois se re- 
trecit inferieurement en une sorte de queue (cauclicule [fig. 557 c]), 
et celle-ci dans quelques cas est terminee par un petit corps glandu- 
leux (retinacle) qui va se loger dans une pochette (bursicule) situee 
au-dessous de I'anthere. Nous devions entrer dans tous ces ddtails 
parce que e'est d'apres ces diverses modifications que sont dtablies 
plusieurs tribus dans cette grande famille, suivant la nature du 
pollen, le nombre de ses masses, la forme de chacuno munio ou 
non d'une caudicule avec ou sans retinacle, la direction generale de 
I'anthere. Pour releve qui ne voudra pas entrer dans leur etude, 
il suiFit do so rappeler qu'il y a une seule anthero a deux loges 
contenant chacuno une ou plusieurs masses de pollen. 
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Quant i\ I'ovaire, il est beaucoup plus uniforme dans toute la 

famille, tordu sur lui-meme, ainsi que nous I'avons dit, et creuse 
a rinterieur d'uno seule loge qui communique par im assez large 
canal avec le milieu de la surface stigmatique. De ce canal jus- 
qu'au bas courent sur la paroi interne trois placentas longitudi- 
naux opposes aux divisions internes du perianthe et tout charges 
d'ovules par milliers (fig. 551 g). L'ovaire devient une capsule 
dont nous avons decrit (§ 528, fig. 425) la singuliere dehiscence, 
par laquelle les trois placentas persistent, attaches en bas au pe- 
doncule, en haut par le perianthe, tandis que trois panneaux in- 
termediaires se detachent et tombent. La Vanille, par son fruit in- 
dehiscent et pulpeux, fait exception a cette regie. 

Les graines, innombrables et tres-menues, sont scobiformes, 
c'est-a-dire rappellent par leur aspect de la fine sciure de bois. En 
les examinant mieux on trouve qu'en general elles presentent un 
tegument exterieur lache, allonge en fuseau (fig. 555 t), et un autre 
beaucoup plus dense, spheroide ou ovoide, sous lequel est une pe¬ 
tite masse cellulaire, en apparence indivise, mais ou le microscope 
faitdecouvrir une petite fossette (fig. 556) dont le bord se relive un 
peu de cote, et d'ou, par la germination, partira I'axe de la plante, 
ce qui permet de considerer le bord releve de la fossette comme le 
cotyledon, et son fond comme la gemmule. Nous aurions done ici 
encore un developpement enorme de la tigelle. Cette masse em- 
bryonaire parait avoir son analogue dans le tubercule qu'on ob¬ 
serve a la base de beaucoup d'Orchidees toutes developpees. C'est 
dece tubercule que part la tige de I'ann^e, puis il se fletrit et il 
s'en forme a cote un autre pour I'annee suivante. 

Les veritables racines sont fasciculees (fig. 125); les tiges sim¬ 
ples ou ramifiees; les feuilles simples, entieres, marquees de nervu- 
res longitudinales, quelquefois articulees a leur base, et dans beau¬ 
coup d'especes exotiques renflees au-dessous de I'articulation en 
une masse charnue. Nos Orchidees croissent sur la terre; dans les 
regions tropicales on en trouve un grand nombre sur les arbres 
(Orchidees epiphytes), non qu'elles y vivent en parasites, mais elles 
s'etablissent dans les fentes, les trous, les angles qu'elles y ren- 
contrent, et trouventsansdoute dans le terreau amasse a ces points 
une nourriture suffisante : leurs racines en tirent probablement 
la plus grande partie de I'humidite de I'air, avec lequel elles sont 
en contact et dont elles paraissent avoir le plus imperieux besoin. 
De la Thabitude actuelle de les cultiver dans des paniers a claire- 
voie, en n'entourant leur base que de mousse humide ou de mottes 
de terre entre lesquelles I'air puisse librement circuler. 
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Si Ton en excepte la Vanille, dont le fruit, legerement charnu, 

renferme un principe (Tun parfum si delicieux, et fournit en con¬ 
sequence un assaisonnement si recherche, on ne trouve guere dans 
les Orchidees d'autres parties employees quo les tubercules de 
quelques especes avec lesquelles on prepare un aliment tres-res- 
taurant, le salep, melange de la fecule qui y abonde avec les tegu¬ 
ments qui la renferment, et d'un autre principe analogue aux 
gommes et nomme bassorine, qui se trouve concentre dans de petits 
noyaux de consistance cornee dissemines dans la masse de ces 
tubercules. Malgre des usages si bornes, les plantes de cette famille 
sont extremement recherchees a cause de la beaute et de la bi- 
zarreriede leurs fleurs; leur culture, qui demande la serre chaude, 
est devenue dans certains pays une veritable mode, et, tandis que 
Linne n'en connaissait qu'une douzaine d'especes exotiques, on 
en compte plus de quinze cents dans les catalogues de plusieurs 
jardins modernes. 

VfiGfiTAUX DICOTYLEDONfiS. 

§ 760. Les Dicotyledon^es, qui forment la plus grande partie des 
plantes phanerogames, ont du rious occuper beaucoup et nous four- 
nir la plupart de nos exemples. Leurs caracteres generaux et les 
principaux points de leur organisation se trouvent done deja prece- 
demment exposes, et plusieurs chapitres leur sont plus particulie- 
rement consacres. C'est ainsi que nous avons fait connaitre leurs 
tiges (§ 50-90, 332-345), leurs racines (§ 418), leurs feuilles (§ 128- 
4 40, 4 51), la symetrie de leur fleur, les modifications de leur em- 
bryon (§ 29, 567-574), celles de leur graine et sa germination 
(§ 594). La revue de leurs families completera la connaissance de 
leurs caracteres en nous donnant I'occasion de montrer comment 
ils se diversifient et se combinent, et de signaler ceux qui ont pu 
ou du nous echapper dans une exposition tres-generale. Nous nous 
contenterons des notions exprimees par les tableaux pour la plu¬ 
part de ces families, n'en tirant a part pour un plus ample examen 
qu'un petit nombre; car, a cause de leur multiplicite, la place nous 
manquerait, et les differences ne porteraient pas toujours sur des 
points qui doivent nous arreter ici. 

Nous rappellerons que nous suivons d'abord la premiere et 
grande division proposee par Jussicu, mais en intervertissant un 
peu son ordre et cxaminant successivement les diclines, les ap6- 
tales, les polypetales et les monopetales. 



Familles. Tableau III. VEGfiTAUX MONOCOTYLfiDONfiS 
£ graine p6risperm6e, k fleur ap&rianth&e. 

Embryon j k radicule courte ne debordant pas le reste Une bractee tr^s-d^veloppee i la base d'un epi terminal  I £ m A TYI n rrrninrl A r}^XToTr>r\-r\ar> 1 I+QI-OIQTVI Q-ri-f "nonotXtn A J i - 1 '  
Spadlcces. 
Fleurs 

l radicule macropode, developpee lateralement. Bractees courtes, ecailleuses, repondant a des epillets lateraux. Spadicees. 
Glumacees. 

nues,les males consistant cliacune en 1 etamine. Spathe 

Glumacdes. 

entourees d'ecailleSjenmaniere de perianthe,) c tv. 
mais presque jamais ternees |t5paine - 

enveloppante, persistahte. Embryon 
plus courte ' et caduque. Embryon 

courte et caduque Embryon 

apicilaire, antitrope  Pistiacees. 
axile, antitrope. Feuilles k nervures ramifiees  Aroidees. 
court, axile. Plusieurs loges 1-ovulees ou t seule k placentat. pariet. 

Fleurs dio'iques  |JPandanles. 
court, axile. 1 seule loge k placentat. pariet. Fleurs monoi'ques, en- ) p.™, k„~„-acc. 

tremelees sur le meme dpi j ^YCL^NTIILE:s' 
axile, homotrope. 1 seule loge a 1 ovule pendant. Fleurs monoi'ques, ) TV^mMifrc 

separees sur lesepis   j x 

axile. Ovaire k plusieurs loges. Ovules demi-reflechis. . . . . | Orontiacees. 

Graine I dressee. Embryon extraire, apicilaire —1 ecaille pour chaque fleur.—Tiges pleines et anguleuses.—Feuilles tristiques  —Cyperacees. 
I adnee sur le c6te. Embryon extraire, lateral.—2 ecaillespour chaque fleur.—Chaiime     .—Feuilles distiques Graminees. 

Familles. Tableau IV. 

Ovaire I adherent au calice  1. 
| libre  2. 

VfiGfiTAUX MONOCOTYLfiDONfiS 
& graine p6risperm6e , k fleur p&rianth&e; 

1. Embryon excentrique ou antitrope 
ou homotrope, intraire. 

antitrope, extraire. . . . 

Fleurs hermaphrodites ou diclines, en )-r,. • A ^ ^ ' > Perianthe a 6 divisions calicoides, coriaces. spadices rameux . 
sans repli du te 

gument, 

dans un repli du 
tegument . . . 

homotrope I extraire  
I intraire. I Perianthe a six 

1 divis. semblabl. 

3 loges 1-spermes. 
(Feuilles fendues, pal- 

* ( mees ou pennees . . 
Placent.'axjrte.8* } ^>^riant^e ^ 2-6 divisions calicoi'des  j Feuilles graminoi'des. 

1 loge polppeme. ^ J p^ianthe 4 divisions internes paaloi'des j | ge^L'^"neg 00 

2. Fleurs . . | diclines . 

Placent. 
3 loges 2-spermes k \ i 

graines peltees. > Perianthe a divisions internes petaloides < reumeselargies a ner- 
Placent. axile. . . J } vures longitudinal. 

^P°acent.'ax?ler,??S.* } ^r^ant^e A divisions internes pftaloldes   { ^nsitormes!1^" !"! rrinmr»r.ppc reguliex. .—Style simple. . 3 stigmates. — Capsule.   —Feuilles graminoi'des, 

I irregulier, j 5-6 parti. . . .—Etamines sur un tube.—Embryon courbe.—Feuilles graminoi'des. 
I tubuleux. . . .— Pas de tube staminifere—Embryon droit.—Feuillesklimbeelargi. 

I regulier. . Style J indivis.— Stigmates reunis ou distincts. —Feuillesa nerv. parall.' 
1 divise .—Etamines I extrorses.—Capsule —Feuilles a nerv.parall. 

| introrses. Baie , { Fe
t^rseesn!r.V-.an?S: 

J Palmiers. 
| Restiacees. 
\ Xyridees. 

toutes glumacees, 
toutes calicoi'des 
ou petaloides. . . 

| Commelinacees. 

jTlLLANDSIEES. 
,—JONCACEES. 

| hermaphrodit. 
un ou deux verticilles d'etamines fertiles.— Antheres introrses.—Plantes grimpantes . 
un ou deux verticilles d'etamines fertiles. ~ Embryon    intraire.—Anther. I extrorses. 

I introrses. 

3 opposeesaux divisionsexterieures.s'ou- | ^ ... .r  
vrant longitudinalement   ... I Fcullles <=™rormes. 

3 opposees aux divisions interieures, s'ouvrant transversalement. 
Perianthe colore a divisions exterieures ailees. 

G. Perianthe 

—Gilliesiacees. 
—PONTEDERIACEES. 
—Liliacees. 
—Melanthacees. 

" | Smilacinees. 
—Feuilles a nerv. ramif.—Dioscoreacees. 

> Iridees. 
Burmanniacees. 

1 ILemodoracees. 

Toutes les etamines d'un verticille et plu¬ 
sieurs de I'autre avortant. Perisperme 

[En regard da la page 586.) 

tubuleux, a divisions planes, tout entier petaloide, 
Graines a test coriace   

regulier i divis. equitantes, tout entier petaloide. 
Graines a test I crustace, luisant  

I membraneux ou charnu ■ 
6-5. Perianthe irregulier, tout entier pe-f Feuilles a nerv.trans- 

taloi'de.    ( versales  
extraire. Etamines introrses 6. Perianthe A div. ext. calic., inter, pd- f Feuilles k nerv. longi- 

taloi'des  ( tudinales  
simple.—Placentation axile. 3 loges.— Filets petaloides, un seul portant j Feuilles k nerv. trans- 

une anthere 1-locul  ' ( versales  
double.—Placentation axile. 3 loges.—Filets petaloides ou avortes ,'un j Feuilles a nerv. trans- 

seul portant une anthere 2-locul  ( versales  
mil. Cotyledon presqu'invisible.—Pla- axile. 3 loges.—1-3 antheres epi-f Feuilles k nerv. longi- 

centation  gynes ( tudinales  
pariet. 1 loge.—1-2 antheres epi- ( Feuilles k nerv. longi- 

gynes \ tudinales  

:}3 

J Hypoxydees. 
—Amaryllideeb. 
I Musacees. 
J Bromeliacees. 
I Cannacees. 
I SCITAMINEES. 
J ArOSTASIACEES. 
> Orciiipees. 



Familles. Tableau V. VfcGSTAUX DYCOTYLfiDONfiS 
diclines. 

1. Gytnnospermes, c'est-4-dire ayant des ovules mis sur des ecailles.i 
Embryon k cotyledons j en partie soudes ensemble, k radicule libre Feuilles pinnatisequees. — Tronc simple —Cycadees. 

| enticement distincts,' & radicule adherant au perisperme. Feuilles simples — Tronc ramifie. . .     —Coniferes. 

2. Anglospermes, c'est-a-dire ayant des ovules clos dans des ovaires. 
Y^getaux I vivant par eux-memes, munis de tige et feuilles. Perianthe j simple. ... 1. 

I double. ... 2. 
I parasites, sans feuilles vertes et quelquefois sans tige. Perianthe simple .... 3. \ ^ 

1. Ovaires un seul 1-locul. . oligosperme. Ovules dresses. Graines & perisperme double et embryon antitrope. 

Ovaire simple ou nul 

plusieurs dans chaque carpelle. Plusieurs fl. males ) 
1-andres, autour de plusieurs femelles   . J 

une seule dans chaque carpelle. Plusieurs fl. males ) 
1-andres, autour d'une seule femelle j 

adherent. Embryon antitrope k cotyled. lobes. Perisp. nul. \ 
Fleurs amentac^es   j 

libre. Embryon 1-sp. antitrope, droit. Perisp. et calicenuls. \ 
Fleurs amentacees j 

homotrope droit. Grosperisp. rumine.) 
un calice. Fleurs isolees. Les males > Myristicees. 
l-adelphesT). . ^   . ) 

antitrope 

j- Saururees. 
| PlPERACEES. 
| JUGLANDEES. 
\ Myricacees. 

pendants. ou campulitropes 

droit. Perisp. charnu. Un 
calice. Sue aqueux. . . 

courbe. Perisp. nul. Un 
calice. Sue aqueux. . . 

solitaires. Ovaire J adherent. Embr.homotrop., droit, tres-petit, dans un gros perisp. 
I libre. Embr. courbe I antitrope. Perisp. nul. Sue laiteux. . . 

| amphitrope. Perisp. charnu. Sue laiteux.- 
droit , antitrope. ' ' " ' 

gemines. Ovaire 

plurilocul. 

Perisp. nul. Calice multifide. .- 
tres-petit dans un gros perisp. 

Pasde calice. Feuilles oppos. 
Perisp. et calice nuls. Feuilles 

alternes  
libre. Embryon droit I antitrope. Perisp. nul  

I homotrope, perisperme. Feuilles alternes.' 
adherent., Embryon droit, homotrope, beau coup plus petit que 

le perisperme. Feuilles opposees . . . 
polysperme I adherent. Placentation parietale. Fruit s'ouvrant au sommet. . . . ;  

| libre. Graines | nues sur la surface d'une cloison ou des valves      . 
aigrettees, ascendantes de deux placentas parietaux, basilaires. Fleurs amentacees, 

> Urticees. 
|-Cannabinees. 
Gunneracees. 

—Artocarpees. 
.—Morees. 

Ceratophyllees . 

libre. Ovul. I-2 pendants. Perisperme nul. 2 1 Fleurs | amentacees, 
non amentacees, polygames   . . . . 

charnu. 3 loges, rarement plus ou moins. Autant de coques   
b-8 peltes. Perisp. mince. 2 loges. Fleurs males 1-andres, reunies en tetes   . . . 

i indefinis, attaches aux cloisons. Perisp. charnu. 4 loges. Fleurs males polyandres, monadelphes  
adherent. Graines j 1-2 dans chaque loge. Perisp. nul. Fruit indehiscent dans un involucre. Fleurs males amentacees. . . , 

I indeflnies. Perisp. mince. Fruit dehiscent sans involucre, 3-loc. 3-aile. Fleurs en cymes. Calice colore, 
plusieurs dans un calice commun. Dans les fleurs males, etamines nombreuses sur le cajice. Dans les femelles * 

* Ovules solitaires I pendants. Embryon droit homotrope dans un perisp. charnu. Antheres s'ouvrant par une fente longitudinale. . . . 
1 dresses. Embryon droit homotrope dans un perisp. charnu. Antheres s'ouvrant par une valve  

J Chloranthacees . 

jpiATANEES. 
Stilaginees. 
Garryacees. 
Datiscees. 
Podostemees. 
Salicinees. 
Betulinees. 
Ulmacees. 
Euphorbiacees. 

. —B ALSAMIFLUEES. 
Nepenthees. 

. —Cupuliferes. 

.—Begoniacees. 

.—Monimiees. 
. — Atiierospermees. 

2. Ovaire libre. Placentation j axile. Plusieurs loges; dans chacune | 1 graine ascendante. Perisperme charnu. . *   —Empetracees. 
I 1-2 graines pendantes. Perisperme charnu. i ■ —Euphorbiacees. 

I parietale. Graines en nombre indefini, sans perisperme. Antheres rectilignes. . . . i    - Papayacees. 
adherent. Placentation parietale. Graines indeflnies, rarement deflnies, sans perisperme. Antheres flexueuses   —Cucurbitacees/ 

3. Ovaire adherent. Loges j 1-2, avec un ovule pendant. Fleurs males 1-3-4-andres. Perianthe & autant de divisions! 1-2 styles libres  Balanophorees. 
| 1, multiovulee, a placentas parietaux ou libres. Perianthe j 5-divis. Antheres nombreuses s'ouvrant par un pore au sommet. Styles soudes . . Rafflesiacees. 

i | 3-6-divis. Anther, en nombreegal ou double, s'ouvrant par une fentd. Styles soudes.—Cytinees. 



DICOTYLfiDONfiES GYMNOSPERMES. 587 

VEGETAUX DICOTYLEDONES DICLINES. 

(Tableau V, pag. 587.) 

§ 761. Parmi les families qui se rapportent a cette division, il 
y en a deux, les Coniferes et les Cycadees, qui, par le caractere 
particulier de leur port general et de quelques-uns de leurs or- 
ganes, avaient des long-temps frappe les botanistes, et dont la 
place a part vient d'etre marquee plus nettement encore par des 
observations et des theories assez recentes. Nous avons decrit les 
ovules comme toujours renfermes dans un ovaire et montre que 
les graines nues des anciens auteurs ne I'etaient pas en effet et ne 
le paraissaient reellement, dans quelques cas, que par la soudure 
des teguments de la graine avec ceux du fruit. Nous avons expose 
la structure des ovules, consistant en un corps central ou nucelle 
dans une enveloppe simple ou double qui lui adhere par au bout et 
laisse a Tautre une petite ouverture. Or, les corps qui, dans les 
Coniferes et les Cycadees, avaient ete considers comme desovaires 
avec un style et un stigmate, suivant quelques-uns meme avec un 
calice adherent, ne montrent pas a Texamen cette diversite de par¬ 
ties, mais semblent plutot offrir la structure si simple d'ovules, un 
nucelle dans une enveloppe double beante au sommet; seulement 
ici ce sommet se prolongerait [fig. 562 o) un peu plus longuement 
en pointe, en simulant *une sorte de style, et le contour du micro- 
pyle s'ouvrirait quelquefois en se dechiquetant en maniere de stig¬ 
mate. On a en consequence reconnu la des ovules que les ecailles 
plus ou moins planes sur lesquelles ils s'inserent, dresses ou pen¬ 
dants, n'enveloppent pas a la maniere d'un pericarpe. Ce sont done 
des ovules nus, et on peut nommer gymnospermes (de yutjivo;, 
nu, et cTTsp^a, graine) les vegetaux qui les presentent; pendant 
que tous les autres, avec leurs ovaires clos, sont angiospermes 
(d'ayy^ov, vase) : deux mots inventes par Linne, mais par lui ap¬ 
pliques a tort. 

Ce caractere des organes de la reproduction, qui se lie a d'au- 
trcs de la vegetation, est assez important sans doute pour qu'on 
separece petit groupe des Dicotyledonees gymnospermes de toutes. 
les autres qui sont angiospermes. Nous ne I'avons pas fait ici pour 
troubler moins Tordre etabli, et parce qu'en faisant porter cette 
division sur les diclines seulement, la place de nos deux families 
dans la serie ne s'en trouvait en rien changee. 

§ 762. Signalons d'abord en passant la ressemblance des Cyca¬ 
dees avec les Palmiers. ressemblance qui disparait par I'examen in- 
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t^rieur d'apres lequel on y reconnait plusieurs couches de bois con- 
centriques, formees il est vrai avec une grande lenteur, de mantere 
qu'une seule a pu repondre a la formation de beaucoup d'annSes 
et tromper ainsi les observateurs. Les pinnules des feuilles sont 
du reste planes et non plissees, comme dans les Palmiers. 

§ 763. Coniferes. —Les arbres que nous connaissons plus par- 
ticuliferement sous le nom d'arbres verts, appartiennent a cetle fa- 

558. 560. 563. 564. 

558-564. Organes de la fructification du Pin commun (Pinus sylveslris). 
558. Agglomeration de chatons males c. —/Feuilles. — b Bourgeon terminal. 
559. Fleur male ou ecaille antherifere, vue separement. 
560. Trois agglomerations de fleurs femelles ou jeunes cones c, a 1 extremite d un 

rameau. 
561. Une ecaille detachee d'un de ces cones et vue en dehors. — b Bractee. — 

e Ecaille. — oo Sommet des ovules. ; 

562. La meme, vue en dedans. — e L'ecaille. — t Le point par lequel elle s in¬ 
sure sur I'axe. — oo Les deux ovules nus, renverses. — m Leur ouverture supe- 
rieure ou micropyle, qui est decrite comme stigmate par ceux qui voient li un 
ovaire au lieu d'un ovule. 

563. La meme, prise dans le cone milr. — e et i, meme signification, g L'une 
des graines avec son aile. L'autre a et£ enlevee. 

564. La graine, coupee longitudinalement. — a Base de I'aile. — I Tegument. 
— p Perisperme. — e Embryon. Aupres de la radicule on aperfoit deux pctits 
corps qui sont deux autres embryons avortos. 
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mille, qui ne comprend aucune plante herbacee. Nous avons fait 
connaitre (§ 7, fig. 33, 34) la nature particuli^re de leurs fibres 
marquees de grands pores regulierement disposes. A I'exception 
de quelques trachees distribuees dans I'etui medullaire, ce sont ces 
fibres seules qui constituent tout le bois, et auxquelies celui d'une 
Conifere peut facilement se distinguer de toute autre presque sans 
exception. La forme des feuilles reduites, comme dans les Pins, 
Sapins, Melezes, etc., a des lames tres-etroites ou meme a des 
sortes d'aiguilles (fig. 133) est moins caracteristique; car on les 
voit s'elargir davantage dans d'autres genres (Araucaria. Cunin- 
ghamia), et meme tout a fait a la mantere des limbes ordinaires 
(.Dammara, Gincko). Faisons remarquer que dans plusieurs les 
derniers rameaux se raccourcissent assez pour que ces feuilles 
aciculaires se rapprochent en faisceaux et semblent partir deux 
ou plusieurs du meme point (Pins, Melezes). 

Les (leurs sont monoiques ou dioTques. Les males consistent en 
petits chatons (fig. 558) charges d'antheres eparses ou plus sou- 
vent d'ecailles qui portent une ou plusieurs antheres (fig. 559). 
Ils se groupent souvent en une inflorescence commune, une sorte 
d'^pi serre. Chaque anthere ou chaque ecaille staminifere est con- 
sid^ree comme une fleur. Les femelles sont ces ovules nus dont 
nous avons parle, et qui, de forme un peu diverse, sont portes 
au nombre d'un, de deux ou plus sur une ecaille (fig. 561, 562). 
Ces ecailles ovuliferes se groupent sur un axe commun en un cone 
plus ou moins allonge (fig. 430), et auquel on donne quelquefois 
aussi le nom de galbule, lorsqu'il est tres-court et compose d'un 
tres-petit nombre d'ecailles (fig. 431). D'autres fois plusieurs 
ecailles s'imbriquent sans porter d'ovule, mais forment ainsi une 
sorte d'involucre commun autour d'un seul ovule ou de deux au 
plus, qui alors sont en outre enveloppes plus ou moins complete- 
ment par une cupule. 

G'est d'apres ces diverses modifications du fruit qu'on peut par- 
tager en plusieurs tribus, ou mieux en plusieurs families, celle 
des Conii^res, qui doit par consequent etre plutot consideree 
comme une classe. Dans les Abi&tin6es, les ecailles nombreuses 
forment un cone et portent chacune soudes a leur base des ovules 
renvers6s; dans les Cupressm6es, reduites a un petit nombre, elles 
forment un galbule, dont chaque ecaille porte des ovules libres 
et dresses. Une cupule entoure ou enveloppe I'ovule dans les 
Taxin&es, dont les etamines sont nues, et dans les Gn6tac6es, 
dont les etamines olfrent un petit perianthe a la base de chaque 
etamine, et, de plus, des tiges articulees. 

50 
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La graine des Coniferes (fig. 564) est remarquable en plusieurs 

points : d'abord par la presence de plusieurs embryons rudimen- 
taires dans chacune, embryons disposes en verticille autour d'un 
seul qui se developpe; cette pluralite d'embryons est au reste en¬ 
core plus marquee dans les Cycadees. L'embryon developpd oc- 
cupe Taxe d'un gros perisperme charnu; nous avons vu que sou- 
vent il est polycotyledone (§ 571, fig. 467), et un autre caractere 
encore plus exceptionnel, c'est que par I'extremit^ de sa radicule 
il est soude avec le perisperme environnant : ce qui n'a pas lieu 
dans les Cycadees. 

On voit a quel degr6 de simplicite descendent dans ce groupe 
les organes de la reproduction, reduits a des antheres et des 
ovules, quelquefois meme a leur unite. On n'en trouve pas de 
plus ni meme d'aussi simples dans les monocotyl&lonees, et c'est 
ce qui nous a fait dire que ces deux grands embranchements des 
phanerogames, consideres sous ce rapport, marchent plutot paral- 
lelement que successivement en une serie progressive. 

Le bois des Coniferes est employe avec avantage pour toutes 
sortes d'ouvrages et de constructions. II le doit a I'abondance de 
la resine secretee dans son tissu, qui lui communique un degrd 
plus ou moins grand d'impermeabilite a I'eau, et, par suite, une 
grande duree de conservation. Cette resine, liquide pendant la vie, 
se concrete apres la mort par Tevaporation des huiles essentielles 
qui la tiennent en dissolution. On la trouve dans toutes les parties, 
mais accumulee surtout dans de grandes lacunes regulierement 
distribuees dans Tecorce. Elle varie suivant diverses esp^ces, ou 
elle se melange de principes divers, et, d'apres ces differents etats, 
prend les noms de poix, de baumes, de terebenthine. C'est aussi de 
la que proviennent le storax et la sandaraque. Les resines exercent 
sur Teconomie animale un etfet stimulant ou meme irritant, pour 
lequel elles servent a la medecine, qui emploie en consequence 
diverses parties ou divers produits de plusieurs especes apparte- 
nant a la famille qui nous occupe. Les galbules du Genievre, qu'on 
nomme a tort baies, a cause de leurs ecailles charnues soudeesen 
un corps en apparence simple, servent dans la fabrication de la 
liqueur de ce nom, autrement gin, qui lui doit sans doute sa sa- 
veur dominante et quclques-unes de ses proprietes, mais a laquelle 
concourent plusieurs autros fruits indigenes sauvages, plus riches 
en principes sucres. Les resineux n'existent pas encore dans 
Tamande de la graine; douce et huileusc, elle se mango dans quel- 
ques especes oil elle est assez volumineusc, notammcnt dans le 
Pin pignon. 



AMElNTACftES. 591 
Les Cycad£es sont aussi gorg^es d'un sue r^pandu dans tout 

leur tissu et accumul£ dans des lacunes; mais il est d'une nature 
diff<5rente, mucilagineux et fade. 

§ 764. Parmi toutes les families diclines angiospermes, nous en 
citerons particulterement quelques-unes. 

Autrefois on en confondait plusieurs sous le nom d'Amentac6es, 
toutes unies par le caractere commun de leurs fleurs males en cha- 

565. 566. 567. 568. 

569. 570. 571. 

665-571. Organes de la fructification d une Cupulitere, le Coudrier ou Noisetier 
(Corylus avellana). 

565. Ecaille staminifere e ou fleur mile, vue separement. — a Etamines. 
566. Fleur femelle ff, tr^s-jeune, avec son involucre i. 
567. La mSme, plus avancee, I'involucre i ouvertlaissant voir 1'ovaire o, couvert 

en grande partie par le calice c.— s Styles. 
568. La mSme, couple longitudinalement pour montrer ses deux loges avec un 

ovule pendant dans chacune. 
569. La rnSme, encore plus avancee. 
570. Fruit mflr/, enveloppe de I'involucre i. 
571. Graine s^par^e, dont on a enleve la inoiti£ des tegments t, pour montrer 

I'embryon e. — r Radicule. 
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ton, et auxquelles se lient, par ce meme caractcre, les Juglandees, 
differentes cependant par leurs feuilles composdes et non simples 
comme dans toutes les autres. Avec les Coniferes, ces families sont 
celles qui fournissent presque tous les grands arbres do nos pays 
et dont les especes composent nos forets : les Betulin6es, PAune et 
le Bouleau; les Cupulif&res, le Chene, le Chataignier, le H6tre, le 
Coudrier, le Gharme; les Salicin^es, le Peuplier et le Saule; les 
PIatan6es, le Platane; les Ulmac6es, I'Orme et le Micocoulier; les 
Juglandges, le Noyer. Les Myric6es ne sont representees chez nous 
que par d'humbles arbustes, mais dans les archipels de I'Asie par 
de grands arbres dont le port rappelle celui de certaines Coniferes, 
les Casuarina, type d'une petite famille distincte pour quelques 
auteurs. L'utilite de cesvegetauxpour I'homme, de touspar leurbois, 
de beaucoup par la propriete tannante de leur ecorce, de quelques-uns 
parleurs graines, esttropconnuepourqu'il soitbesoin de s'y arreter. 
Remarquons seulement que c'est a cause de la presence de la fe- 
cule et de I'huile melangees en proportions diverses que ces grai¬ 
nes, celles du Chataignier, du Hetre, duNoisetier, du Noyer, sont 
employees, les unes, plus particulierement, a la nourriture, les au¬ 
tres a Textraction de I'huile ou a ce double usage concurremment. 

§ 765. L'ancienne famille des Urticees en reumssait egalement 
plusieurs, maintenant separees. 40 Celle qui conserve ce nom et qui 
a pour type le genre Ortie si connu par I'efTet de la piqure de ces 
poils dont nous avons fait connaitre la structure (§ 247, fig. 213), 
effet d'une tout autre intensite de la part de plusieurs especes des 
tropiques que de la part des notres, et qui provoque des in¬ 
flammations violentes, prolongees, quelquefois, dit-on, mortelles. 
2° Les Cannabin&es, auxquelles appartiennent entre autres le Hou- 
blon employe pour la fabrication de la biere, a laquelle il donne 
une amertume agreable due au principe resineux contenu dans les 
petits grains jaunatres dont sa surface, celle des calices surtout, est 
toute saupoudr^e et qui constituent la lupuline (§ 246); le Chanvre, 
si utile par la t6nacit£ des fibres de son liber, tdnacite qui, au 
reste, est aussi I'attribut de plusieurs autres plantes de cette fa¬ 
mille et de la pr6cedente, des Orties elles-memes. La graine du 
Chanvre est le Chenevis. Ses feuilles renferment un principe nar- 
cotique extremement puissant; c'est avec celles du Chanvre de 
I'lnde qu'on prepare cet aliment enivrant si recherch6 dans I'fi- 
gypte et I'Arabie, le hashish , dont on fait tant de recits merveil- 
ieux , et entre autres I'dtymologio du mot assassin , parce que le 
Vieux dc la montagne, ce chef qui savait trouver des cxtfcutcurs 
pour tous les meurtresqu'il voulait commander, avait obtenu I'aveu- 
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gle d^vouement de sessectaires en leur donnant, dansl'ivressedu 
hashish, un avant-gout de la beatitude celeste qu'il leur promet- 
tait en recompense de leur perilieuse obeissance. 3° Les Artocar- 
p6es, parmi lesquelles on compte deux veg^taux c^l^bres, entre 

576. 

572-577 Organes de la fructification d'une Ortie [Urtica urens). 
572. Bouton de la fleur male, vu d'en haut. 
573. Etamine prise dans le precedent, pour faire voir la courbure etla structure 

de son filet motile, et celle de son anthere avant la dehiscence. 
574. Fleur mile epanouie. — c Calice. — eeee Etamines redressees et ouvertes, 

hypogynes. — pr Rudiment du pistil central. 
575. Fleur femelle. — c Calice k folioles inegales, deux exterieures beaucoup 

plus petites. — o Ovaire. — s Stigmate sessile. 
67fi. Pistil, coup£ verticalement pour faire voir la direction de I'ovule o. — 

p Paroi de I'ovaire. — s Stigmate. 
577. La graine, coupee verticalement, paralWlement (ll'et perpendiculaire- 

ment (2) aux cotyledons. — t Tegument. — h Hile. — p P6risperme. — e Em- 
bryon. 



594 BOTANJQUE. 
tous les alimentaires, comme donnant un pain et un lait tout pre¬ 
pares par la nature : Tun, IMrfocarpus incisa ou arbre a pain; Pau- 
tre, le Galactodendron ou arbre de la vache, qui croit dans la Cor- 
diliere de Venezuela, dont ses habitants le mettent en traite rdglee; 
il fournit par incision une enorme quantity d'un liquide blanc et 
6pais qui a le gout et quelques-unes des qualites du lait v6ritable. 
II contient plus de moitie d'eau, et, avec un peu de sucre et d'albu- 
mine, une tr^s-grande proportion d'une matiere grasse a laquelle 
paraissent dues ses principales propriety. Cette presence d'un sue 
laiteux et abondant est commune aux autres plantes de la meme 
famille; mais, salutaire ou innocent dans les uns, il devient acre 
dans les autres et meme veneneux, et il est assez singulier d'avoir 
a citer, aupres de Parbre de la vache, YAntiaris de Java qui fournit 
VUpas, un des poisons renommes comme les plus violents et sujet 
aussi de contes bien terribles. On peut en revoquer en doute la 
plus grande partie. mais non la propriete fondamentale due a la 
presence de la strychnine, alcaloYde bien 6tudie et experimente par 
la chimie et la medecine. £0 Les Mor6es, remarquablespar quelques 
arbres, comme le Murier et le Figuier. Les especes de ce dernier 
genre sont extremement nombreuses et contiennent aussi, de meme 
que la plupart des autres plantes de la meme famille, un sue laiteux 
ordinairement fort acre. Comme celui de la precedente, il merite 
Pattention par la presence d'un principe particulier et utilement 
employ^ dans Pindustrie, le caoutchouc, qui du reste existe fre- 
quemment dans les sues de cette nature, quoique extraits de ve- 
g&aux appartenant a plusieurs families tres-differentes. 5° Les 
Gunn6rac£es, et encore quelques genres devenus types de petites 
families particulieres ou dispersees dans d'autres. 

§ 766. II y a deja long-temps qu'on a separe des Urticees un 
genre qu'on y avait reuni dans le principe, le Poivre, devenu type 
des Piperac6es si connues par Pemploi domestique et journalier 
du Poivre noir, une de leurs especes. Les autres participent aux 
memes proprietes repandues dans leurs diverses parties, comme le 
prouvent les feuilles du Poivre betel que les habitants de certaines 
parties de PAsie se plaisent a macher continuellement a cause de 
son action stimulante. Mais les Pipdracees mdrilent davantage de 
fixer notre attention par plusieurs points particuliers de leur orga¬ 
nisation , tels que la presence de faisceaux fibro-vasculaires dpars 
dans leur moelle et qui donnent a leurs jeunes tiges Papparence de 
monocotyldklonees, 1'existence d'un double perisperme , Pinterieur 
nkluit, comme dans le NympluTa, a un petit sac charnuauquel Pem- 
bryon reste attache par son suspenseur, persistant et occupant le 



PIPiRACfiES. — MYRlSTICfiES. — NfiPENTHfiES. 595 
sommet de la graine {fig. 482 pi), dont le reste est rempli par 
le p^risperme ext£rieur pe, remarquable par I'abondance de ses 
principes acres et aromatiques, et la partie employee en plus 
grande proportion. Sur I'axe florifere, autour de chaque carpelle 

582. 579. 578. 531. 

que nous considerons comme une fleur femelle, s'insferent deux 
ou plusieurs etamines que nous considerons chacune comme une 
fleur male. 

§ 767. Les Myristic£es fournissentune autre epice presque aussi 
c^lebre, la mix demuscade, dont le perisperme renferme en grande 
quantity, dans son tissu, une huile aromatique. Mais I'^corce et le 
pericarpe du Muscadier sont remplis d'un jus acre et visqueux. 

§768. Les N6penth6es ontpour type le genre Nepenthes, dont la 
nervure mgdiane se prolonge au dela du limbe, pour porter une 
nouvelle expansion foliac^e, creusee en vase, a I'ouverture duquel 
s'adapte une sorte de couvercle attache comme par une charntere 
et susceptible d'abaissement et d'el^vation, si bien que le vase se 

578-582. Organes de la fructification da Poivre noir (Piper niyrum). 
578. Portion de 1'epi florifere. — e Ecailles, accompagnant chacune deux an- 

th^res ou fleurs males, autour d'un pistil o ou fleur femelle. 
579. L'^caille, vue s^parement et en dedans. 
580. Le pistil, separe. — o Ovaire. — s Stigmate. 
581. Epi en fruit. 
582. Coupe verticale d'un fruit separe. —; h Point d'insertion du fruit et de la 

graine, correspondant, par consequent, au hile. — f Pericarpe. — s Stigmate. — 
pe Perisperme externe. — pi Perisperme interne ou sac charnu qui contient Tem- 
bryon e. 
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trouve tantot ferme, tantot ouvert. On le trouve souvent plein cTun 
liquide aqueux qui parait secrete dans son interieur. 

§ 769. Nous terminerons ces citations par celles de quelques fa¬ 
milies singulteresdont les plantes, vivanten parasites surles racines 
des autres, s'elevent a peine au-dessus du sol et, quelquefois sans 
tige, sont toujours sans feuilles autres que quelques ecailles. L'une 
d'elles, le Cytmus, croit sur les Cistes dans notre midi. Mais la plus 
curieuse est sans contredit le Rafflesia, dont les fleurs viennent 
s'epanouir au niveau de la terre imm£diatement. Celles de la pre¬ 
miere espece qui fut decouverte, veritable geant du regne vegetal, 
derouterent quelque temps les observateurs, qui ne pouvaient de- 
finir Tobjet qu'ils avaient sous les yeux. La lleur, portee sur une 
courte tige souterraine qui s'elevait de celle d'un Cissus sur laquelle 
elle etait comme greffee, avait pres d'un metre de diametre, et 
Ton concoit que le developpement meme des parties, en exagerant 
et mettant en relief leurs moindres details, avait pu les rendre 
presque meconnaissables. Une savante etude et plus tard celle 
d'autres especes de dimensions moins insolites ont fait bien con- 
naitre ces plantes, qui se recommandent a Tattention par d'autres 
caracteres remarquables que celui de leur taille, comme par la de- 
hiscence de leurs antheres, qui s'ouvrent par un petit pore au som- 
met, quelquefois commun a une multitude de logettes, dontchaque 
anthere est creusee; par leurs placentas charges de petites graines, 
qui, appliques sur les parois, s'en detachent pour pendre libre- 
ment dans la loge ou la traverser de la base au sommet; par leur 
embryon indivis, tel qu'au reste on I'observe assez frequemment 
dans les plantes parasites sur racines et depourvues de feuilles, ce 
qui rend assez naturel qu'elles soient depourvues de cotyledons. 

Ces families forment le passage aux Aristoloches ; si nous ve- 
nons done de les citer avant quelques autres diclines a perianthe 
double dont il nous reste a parler, e'est que celles-ci ont du etre 
placees ici plut6ta cause du lien systematique qui les rattache aux 
autres dans nos tableaux qu a cause de leurs veritables affinites, 
qui leur assigneraient sans doute leur place autre part. 

§ 770. Ainsi les EuphorbUcSes sont considerdes, par plusieurs 
auteurs, comme devant se classer parmiles polypetales hypogyncs, 
non loin des Malvacees ou des Rutacees; ce qui peut etre vrai si Ton 
ne considere que leurs genres a fleurs bien manifestement pcUaldes. 
Mais nous voyons dans le tableau V que nous y sommes aussi arri¬ 
ves d'un autre cote par I'existcnce de fleurs a perianthe simple ou 
meme nul. C'est qu'en eflet cette grande famille ofire une extreme 
variete sous le rapport de la composition de la fleur, qui, presque 



EUPHORBIACfiES. 597 
complete dans certains genres (leJatropha, fig. 251, par exemple), 
descend successivement dans d'autres jusqu'au dernier degr6 (I'Eu- 
phorbe, fig. 256,583,584, 585, par exemple). Nousobservonsassez 
souvent quelques genres moins complets que les autres dans une 
m&ne famille; ils en sont membres par quelques caracteres essen- 
tiels, mais membres appauvris et degrades, qui la representent mal: 

elalors, en general, c'est aux plus complets qu'il convient de s'a- 
dresser pour determiner le veritable type de la famille masque par 
des reductions dans les autres. Mais, dans les Euphorbiac^es, c'est 
la minority qui presenterait ce type plus eleve, tandis que la grande 
majority offre dans sa fleur, particulierement dans le grand genre 
Euphorbe, d'ou elles tirent leur nom, une simplicite extreme, qui, 
assimilant parfois leur inflorescence entiere a une fleur (§ 385, 

683-589. Organes de la fructification d'un Euphorbe \Euphorbia palustris). 
583. Inflorescence dont on a ouvert et ecarte I'involucre i pour montrer la si¬ 

tuation des fleurs qu'il renferme. — gg Lobes glanduleux alternant avec autant 
de divisions. — b Lames membraneuses ou bractees k la base des fleurs. — 
fm, fm Fleurs miles, consistant chacune en une £tamine. — //"Fleur femelle 
centrale. , 

584. Une fleur male s£paree. — b Bractee. — p Pedicelle. — f Filet articule 
sur le pedicelle. — a Anth£re. 

585. Fleur femelle. — p Sommet du pedicelle qui la porte. — c Calice. — 
o Ovaire. — s Stigmates, 

586. Une coque c separ^e vue du cf>t6 interne. On aperyoit la graine g k travers 
I'ouverture par laquelle penetrent ses vaisseaux nourriciers. 

587. Coque separee, apr6s la dehiscence et remission de la graine. 
588. Graine. 
589. La m€me coupee verticalement. — t Teguments. — p P^risperme. — 

e Embryon. 
51 
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fig. 583), les rapproche ainsi d'une autre part de beaucoup d'A- 
mentacees et Urticees. Quoi qu'il en soil de la place definitive des 
Euphorbiacdes, marquee plus bas dans la serie par la structure du 
plus grand nombre de ses genres, plus haut par cellede quelques- 
unsdontla fleurs'eleve en composition, onpeutsuivre la progression 
insensible desuns aux autres; et toils d'ailleurs se lient ensemble 
par quelques caracteres communs, comme la separation constanle 
des etamines etdes pistils dans des fleurs differentes , I'hypogynie 
des etamines distinctes ou souvent reunies, I'ovaire libre a plu- 
sieurs loges avec un ou au plus deux ovules pendants de Tangle in¬ 
terne dans chacune; ces loges, le plus souvent au nombre de trois,se 
separant a la maturite en autant de coques [fig. 586-87); I'exis- 
tence d'un perisperme epais, charnu, oleagineux, autour d'un em- 
bryon a radicule supere, a cotyledons larges et aplatis [fig. 589). 
Leur port est tres-varie, depuis celui d'arbres eleves jusqu'a 
d'humbles herbes. II est singulier dans quelques esp6ces africaines 
d'Euphorbe dont les formes rappellent tout a fait celles des Cactus. 

Beaucoup de plantes de cette famille, et particulierement celles 
de son principal genre, ont un sue propre laiteux et acre. C'est 
surtout dans ce sue que parait resider le principe qui donne aux 
Euphorbiacees des proprietes uniformes, mais qui se prononce ine- 
galement dans les diverses especes, de mantere que son action, 
reduite dans les unes a line irritation legere, determine dans les 
autres une vive inflammation jusqu'au point ou elle devient un 
violent poison. Les diverses parties ou les vaisseaux propres abon- 
dent, la racine, les feuilles, Tecorce surtout, devront done deter¬ 
miner sur reconomic animale des effets energiques; mais les grai- 
nes sont aussi dans ce cas. On a fait a leur sujet cette remarque 
ingenieuse qu'il n'y a pas identite dans les proprietes de leurs par¬ 
ties differentes, et que celles de I'embryon, de la radicule particu¬ 
lierement, sont beaucoup plus prononcees que celles du perisperme. 
Cette inegale repartition des principes les plus aclifs dans les di¬ 
verses portions d'une meme plante rend compte des resultats con- 
tradictoires auxquels ont souvent conduit des experiences qui 
negligeaient de tenir compte de la portion employee. La mddecine 
s'est beaucoup servie de ces vertus des Euphorbiacees pour en 
obtenir des medicaments emetiques (par exemple, des racines do 
1'Euphorbia ipecacuanha) ou plus frequemment purgatifs. Mais, 
pour ceux-ci, elle a des long-temps abandonne, comme trop dan- 
gereux, le sue laiteux et concentrd qu'on tirait de certaines espe¬ 
ces d'Euphorbe, notamment des charnucs, et elle emploio de 
preference I'huile tiree des graines : de celles du llicin ou Palma- 
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Christiy par exemple, si Ton veut une action douce; de celles du 
Croton tiglium, si Ton en veut une extremement active. Les 
Jatropha ou lilediciniers doivent ce dernier nom a la meme origine. 

11 est bien remarquable que nous trouvions, a cote de medica¬ 
ments et meme de poisons energiques, unaliment tres-doux, comme 
la farino de Manioc ou Cassave, fournie par le Janipha, genre tout 
voisin des precedents, et servant a la nourriture d'une grande 
partie de la population de TAmerique meridionale. Cette contra¬ 
diction n'est qu'apparente; la racine ^paisse et charnue dont on 
extrait cette farine serait fort dangereuse crue, et le lait dont elle 
est alors remplie cause des accidents terribles et meme une mort 
prompte. Mais la cuisson detruit le principe ven^neux et, en con¬ 
sequence, on ne la mange qu'apres I'avoir rapee, tamisee, lavee et 
soumise a Taction du feu sur une lame de fer. Dans le lavage se 
depose une fecule tres-pure qui est le tapioka. 

Un arbre de cette famille, le Mancenillier, a souvent ete cite 
comme presentant au plus haut degre les proprietes toxiques des 
Euphorbiacees, puisque son ombre seule pourrait etre mortelle a 
rimprudent qui s'y repose. Le fait n'a jamais ete bien constate, et 
I'experience tentee par de courageux voyageurs n'a donne aucun 
resultat; ce qui ne decide pas la question, ainsi que toutresultat 
purement negatif. Le principe qui donne ces proprietes etant or- 
dinairement volatil, comme semblele prouver entre autres faitssa 
destruction par la cuisson dans le Manioc, il est clair que Tatmo- 
sphere autour du Mancenillier pourra, suivant les diverses circon- 
stances mdteoriques, en etre chargee a divers degres, si elle Test 
en effet jamais. Ce qui est incontestable, c'est que le sue laiteux 
du meme arbre en est bien impregne. 

Le caoutchouc, que nous avons vu exister dans le sue des Fi- 
guiers, se trouve aussi dans celui de certaines Euphorbiacees, par- 
ticulierement du Siphonia elastica, arbre de la Guiane, et qui 
passe pour en etre la source la plus abondante. D'autres, ou man¬ 
que le sue laiteux, ont d'autre part un principe colorant, le Tour- 
nesol, que nous avons deja rencontre dans une autre famille toute 
difTerentc, les Lichens, d'ou le commerce le tire de preference. 
Une petite plante, commune dans le midi de la France, le Crozo- 
phura tinctoria, a ete long-temps exploitee pour cet usage. 

§ 771. Les Cucurbitac6es s'eloignent bien plus certainement que 
la famille prectklente de toutes celles que nous avons enumerees 
dans cette division, et doivent plutot prendre place parmi les Poly- 
pctales perigynes, aupres des Passidorees et des Loasees, malgre 
lours fleurs diclines, et quoique leur periantho interne, lorsqu'il 
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existe, ne soil pas franchement une corolle et ne se partage pas 
en pStales distincts. II suffit de citer le Melon, le Past6que, la Ci- 
trouille, le Concombre, pour faire connaitre et les aliments qu'elle 
fournit a I'homme et I'aspect general des plantes qui la compo- 
sent, avec leurs tiges herbacees rampantes et grimpantes garnies 
de feuilles palmatinerves et lobees, ainsi que de vrilles dont la 
situation anomale sur le cdte et non a I'aisselle du petiole m6rite 
d'etre signalee. Dans les fleurs, quelquefois fort grandes, le calice, 
terming par cinq dents, se double int6rieurement d'une seconde en- 

594. 595. 593. 

590-595. Organes de la fructification du Concombre [Cucumis salivus). 
590. Fleur male, dont les enveloppes ont et£ fendues dans leur longueur et 

ecartees pour montrer I'interieur. — c Calice. — p Calice interne colors ou corolle. 
— e Etamines perigynes. 

591. Une ^tamine separee. — /Filet. — a Anthere. 
592. Fleur femelle. — co Calice soude avec I'ovaire. — p Corolle. — s Stigmates. 
593. Tranche horizontale de I'ovaire, montrant sa division en trois loges et I'in- 

sertion pari^tale de ses ovules. 
594. Graine couple verticalement. — I Tegument renfl£ 4 la chalaze c. — 

e Embryon. 
595. Embryon separe. — r Radicule. — c Cotyledons. 
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veloppe qui lui appartient peut-etre aussi. II porte dans les mftles 
cinq ctamines a filets elargis charges d'une antbere tlexueuse 
[fig. 591), souvent groupees en trois [fig. 590). Dans les femelles, 
I'ovaire sesoudeccmpletement avec lui [fig. 592), porte ses ovules 
sur trois placentas parietaux charnus et saillants dans I'interieur de 
la loge [fig. 593), de maniere a la remplir presque entierement; il 
se termine par un style court et im stigmate epais et veloute. Nous 
avons vu, par les exemples cites, la nature des fruits, qui, quelque- 
fois assez petits, acquierent d'autres fois d'enormes dimensions et 
souvent des formes bizarres, dans les Calebasses, par exemple. Les 
graines nombreuses et plates contiennent, sous un testa coriace, 
un embryon sans perisperme, tournant sa radicule du cote du point 
d'attache [fig. 594-595). 

§ 772. On mange aussi, mais en general en le faisant cuire, le 
fruit charnu du Papayer, type d'une petite famille voisine, origi- 
naire de TAmerique du sud. 11 contient, avec de I'eau et un peu 
d'huile, une grande quantite de fibrine, a laquelle il doit sans 
doute sa propriete nutritive. 

VEGETAUX DICOTYLEDONES a fleurs hermaphrodites APETALES. 
(Tableau VI, page 602.) 

§ 773. Nous savons que Jussieu divisait les Apetales en trois 
classes : les fipistaminees, Peristaminees et Hypostaminees. Des 
families enumerees dans le tableau VI, la premiere seule composait 
la premiere classe, les deux dernieres se rapportaient a la troi- 
sieme, tout le reste a la seconde. Nous n'avons pas suivi cette 
division dans ce tableau, parce que I'insertion perigynique des eta- 
mines, bien evidente il est vrai dans la plupart de ces families, le 
devient beaucoup moins dans les Polygonees, surtout dans les Atri- 
plicees et Phytolacin^es, ou elle passe quelquefois a Thypogynique 
et mdrite ce dernier nom presque autant que dans les deux sui- 
vantes, liees d'ailleurs avec elles en un grand groupe tres-naturel et 
caracterise par la structure particuliere de la graine. Faisons ob¬ 
server que dans ces families apdtales on observe tres-commune- 
ment, dans les parties de la fleur, un nombre autre que 5, souvent 
le nombre 3 plus particulierement propre aux Monocotyledonees. 

§ 774. Aristolochi&es. — Ces plantes sont remarquables par 
plusieurs caracteres, et notamment par I'insertion des 6tamines 
franchement epiiiynique (ce qui est un cas assez rare) et le nombre 
ternaire des parties. Le calico adherent a I'ovaire (fig. 595) se pro- 
longe au-dessus de lui en un tube souvent renfle que terminent (rois 
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ARlSTOLOCHJtES. 603 

596. 597. 598. 599. 

602. 

603. 

601. 

596-604. Organes de la fructification d'une Aristoloche [Arislolochia clematilis). 
596. Fleur entifcre. — o Partie du calice adherente k I'ovaire. — t Partie supe- 

rieure de son tube inferieurement renfle. — I Son limbe prolonge lateralement en 
languette. 

597. Diagramme de cette fleur. 
598. Portion inferieure de cette fleur coupee verticalement. — o Ovaire. — 

s Stigmate. —a Anth^res. — c Renflement du tube calicinal. 
599. Stigmate s avec les anth£res a a accolees deux h deux aux lobes. — o Som- 

met de I'ovaire. — c Renflement du tube calicinal. 
600. Tranche horizontale de I'ovaire. 
601. Fruit mflr. ' 1 

602. Graine. 
603. La meme coupee verticalement. — I Tegument £paissi du cote de la 

chalaze. — p P^risperme. — e Embryon. 
604. Embryon separe. 
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segments tantot egaux, tant6t inegaux, a prefloraison valvaire. Ce 
limbe calicinal presente souvent des couleurs assez vives, et 
quelquefois des dimensions telles qu'on cite en Amerique la fleur 
d'une espece dont les enfants se coiffent comme d'un bonnet. Les 
etamines, au nombre de 6 a 12, ou rarement ind^finies, sont en 
general reduites a des antheres presque sessiles, portees sur un 

, disque annulaire epigynique ou soudees avec la base du style, avec 
lequel elles semblent ainsi faire corps (fiy. 599). Le style court en 
forme de colonne, que couronne im stigmate divis6 en 6, 4 ou 3 
rayons, termine un ovaire partageen autant de loges, dont cliacune 
renferme un grand nombre d'ovules attaches sur un on deux rangs 
a Tangle interne, ascendants ou horizontaux. II devient un fruit 
charnu, ou plus ordinairement capsulaire (fig. 604), a dehiscence 
loculicide, et dont chaque loge contient un grand nombre de graines 
(fig. 602) aplaties ou anguleuses, presentant, vers le sommet d'un 
gros perisperme charnu ou legerement corne, un embryon tres- 
petit, droit, dont la radicule, plus longue que les cotyledons, se di- 
rige vers le point d'attache (fig. 603). Les tiges sont herbacees ou 
frutescentes, dans ce dernier cas souvent grimpantes; et, comme 
cela s'observe si frequemment dans ces dernieres sortes de tiges, 
d'une structure anomale que nous avons signalee deja (§ 84); les 
feuilles alternes et simples, souvent munies de deux grandes stipules 
qui se soudent en une seule de I'autre cote de la tige. Les racines 
sont toutes ameres et douees de vertus toniques et stimulantes, 
ce qui en a fait employer en medecine plusieurs, parmi lesquelles 
nous nous contenterons de citer la Serpentaire. 

§ 775. Nous citerons encore ici plusieurs des autres families: 
4° les Santalac6es, parmi lesquelles est Tarbre si estime sous le 
nom de bois de Santal. Nous appellerons I'attention sur un point du 
developpement de leur ovule tout a fait exceptionnel. Du fond 
d'une loge unique s'eleve une colonne centrale, du sommet de la- 
quelle pendent plusieurs ovules consistant en autant de micelles 
nus. Un seul d'entre eux se developpe, et, dans celui-la. bientot ce 
micelle est creve par le sac embryonaire qui s'allonge au dehors 
et croit seul, formant ainsi le tegument extdrieur de la graine. 

§ 776. 2° Les Proteases, dont les quatre divisions calicinales, 
plus ou moins profondes, portent en general chacune son etamine 
insdreeplusou moins haut sursa face interne: disposition assez rare 
pour les etamines perigynes qui ordinairement naissent du tube, 
c'est-a-dire au-dessous de la hauteur a laquellc le limbe se partage. 

§ 777. 3° Les Thym6lecac6es, ou des appendices membraneux, 
souvent inseres au haut du lube calicinal entre ses divisions, 
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viennent presenter une ^bauche de p^tales, et dont I'ecorce se fait 
remarquer par deux caracteres : d'une part I'extreme tenacite des 
fibres de son liber, qui rend impossible dans beaucoup d'especes la 
rupture des branches, est utilise pour faire des cordes, et se de- 
tache par feuillets concentriques, minces et el£gamment reticules 
dans le Lagetta, qu'on a pour cette raison nomm6 Bois dentelle; de 
I'autre, Texlnhne causticite de ces sues, qui agissent sur la peau 
corame v&icatoires , et sont employes en consequence dans 1 une 
de ses esp^ces les plus communes, le Garou. 

§ 778. 4° Les x.aurin6es, dont les anthferes presentent ce sin- 

608. 609. 607. 

605-611. Organes de la fructification du Cannellier [Laurus cinnamomum). 
605. Fleur entiere. 

, 606. Son diagramme. 
6P7. La meme couple verticalement. — c Calice. — ef Etamines fertiles. — 

es Etamines steriles. — o Ovaire avec sa loge unique et son ovule pendant. — 
» Style et stigmate. 

608. Etamine separ^e. —/Filet charge 4 sa base de deux corps glanduleux qq. 
— aAnthere. 6 

609. Anthere separement vue du cote et au moment oil elle s'ouvre. 
610. Fruit accompagne du calice persistant. 

^ meme depouille de son calice et coupe verticalement. —p Pericarpe. i Tegument de la graine. — e Embryon. 
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gulier mode de dehiscenco par valves, que nous avons decrit autre 
part (§ UO, pg. 31G). et quelquefois rexistcnce de quatre loges 
superposees deux a deux [jig. G09): organisation extremementrare. 
Le calice est a 4 ou 6 divisions (fig. G05) alternant sur deux rangs, 
et porte les etamines, qui sont opposees en nombre double, par 
consequent sur quatre rangs. Celles des rangs iritericurs sont sou- 
vent steriles : mais, fertiles, elles offrent ce singulier caract^re 
que leurs antheres regardent et s'ouvrent en dehors, tandis que 
celles des rangs exterieurs regardent et s'ouvrent en dedans. Un 
ovaire termine par un style et un stigmate simple, creuse d'une 
loge unique ou pendent un ou deux ovules (pg. 607 o); un fruit 
charnu; un embryon sans perisperme, dont les cotyledons epais 
cachent la radicule tres-courte et supere (^.'611),* tels sont 
les autres caracteres de cette famille, composee d'arbres souvent 
tres-grands. Parmieux, le Laurier des poetes (Laurus nobilis) 
est sans doute le plus connu, et comme croissant dans nos cli- 
mats meridionaux, et par les couronnes triomphales qu'il a et6 en 
possession de fournir depuis une haute antiquity et qui ne s'em- 
ploient plus maintenant qu'au figure. Mais d'autres ontune utilite 
plus positive en nous fournissant un epice precieux, la cannelle. 
C'est I'ecorce de diverses especes, principalement du Laurus cin- 
namomum, et elle doit sa propriete a une huile volatile, repandue 
aussi, quoique moins abondamment, dans d'autres parties, ainsi 
que dans d'autres vegetaux de la meme famille. On y trouve en¬ 
core un autre principe, le camphre, dont la presence dans les plan- 
tes ou abonde Phuile volatile est un fait confirme par d'autres fa¬ 
milies. Dans celle-ci, il est surtout produit par le Laurus camphora 
ou Camphrier. II existe concurremment dans le tissu des Lauri- 
nees une autre huile fixe, quelquefois assez acre, mais douce et 
tres-abondante dans Pun des fruits les plus renommes des Iropi- 
ques, celui de PAvocatier ou Laurus persea. 

§ 779. 5° Les Polygonees. Ce sont pour la plupart des plantes 
herbacees,' a feuilles alternes, roulees en dehors dans la prellorai- 
son, et dont nous avons fait connaitre les singulieres stipules sou- 
dees en une gaine (ochrca) qui enloure la tige (§ 145, fiy. 127). Le 
nombre des divisions calicinales est quinaire (fig. 613), ou ternaire 
sur deux rangs; les etamines qu'elles portent vers lour base lour 
sont opposees en nombre egal ou en nombre plus grand, et, dans 
ce dernier cas, sont sur deux rangs, dont Pintericur est incomplet, 
remarquable de plus, comme dans les Laurinees, par ses antheres 
cxlrorscs, landis qu'elles sont introrscs dans le rang cxlerieur 
(fig. 613). L'ovairc, surmonte de 2, 3 ou 4 styles libres ou soudtfs, 
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quelquefois extrfimement courts, terminus en stigmates simples ou 
plumeux, estreleve au dehors d'autant d'angles, et, dans une loge 
unique, contient un seul ovule dress6 {fig. 612 o). II devient un ca- 
riopse ou un achaine;'et dans sa graine I'embryon droit ou arque, 
rejet6 sur le c6t4 d'un p^risperme farineux, tourne sa radicule en 
haul, c'est-a-dire en sens contraire du point d'attache {fig. 614). 

C'est la farine de ce perisperme qui est employee a la nourriture de 
rhomme et des animaux dans le Sarrasin {Polygonum fagopyrum) 
et quelques autres esp&ces. On mange aussi les feuilles et jeunes 
pousses de diverses especes d'Oseille (Rumex) et de Rhubarbe 
{Rheum). La presence tres-abondante de I'acide oxalique commu¬ 
nique a plusieurs d'entre elles une agr^able acidite. Mais d'autres 
principes, et par consequent d'autres proprietes, se trouventdans 
les racines ou s'associent une matiere resineuse, une matiere gom- 
meuse et une matiere astringente. De la sans doute leurs vertus 
en m6me temps purgatives et toniques si connues, surtout dans 
la Rhubarbe. 

§ 780. 6° Les Nyctagin^es. Nous avons fait connaitre (§ 530, 
fig. 427) le fruit et la graine de la Belle de nuit {Mirabilis jalapa), 
type de cette famille ; nous avons vu que la base du calice endurci 
I'enveloppe et semble en faire partie {fig. 620). A une £poque an- 
terieure, du nHrecissement superieur de cette base verte partait un 
limbe 6vas6 etcolor6 {fig. 616 t), qui plus tard se coupe et se d6- 

612. Fleur du Sarrasin {Polygonum fagrtpyrum) coupee verticalement. — c Ca¬ 
lice. — ee Etamines exterieures et introrses. — ei Etamines interieures et ex- 
trorses. — a Appendices glanduleux. — o Ovaire avec son ovule dresse g. — 
» Styles et stigmates. 

613. Son diagramme. — a Axe. 
614. Graine coupee verticalement. 

612. 613. 614. 
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tache a ce point. Autour et au-dessous de I'ovaire s'insferent des 
6tamines ennorabre d£fini, dont les filets libres traversent ced&roit 

m i 
618. 

620. 620 bis. 

615-620. Organes de la fructification de la Belle de nuit [Mirabilis jalapa). 
615. Diagramme de la fleur. 
616. Partie inferieure de la fleur couple verticalement.— i Involucre. — c Base 

du calice verte et renflee autour de I'ovaire. — I Partie de son tube colore. — 
e Partie inferieure des filets. — s Partie du stj'le. — o Ovaire avec son ovule dresse. 

617. Etamines avec le renfiement en voute k la base de leurs filets. 
618. Style et stigmate. 
619. Fruit enveloppe de la base persistante et endurcie du calice. 
620. Le meme coup£ verticalement. — t Involucre. — c Calice. — /"Pericarpe. 

— p P^risperme. — e Embryon. 
620 bis. Tranche horizontale du meme. — c Calice. — t Tegument de la graine 

avec le pericarpe. — p P^risperme. — r Itadicule. — co Cotyledons. 
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superieur (^.61G) sans lui adherer (malgre Tapparence) et portent 
des anth^res biloculaires. L'ovule estunique et dresse (/ty.GISo) 
comme la graine, dont rembryon, enroule autour d'un perisperme 
farineux,tournesa radicule en basversle point d'attache (fig.ti'ZOe). 
Nous ne mentionnerons les proprietes purgatives des racines de 
cette famille qu'a cause de I'opinion fondle sur cette connaissance, 
qui avait fait faussement attribuer a celle que nous avons citee 
plus haut Torigine et par suite le nom specifique du jalap. 

VEGfcTAUX DICOTYLfiDONES POLYPETALES. 

§ 781. Jussieu leur appliquant sa division tiree de trois modes 
d'insertion, les distinguait en Epipetalees, Hypopetalees et Perip^- 
talees. Nous I'adopterons avec quelques legeres modifications; nous 
confondrons, en effet, les £pigynes avec les p£rigynes, parce que 
dans le tres-petit nombre de families dont se composait la premiere 
de ces classes I'insertion des etamines, sur le contour d'un disque 
qui couvre, il est vrai, le sommet de I'ovaire, mais qui se rat- 
tache d'autre part au calice, est reellement ambigue ; puis nous 
commencerons par separer, sans avoir egard a I'insertion, un petit 
groupe de families qui se lient aux precedentes par un caract^re 
tres-particulier, la structure de ces graines a perisperme farineux 
entoure par I'embryon (fig. 625) et portees sur un placenta central 
(fig. 624-, 2). Peut-etre meme devrions-nous negliger aussi ce der¬ 
nier caractere et rapporter a ce groupe, malgre leur placentation 
parietale, deux autres families, Tune (les Ficoides) ou I'embryon 
arque forme un demi-anneau sur le c6te d'un perisperme fari¬ 
neux; I'autre (les Cactees) que la premiere entrainerait a sa suite, 
quoique depourvue de perisperme, mais indiquant par la cour- 
bure generate de son embryon une tendance analogue. 

Familles. Tableau VII. polypetales 
A placentation pari&tale et k perisperme farineux entoure 

par I'embryon. 

Sepales souvent reduits a deux. Pas } 
de stipules. Plantes ordinairement > Portulacees. 

i neritrvnoc / charnues J Etamines / * ^ • \ Sepales en nombre egal aux petales. ) 
Stipules scarieuses. Plantes ordi-V Paronyciiiees. 
nairement seches J 

hypogyncs. 4-5 sepales etautantde petales. Plan- ) ~ '• ... > LiAR\OPHYLLEES tes ordinairement seches . 
52 
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L'inscrtion parait avoir pen d'importanco dans ce groupe, ainsi 

que la presence des petales ; ear ilse mele dans la premiere famille 
quelques plantes hypogyniques, dans la derniere quelques genres 

624. 

--p 

623. 

621. Diagramme de la fleur de YAlsine media. 
622. Coupe de la fleur deTCEillet 4 bouquets (Dianlhus caryophyllus). —cCa- 

lice. — p petales, soudes 4 la base avec I'etamine opposee. — e Etamines. — 
g Gynophore. — o Ovaire. — s Styles, converts du stigmate papilleux tout le 
long de leur face interne. 

623. Tranche horizontale de son ovaire tres-jeune, quand il est separ6 encore 
en deux loges par les cloisons c qui se detruiront plus tard en laissant pour porter 
les graines la partie centrale ou placenta c. 

624. Capsule de la Nielle {Agroalcmma githago) au moment de la dfliiscence 
par laquelle le pericarpe se separe en plusieurs valves au sommet seulement.— 
1 entire. — 2 couple verticalement, de maniere A montrer ses graines g groupies 
en un amas central sur le placenta p, 

625. Graine 1 enti^rc, — 2 couple verticalement. — I Tegument.— e Embryon. 
— p p^rispcrme. 
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pcrigyniquos, quelquos-uns apetalcs dans toutesles deux, et pour 
les Paronychiees on pent dire qu'elles ne sont quo des Scleran- 
thecs avec I'addition d'une corolle. Quelquefois dans le meme 
genre, bien plus dans la meme espece, nous voyons ici les petales 
exister ou mahquer, presque indifieremment. Cependant elles for- 
ment toutes ensemble un groupe si incontestablement naturel, que 
tous les auteurs s'accordent a radmettre. On n'y observe aucune 
propriete remarquable, aucune plante utile, si ce n'est qu'on 
mange cuites les feuilles charnues de quelques Portulacees, parli- 
culierement du Pourpier, qui lui sert de type. 

Caryophyll£es. — Aux caracleres de la placentation, sur la na¬ 
ture de laquelle nous nous sommes explique autre part (§ 492), 
et de la graine, nous ajouterons les suivants: Petales onguicules ; 
etamines en nombre double, celles qui leur sont opposees quel¬ 
quefois soudees avec eux a la base [fig. 621); ovaire souvent ex- 
hausse sur un axe en forme de colonne qui porte aussi les petales 
et les etamines (§ 373 bis, fig. 233), surmonte de 2 a 5 stigmates 
allonges en maniere de styles, mais couverts de papilles sur toute 
la longueur de leur face interne [fig. 622 s); capsule [fig. 624) a 
autant de valves, dont chacune souvent se fend elle-meme en 
deux. Toutes les especes sont des plantes herbacees, prenant tr6s- 
rarement une consistance un peu ligneuse. A leurs noeuds renlles 
s'opposent deux feuilles simples et entieres. Quelques auteurs ren- 
voient aux Paronychiees les genres, en minorite, ou elles sont ac~ 
compagnees des stipules. 

POLYPETALES 1IYP0GYNES. 

§ 782. Nous les subdiviserons d'apres la placentation parietale 
ou axile : dans la premiere categoric nousplacerons les fruits com¬ 
poses de carpelles reunis, soit par leurs bords, soitpar leurs coles 
refl^chis en cloisons incompleles; dans la seconde, les fruits ou les 
c6tes reilechis de chaque carpelle foment une loge complete, soit 
qu'elle reste isolee des autres en carpelle distinct, soit qu'elle se 
soude lateralement avec elles en ovaire pluriloculaire. Tous les 
fruits apocarpes des hypogynes rentreront done dans cette derniere, 
dans le cas meme ou les ovules dresses ou pendants du fond de la 
loge, m&me dissemines sur ses parois, ne semblent pas s'attacber 
a Tangle interne. Ainsi notre division peut recevoir cette autre 
expression : 1° ovaire uniloculaire a plusieurs placentas ; 2° ovaire 
pluriloculaire ou carpelles distincts. 
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POLYPETALES IIYPOGYNES A placentation parietalc. 

§ 783. Les placentas tantot bordent les valves du fruit, et par 
consequent alternent avec elles, tantot occupent le milieu de leur 
longueur et leur sont opposes. Dans quelques cas ou le fruit est 
indehiscent, les autres caracteres tires de la structure de la 
graine permettront de suppleer a I'absence de celui-la. 

(Voyez Tableau VIII, page 612.) 

§ 784. Nous citerons parmi ces families les • Violariees, a 
fleurs presentant des sepales, des petales et des etamines au 
nombre de cinq; les antheres ont leurs loges portees sur un large 
connectif qui se prolonge en pointe au-dessus d'elles, et se sou- 
dent quelquefois entre elles en une sorte de tube applique sur 
I'ovaire. Le style est simple, oblique, termine par un stigmate 
incline, epais et perce a son milieu {fig. 181); le fruit, une 
capsule a trois valves. On distingue deux tribus d'apres les fleurs 
regulieres (dans les Alsodinees), irregulieres (dans les Violees, 
qui sont les plus nombreuses). Nous avons donne un exemple de 
I'irregularite que presentent alors deux des etamines (fig. 317). 
Les racines, dans cette famille, jouissent assez frequemment 
de proprietes emetiques, et c'est pourquoi plusieurs de celles 
de I'Amerique du sud sont connues et vendues sous le nom d'Ipe¬ 
cacuanhas. 

§ 785. Dans les Cistm6es, les fleurs sont regulieres, a Texcep- 
tion du calice, dont souvent les deux folioles exterieures restent 
plus courtes que les autres; les etamines indefmies; les placentas 
au nombre de 3, mais aussi de 5 ou meme de 10, font quelquefois 
saillie dans I'interieur de la loge, et les cloisons incompletes qu'ils 
bordent peuvent meme s'avancer assez pour se rencontrer vers le 
centre plus ou moins haut et partager ainsi la eavite en autant de 
demi-loges. On ne concevait pas bien comment dans les ovules le 
micropyle, place a Textremite opposee au hile, pouvait se mettre 
pour la fecondation en rapport avec les placentas, auxquels ils ne 
se lient d'ailleurs que par un tr6s-long funicule : si Ton examine 
I'interieur de I'ovaire a cette epoque, on voit les tubes polliniques, 
arrives par le tissu conducteur a sa surface, s'allonger et pendre 
dans le vide de la loge, et aller ainsi a la rencontre du micropyle, 
qu'ils fmissent par rencontrer. Les esp6ces de cette famille, herba- 
cees ou frutescentes, sont dans plusieurs couvertes d'un enduitre- 



Familles. Tableau VIII. POLYPfiTALES HYPOGYNES 

a placentation pari&tale. 

Placentas j opposes aux valves  1. 
I alternes 2. 

1. Embryon 

2. Embryon 

dans I'axe d'un perisperme, qu'il £gale a peu pres. Etamines definies. . Style 2-3-fide. Pas de stipules. Fleurs regulieres. Antheres introrses —Frankeniacees. 
Style simple. Stipules. Fleurs r6guli£res. Antheres extrorses —Sauvagesiees. 
Plusieurs styles. Pas de stipules. Fleurs regulieres. Antheres extrorses —Droseracees. 
Style simple. Stipules. Fleurs ordinairement irregulieres. Antheres in-) vI0LARIeES trorses . . . .     J  j 

indefinies.—Embryon antitrope, courbe  —Cistinees. 
I homotrope, droit '  —Bixacees. 

tres-petit a I'extremite d'un gros perisperme droit. 5 petales et autant d'etamines !  , —Pittosporees. 
depourvu de perisperme, droit, antitrope. 3 valves. Graines aigrettees. Etamines en nombre egal aux petales ou double. .   —Tamariscinees. 

depourvu de perisperme, plie sur lui-m&me. Fleurs 1 irregulieres. Etamines definies ou indefinies. Capsule b^illant au sommet —Resedacees. 
I regulieres. Sepales et petales 4. Etamines | indefinies.'Capsule ou baie —Capparidees. 

I definies, didynames. Silique.  —Cruciferes. 
tres-petit a I'extremite d'un gros perisp. droit. Fleurs irregulieres. Sepales, petales, etamines definies, placentaires, 2,et ses multiples. Herbes k) jrUMARIVC^ES sue aqueux    i / 

regulieres. Sepales et petales, 2 et ses multiples. Etamines indefinies. Herbes & sue laiteux ou ) p\paveracees 
colore i j 

Familles. Tableau X. POLYPfiTALES HYPOGYN.ES 

k placentation axile. 

Embryon I tres-petit, niche k I'extremite d'un gros perisperme  1. 
entoure d'un perisperme, qu'il egale a peu pr£s  2. 

I sans perisperme   3. 

l.Carpelles distincts. Nombre des parties de la fleur quinaire. Perisperme I come Etamines indefinies. Graines sans arille f I charnu Etamines indefinies. Graines arillees. . > 
ternaire. Perisperme charnu | rumin6. Etamines indefinies. Pas d'arille. 

I solide. . Etamines s'ouvrant par desfentes, indefinies. Graines attachees a 
Tangle interne, arillees. .... 

definies. Graines dispersees sur 
les parois. Pas d'arille  

des valves, definies. Un seul carpelle. Pas 
d'arille. 

reunis en un ovaire pluriloculaire. Loges I contenant 1-2 graines dressees. Etamines en nombre egal aux petales et opposees. Arbrisseaux grimpants. 
I polyspermes Etamines indefinies   Plantes aquatiques . . 

—Renonculacees . 
—Dilleniacees. 
—Anonacees. 

• Magnoliacees. 
• Lardizabalees. 
• Berberidees. 
-Ampelidees. 
-Sarraceniees. 

(En regard de la page 612.) 



2 Calice a ) imbriquee. 
prefloraison J Etamines 

son dees 

(Suite du Tableau X.) ; 

definies ( 0PP0Sip^talcs. Carpelles distincts 1-spermes. Graines reniformes. Fleurs diclines par avortement  —MENT«;ppRM\rrPQ \ altermpetaleson doubles, libres. Perisp. charnu. Fleurs I diclines par avortement   . . .W /-ZanthoIylIes 
I hermaphrodites. Endocarpe i se separant du mesocarpe et bivalve.. . Diosmees/ (|'EuroPe,- I | d'Auslralasie. 

, _ . _ , i | restant uni au mesocarpe —Rutacees. corne. Styles soudes. Endocarpe restant uni au mesocarpe  —Zygophyllees 
entreelles. Fleurs r^es.Krisp.^^^ 

, | axillaire Une seule loge (par j 
, avort.) 1-sp. Petales ap-| Erytiiroxylees. 

| pendicules   ) 
charnu. Styles I distincts Infloresc. terminale definie.—Oxalidees. 

| soudes. Graines I non ailees —Meliacees (Meliees). 
^ 1 ailees —CedrelaceEs. lrreou'ieres. Perisp. charnu. Graines caronculees. Antheres souvent 1-loc.—Polygalees 

i ^ - - t i. j , ,avec les P^ales ou libres. Perisp. charnu. Drupe. Placent. quelquefois centrale. Antheres 2-loc —Olacinees I libres, soudees a la base des petalts ou polyadelphes. Calice simple. . . . . i .   . !. 
| monadelphes. Calice involucre. Connectif tres-peu developpe par rapr—* '      iernstrccmimjbes. 

indefinies 

valvaire. ) 
Etamines / 1^res ou P0^ya^ph. Antheres 2-loc. s'ouvrantpar 

I monadelphes. Fleurs 

• , ^ , peu developpe par rapport aux loges del'anthere. . ! . . CnLENAC^Es" simple. Connectif tres-developpe avec des loges tres-petites    Humiriacees 
—Tremandrees. 

t . ., j. . I Seises. Etamines multiples —El^eocarpees. 
i c. r t fentes longitudmales.. Petales entiers. Etamines ordinairement indefinies —Tiliacees. • 
I k •. •  I ' Pollen lisse, globuleux.-STERcuu*ciEs. 

des pores au sommet. Petales I entiers avec des etamines opposees par paires. 

[ petalees, hermaphrodites. Antheres I 2-loculaires . 
3. Calice it' 

prefloraison 

Pollen lisse, globuleux.—Byttneriacees.- -loc. (avec etam. indefin.j ou2-locuL (avec etam. defin.) Pollen lisse,' triedre. . 
valvaire. 

Pollen. I 
imbriquee. ' 

Etamines 

t"®dre» llsse; ; Antheres quelquefois biloculaires, et alors definies. Cotyledons foliaces, plies sur la radicule globuleux, hensse. Antheres 1-loculaires, indefinies Cotyledons foliaces, plies sur la radicule ' 
Bombacees. 

indefinies. Styles soudes ou nuls. Feuilles simples 

distincts. . . Feuilles opposees 
definies, soudees 

Cotyledons foliaces, plies sur la radicule. 
alternes. Cotyledons distincts • 

ic icUun.uic. . .  —Malvacees. 
sinvant 1 axe de la radicule. Calice accrescent, dont) 

deux lobes tres-^llonges   j Difterocarpees. 
quelquefois plies sur la radicule, beaucoup plus courte ) rr- 

qu'eux. Calice non accrescent.   j Ternstrcemiacees. 
~ . ,,. w droits, petits, plus courts que la radicule —Marcgraviacees. opposees. . Cotyledons soudes entre eux, droits  —Guttiferes 

composees. Cotyledons presque nuls, plies sur la radicule tres-develo'ppee.' ! .' ' ' .'-Rhizobolees 
, ^ A w, , simples... Cotyledons suivant I'axe de la radicule, aussi larges qu'elle  ' —Hypericinees 

no i antheres. Cotyiedons drmts et epais. Capsule a 5 loges 1-sp.i Isostemonie. Fleurs irrelulieres   ! ' -B^aSes 1 par les filets. Cotyledons phsses dans leur longueur et plies sur la radicule. 5 carpelles accoles avec 1 
receptacle oblong. Fleurs regulieres ou irregulieres.. 

droits, suivant I'axe de la radicule. Diplostemonie. ! .'.T 
Hesperidie. Feuilles ponctuees —Aurantiacees. 
Fruit charnu ou caps. Feuilles compo- | ,T. sees, non ponctuees j meliacees. 

libres. Embryon courbe. Ovules 

Meiostemo'nie ( ordinairement 3-andrie). 3 samares ou ) TT 
A baie 3-locul. Feuilles simples opposees.' I Hippocrateacees. courbes ou plies sur eux-memes. Ordinairement diplostemonie. Samares, coques ou fruit),,, 

charnu 2-3-loc. Dans chaque loge 1 ovule lycotrope. Feuilles simples opposees \ Malpighiacees. 
2 juxtaposes. Double samare. Feuilles opposees  ,  a^otv^c Iseuldresse. . . J . ,  Acerinees. 

es. I 2-3. ]'®arnares' capsules ou fruit charnu. Feuilles ordinairement alternes . . . Sapindacees. superposes. 
| 2, I 3 loges. Capsule coriace 1-locul. ipar avort.). Feuilles opposees —Hippocastanees. 

& loges. Loques a endocarpe bivalve se separant du mesocarpe. Feuilles) ^ ^ 
I alternes i.  r > Diosmees (Cuspanees). 

droit.Carpelles I reunis. . I en une capsule a plusieurs loges polyspermes*. Plusieurs styles ' ' —Elatinffs 
L- +• » jusqu'a la matunte qui les separe, indehiscents, 1-sp. Un seul styie .—Trop^eolees I distincts | Coques a endocarpe bivalve, se separant du mesocarpe. Feuilles ponctuees -Diosmees (africaines). 

| Drupes plusieurs. Styles distincts a la base et partant du sommet des ovaires ) 
# 1 ovule pendant  t Simarubees. 

reunis en un seul, insere sur un ovaire gvnobasique. 1 J ^ 
ovule dresse 0ciinacees- une seule. Stigmate sessile. 2 ovules pendants. Feuilles oppos., ponctuees.—Amyridees. 
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sineux, et c'est lui qui fournit, dans le Cistus creticus et autres, 
la substance balsamique connue sous le nom de labdanum. 

§ 786. Nous ne ferons mention ici desBixinees que pour la ma- 
tiere tinctoriale, si connue sous le nom de Rocou , fournie par Fen- 
veloppe pulpeuse de la graine du Bixa orellana, et qui, rouge dans 
la nature, devient jaune-dore par Faction des alcalis ; des R6s6da- 
c6es que pour celle qui, sous le nom de Gaude, employee genera- 
lement pour teindre en jaune, est le produit d'une plante commune 
dans nos champs, le Reseda luteola. En regrettant de ne pas nous 
arreter sur la fleur irreguliere et si interessante de cette derntere 
famille, nous appellerons Tattention sur Tecartement terminal des 
parois de son ovaire, qui en laisse la cavite a decouvert, commesi 
la soudyre des families carpellaires, ordinairement si complete, 
s'etait ici arretee en route. La fleur, si curieuse souvent aussidans 
son irregularite, des Capparidees, serait I'objet de notre examen si 
Tespace ne nous manquait: les capres sont les boutons du genre 
Capparis, qui leur sert de type. 

§ 787. Cruciferes. — £ sepales en croix, 4 petales alternant 
avec eux [fig. 28-1), 6 etamines tetradynames inserees sur ou en 
dedans de 1 glandes dont I'ensemble forme un disque hypogy- 
nique (/fy. 627), un ovaire a deux placentas parietaux, une 
silique (fig. 630, 631) pour fruit et des graines sans perisperme, 
tels sont les caracteres qui distinguent facilement et surement 
cette famille si naturelle et si repandue dans notre pays. Nous 
ayons defini la silique ( § 528, fig. 426) avec sa cloison si dif- 
ferente des autres et determinant la coexistence de deux ca¬ 
racteres ordinairement incompatibles, la placentation parietale 
et la pluralite de loges (fig. 629, 632, 633); nous avons vu 
les diverses manieres dont la radicule se plie sur les cotyledons 
(fig. 172, 173, 469, 182). Les especes sont presque sans excep¬ 
tion herbacees ; leurs feuilles alternes et sans stipules, leurs fleurs 
blanches ou jaunes, rarement rougeatres. Elles sont remarqua- 
bles par la presence dans leurs tissus d'une grande proportion 
d'azote et d'une huile volatile; a la premiere, elles doivent leurs 
proprietes nutritives, dont les nombreuses varietes de choux 
fourniront le meilleur exemple, mais aussi leur facilite a se 
putrefier, et I'odeur infecte et animale qu'elles donnent en for- 
mant de Tammoniaque. Elles doivent a la seconde des proprie¬ 
tes stimulantcs, si exaltees dans la moutarde, et qui, plus atTai- 
blies.et temperees en outre par une matiere sucree, font le merite 
de certaines racines, le radis et la rave. Get affaiblissement, qui 
resulte naturellement de leur sejour sous la terre a I'abri de la lu- 

52. 
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627. 629. 628. 

miere, on le provoque artificiellement 
dans des parties exterieures: en les faisant 
avorter, comme dans I'inflorescence des 
Choux-Fleurs; en recouvrant leurs jeu- 
nes pousses, comme dans le Crambe; et 
ne choisissant que les feuilles int£rieures 
des bourgeons, comme dans les Choux 
pommes. La medecine met a profit ces 
propri6t6s excitantes, et s'en sert pour 
rendre le ton aux organes dans certaines 
maladies debilitantes, le scorbut surtout. 
Les Cruciferes, en effet, sont 6minem- 
ment anliscorbutiques, et d'une mani&re 
si generale, que dans un celebre voyage 

63i. 630. ['equipage attaque de ce mal fut gu6ri 

626-633. Organes de la fructification d'une Crucifere (Erynmum murale). 
626. Diagramme de la fleur. ' 
627. Fleur depouillee de ses enveloppes. — c Cicatrices resultant de la chute 

des folioles du calice. — g Glandes qui accompagnent I'insertion des etamines. — 
e' Les deux etamines plus courtes. — e" Les paires d'etamines plus longues. — 
p Pistil. 

628. Coupe verticale de la fleur. — c Calice. — p Petales. —e Etamines..— 
o oraire ouvert. — s Stigmate. 

629. Tranche horizontale de I'ovaire. — c Cloison. — g Ovules.. 
630. Silique. 
631. La meme, dont une des ralves a ete enlevee de maniere k laisser voir les 

graines attachees an replum. 
632. Coupe verticale de la graine. — /"Funicule. — t Tegument renfl£ a la 

chalaze c. — r Radicule. — c Cotyledons. 
633. Tranche horizontale de la graine. — t Tegument. — r Radicule, — c Coty¬ 

ledons incombants. 
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au moyen d'une piuntc nouvclle, et encore inconnue, mais qui, re- 
connuo crucifere par le botaniste Forster, un des compagnons de 
Cook, fut essayee a ce litre et obtint un plein succes. Les em- 
bryons sont oleagineux, et plusieurs esp&ces sont en consequence 
cullivees pour rimile qu'on en tire, par exemple , le Colza (Bras- 
sica napus), la Navette (Brassica campestris), la Cameline (Came- 
Una sativa), etc. 

§ 788. Papav^racees. — Nous retrouvons ici dans la fleur les 
parties qui se croisent alternativement * le calice de 2 sepales ca- 
ducs (de 3 par exception); les petales au nombre de 4 ou d'un de ses 
multiples ; les etamines en nombre double, ou plus ordinairement 
multiples, etalors opposees par faisceaux aux petales. Le style est 
court ou nul, les stigmates au nombre de 2 ou plus, et nous avons vu 
dans ce dernier cas la disposition peltee etrayonnante qu'ils affec- 
tent (§ 500, fig. 397). Le fruit oflre a I'interieur autant de placentas 
saillants sous forme de cloisons incompletes, et a la maturite se fend 
en autant de valves completement, ou bien seulement ausommetqui, 
couronne par le bouclier stigmatifere, offre ainsi dans son pourtour 
un cercle d'ouvertures par lesquelles s'echappent les graines. Celles- 
ci sont extremement nombreuses, avecun tr&s-petit embryon vers 
Pextremite d'un gros perisperme charnu-oleagineux. Les tiges sont 
ordinairement herbacees, les feuilles alternes, et toutes les parties 
gonflees d'un sue propre, gen^ralement laiteux, rarement d'une au- 
tre couleur. Ce sue a des proprietes tres-prononc6es, les unes re¬ 
sultant d'une grande acrete qu'on peut constater, par exemple, 
dans celui de YEclaire , et qui fait employer comme purgatives ou 
emetiques lesracines de plusieurs Papaveracees; les autres narco- 
tiques, connues principalement dans lesPavots, etdues a plusieurs 
alcalo'ides que leur sue charrie, la meconine, la codeine, la narco- 
tine et surtout la morphine. Ces substances, avecbien d'autres en¬ 
core, composent Yopium, qui n'est que ce sue concrete, apres avoir 
ete extraitdes capsules et de leurs pedoncules, ou il est plus abon- 
dant qu'ailleurs. Ces principes ne se trouvent pas dans la graine, de 
bquelle on tire unc huile qui fut long-temps suspecte a cause de 
son origine, mais qui, reconnue innocente, a ete admise dans le 
commerce et I'aide surtout a falsifier celle d'olive; elle estconnue 
sous le nom tfhuile d'ocillette, nom fort impropre qui n'est sans 
doute qu'un diminutif de celui d'oh'um. 

§ 789. Nous placerons ici un petit groupe intermediaire, parmi 
les polypetales, entre celles qui ofTrent la placentation parietale 
et celles ou elle est axile; car il presente Tune et I'autre a la fois, 
mais so distingue do tout le reste par le pelit sac cliarnu qui enve- 
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loppe son embryon et qui est fourni par un perisperme interne, 
ordinairement accompagne d'un externe renfle en une masse fari- 
neuse, plus rarement isole. 

Familles. Tableau IX. 
/ l-loculaire , polysperme. — Gros perisperme ) nympiie\cees 
\ farineux j 

Embryon dans un ] / plonges dans un disque cliarnu. \ 
sac particulier. \ . , I 1-2 ovules pendants. — Pas > Nelumbonees. 
- Fruit "ZZn? Perisperme | 

rnrnpllp<j 1 sur un receptacle a peine elargi. ) \ caipcucs, i 2-3 ovules attaches a Tangle V Cabombacees. 
\ interne. — Perisp. charnu.. .j 

Nymph&acees. — Nous ne reviendrons pas ici sur cette famille, 
dont le type, le Nenuphar blanc, nousadeja plusieurs fois occupes 
(§ 356, 560, fig. 223, 452). Les graines, dont la structure est si 
remarquable par I'existence d'un perisperme interne qui forme un 
petit sac autour de Tembryon, peuvent rendre quelques services 
par la masse du perisperme externe ou farineux, auquel on a eu 
quelquefois recours en temps de disette. Dans I'Amerique meridio- 
nale, on mange ainsi et Ton connait sous le nom de Mais d'eau celles 
d'une autre Nympheacee, la plus belle entre toutes ces belles fleurs, 
et qu'on a jugee digne en consequence d'etre dediee a la reine d'An- 
gleterre, la Victoria regia. Les feuilles et les fleurs de ces diffe- 
rentes plantes flottent sur les eaux stagnantes, au-dessous des- 
quelles se cachent leurs tiges rampantes, riches aussi en fecule 
qui peut servir a la nourriture, mais au moyen d'un lavage preala- 
ble qui la depouille des principes amers qui y sont meles. 

Les Cabombac&es vivent egalement dans I'eau, ainsi que le Ne- 
lumbOj dont le fruit singulier, avec ses carpelles ovoides disperses 
et a demi enfonces sur un large plateau charnu, peut se voir re- 
presente dans presque toutes les peintures chinoises, ainsi que ses 
fleurs et ses feuilles. On mange aussi ses rhizomes et ses fruits: 
dans ses graines, ce sont les cotyledons qui, devenus farineux, sup- 
pleent le perisperme manquant. 

POLYPETALES IIYPOGYNES a placentation axile. 

§ 790. Comme les families qui presentent ce triple caractere sont 
extremement nombreuses, nous chercherons a les distribuer a leur 
tour en plusieurs sections, et la structure de la graine nous four- 
nira une premiere division. L'embryon est a nu sous les teguments; 
ou bien il est entoure par un perisperme qu'il egale a peu pres en 
longueur: ou bien beaucoup plus court que lui, il est niche a son 
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extr6mit6. Mais faisons remarquer que si ce dernier caractfere a une 
valeur r^elle, les deux autres semblent en avoir beaucoup moins. 
Le ptSrisperme, lorsque sa masse n'est pas proportionnellement 
beaucoup plus considerable que rembryon, parait perdre pour la 
classification unegrande partie de son importance; il passe par des 
degradations insensibles du plus au moins, et meme disparait tout 
a fait dans des plantes evidemment assez voisines : aussi dans nos 
tableaux nous verrons-nous amenes quelquefois par deux chemins a 
la m&ne famille, generalement, il est vrai, a des tribus differentes. 

(Voyez Tableau X, page 612.) 
§ 791. Renonculac6es (Ranunculacece). — Pour ceux qui veu- 

lent bien comprendre ce que c'est qu'une famille, c'est un excellent 
sujet delude que celle - ci, d'autant plus 633 
qu'elle a servi en quelque sorte de base a tous • 
les travaux d'A.-L. de Jussieu, a qui son exa- 
men fournit le premier apergu sur la classifica¬ 
tion naturelle des plantes. Un calice compose 
de cinq folioles, cinq petales alternes, des eta- 
mines en nombre indefini et libres sur un torus 
plane ou saillant au bas duquel elles s'inserent 
{fig. 634 e); plusieurs carpelles inddpendants 
{fig. pi), tantot indehiscents et mono- 

639. 638. 637. 634. 636. 
634-639. Organes de la fructification d'une Renoncule (Ranunculus acns). 

.Fleur coupee verticalement. — c Calice. — pe Petales. — e Etamines. — pi Pistil compose de plusieurs carpelles sur un axe allonge. 
635. Diagramme de la fleur. 
636. Anth&re vue du c6t£ exterieur par lequel elle s'ouvre. 
637. La meme du c6te interieur. 
638. Section verticale d'un ovaire o Jaissant voir I'ovule g. — s Stigmate. 
639. Section verticale d'un carpelle mdr. — f Pdricarpe. — t Tegument de la 

graine. — p P^risperme. — e embryon. 
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spermos, tantot dehiscents et polyspermes; cles graincs ou le 
petit embryon est niche du cote du hile vers rextremitc d'un gros 
perisperme corne (fig. 039), tels sont ses caracteres generaux, 
tel est le type dont on pent suivre les deviations dans un certain 
nombre de genres : les uns ou le nombre quinaire des parties fait 
place au ternaire, d'autres ou les petales cbangent de forme, me¬ 
tamorphoses en petites lames ou en cornets, ou bien m3me man- 
quent tout a fait. Ils manquent, parexemple, et le calice prend 
alors les couleurs et I'apparence de la corolle, dans les Clematidees, 
ou sa prefloraison est valvaire, avec des feuilles opposees; dans les 
Anemonees, ou sa prefloraison est imbriquee, avec des feuilles al- 
ternes. Les Ranunculees olfrent le type decrit plus haut, avec des 
achaines renfermant une seule graine dressee (fig. 638, 639), tan- 
dis qu'elle etait peridante dans les deux tribus precedentes. Les 
Helleborees ont des follicules polyspermes avec des petales enroules. 
Dans toutes ces plantes, les etamines se terminaient par des antheres 
adnees et extrorses (fig. 634); mais elles deviennent introrses dans 
les Pceoniees, dont le fruit se compose de plusieurs carpelles de¬ 
hiscents ou non et renfermant plusieurs graines. Nous avons vu, 
par un exemple tire de cette famille (§ 487), mais qui y fait ex¬ 
ception , comment on peut passer graduellement des carpelles 
libres a un ovaire unique et multiloculaire. Elle nous montre de 
plus, par tout ce qui precede, comment certains caracteres peu- 
vent se modifier dans un groupe tres-naturel, quels sont ceux au 
contraire qui se montrent le plus invariables; elle nous enseigne 
leur subordination , demontrant Timportance de la graine et assi- 
gnant un rang plus eleve aux rapports de situation ou d'adhdrence 
des parties qu'a leur nombre. Les Renonculacees sont pour laplu- 
partdes plantes herbacees; quelques-unes, des arbrisseaux le plus 
souvent grimpants. Les feuilles depourvuesde stipules sont quel- 
quefois simples et reduites m&me a des phyllodes; mais leur limbe, 
generalement, se lobe plus ou moins profondement. Le sue d'ap- 
parence aqueuse est extremement acre etcaustique; les principes 
auxquels il doit cette propriete paraissent fort volatils; aussi 
sont-ils beaucoup plus energiques dans les racines que dans les 
parties exterieures, ou il se dissipc dans I'air on dans Teau envi- 
ronnante, quoique sur certains points eelles-ci les manifestent 
a un tres-haut degre : comme les Aconits, poisons si connus 
et dans les fleurs desquels les abeilles, dit-on, ont et6 quelquefois 
chercher les matdriaux d'un miel vdnencux ; comme diverses cs- 
peces de Renoncules et d'Andmoncs dont les feuilles ont 6te dans 
certains temps et dans certains pays employees comme vdsicatoi- 
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res a causo do leur action sur la pcau. Do la lo nom d'herbe aux 
gueux donne aux Clematites dont les mendiants so frottent pour 
developper sur leur corps des ulceres superficiels et passagers. 
L'Hell^bore, si vante dans I'antiquite, agit comme un violent pur- 
gatif. Dans les graines le principe acre existe, mais melange a un 
principe aromatique, cequi les a fait quelquefois employer par Icpeu- 
ple comme condiments en guise depoivre, nolamment cellesde la 
Staphysaigre (Delphinium staphysagria), ou se trouve d'ailleurs un 
alcaloide particulier, la delphine. 

§ 792. Le nombre quinaire s'observe encore dans la fleur des 
Silleniac&es, mais est remplace par le nombre ternaire dans les 
Wagnoliacees, dont nous avons deja eu occasion de parler (§ 358, 
386 [fig. 224]), et ou en meme temps on voit se multiplier les verti- 
cilles des petales; dans les Anonacees, ou on les voit seulement se 
doubler. Dans toutes ces families, on retrouve les etamines adnees 
s'ouvrant generalement en dehors ou sur le cote, le petit embryon 
a I'exlremite d'un gros perisperme, mais une consistance ou une 
configuration differente de celui-ci. Les deux dernieres offrent des 
proprietes analogues, un principe aromatique qui est exploite, 
pour la fabrication de I'anisette de Bordeaux, dans les fruits de la 
Badiane, connue vulgairement sousle nom ftAnis etoile, etqui, le 
plus souvent associe a un certain degre d'amertume, donne aux 
ecorces des Drymis et autres une vertu tonique qu'on a comparee 
pour quelques-unes a celles du quinquina. Get arome, repandu dans 
un mucilage sucre, fait rechercher comme comestibles les fruits de 
certaines Anones. 

§793. Nous observeronsencore, avec le fruit apocarpe, le nombre 
ternaire dans les Berberid6es, ainsi que dans les I.ardizabal6es et 
beaucoup de Mtenispermacees, ces deux dernieres families intime- 
ment liees entre elles, toutes deux a ileurs unisexuees par avorte- 
ment, renfermant dans chacun de leurs carpelles, les premieres un 
grand nombre d'ovules epars sur les parois laterales, les secondes 
un seul ovule recourbe attache sur le cote. Mais la derniere famille 
diflfere de toutes celles que nous avons precedemment citees, par le 
developpement que son embryon commence a prendre relativement 
au perisperme qu'il egale a peu pres. Leurs tiges grimpantes sont 
remarquables par la formation de leurs bois, dont les zones, sepa- 
reespar autant de zones cellulaires, ne correspondent nullement 
a la succession des annees; elles sont tout a fait semblables a 
celle que nous avons decrite et representee (fig. 110), avec cette 
difierence que les petits faisceaux de liber ne se montrent que dans 
une scule zone, la plus interieure. Les racines de plusieurs espe- 



620 BOTANIQUE. 
ces sont am&res et toniques, notamment celle qui est connue sous 
le nom de Colombo, et elles sont en consequence employees, dans 
divers pays etrangers, comme febrifuges. Les fruits sont souvent 
narcotiques, et c'est ainsi que Tun d'eux , la Coque du Levant 
(Cocculus indicus), est employee pour cette peche defendue oil Ton 
n'a qu'a recueillir le poisson qui vient flotler engourdi a la surface 
de I'eau dans laquelle on a jete de ce fruit. On y a d^couvert un 
alcaloide particulier, la picroloxine, dans lequel reside probable- 
ment cette propriete. 

§ 794. Les etamines sont opposes aux petales dans les Berb^ri- 
dees, Larizabatees et M6nispermees; mais nous avons fait deja voir 
(§ 386) que c'est un r^sultat necessaire du nombre des parties de 
la fleur disposes par verticilles ternaires et doubles pour chaque 
ordre d'organes. Mais il n'en est pas de meme dans les Ampelictees 

643. 642. 641. 

640. 647. 644. 646. 645. 

640-647. — Organes de la fructification de la Vigne (Vitis vini/era). 
640. Diagramme de la fleur. 
641. Fleur au moment de la floraison qui detache les petales p par le bas, 

tandis qu'ils restent unis en haut. — c Calice. — g Glandes. — e Etamines dont 
on aperjoit seulement les filets. 

642. Fleur apres la chute des petales, — g Glandes. — e Etamines. — p Pistil. 
643. Section verticalede la fleur. — c Calice. — p Petales. — e Filets.— o Ovaire 

avec ses deux loges et leurs ovules dresses. — s Stigmate. 
644. Fruit (vulgairement le grain de raisin). 
645. Graine (vulgairement le pepin). 
646. La mime, couple verticalement. — t Tegument. — p Perisperme. — 

e Embryon. 
647. Coupe horizontale de la meme vers son milieu. — I Tegument. — p Pe¬ 

risperme. 
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on vhuferes, dont les verticilles sont tornaires ou quaternaires, et 
ou neanmoinsles lou Spetales sontopposeesai|xetamines (fig.GiO). 
Ici I'opposition resulte de ravortemcnt d'un rang entier d'etamines, 
comme le prouve leur existence rudimentaire sous la forme de 
cinq lobes dans le Leea. L'ovaire, assis sur le milieu d'un gros 
disque glanduleux (fig. 624) dont le pourtour porte les etamines, 
est surmont6 d'un style et d'un stigmate simples, et creuse de 
deux a six loges, au has desquelles so dressent un ou deux ovules 
[fig. 643). II devient une baie, et chacun connait les graines ou 
petits pepins (fig. 645) qu'on trouve a leur interieur, sous le te¬ 
gument comme ligneux desquels on trouve un perisperme dur 
du double plus long que I'embryon qui occupe son axe, tourne vers 
le point d'attache (fig. 646). Les Ampelidees sont des arbrisseaux 
le plus souvent grimpants, a noeuds renfles et susceptibles de se 
desarticuler, a feuilles alternes, lobees, ou que composentplusieurs 
folioles pennees ou palmees. Nous avons vu comment les inflores¬ 
cences opposees a ces feuilles peuvent se changer en vrilles (§ 185, 
fig. 172). Nous avons signale la grosseur des vaisseaux qui trans- 
portent la seve, la force et I'abondance de celle-ci (§ 257, 259) 
dans les tiges. Quelques-unes, celles de plusieurs Cissus, ressem- 
blent, par leurs zones alternatives ligneuses etcellulaires, a celles 
des Menispermees, mais on n'y trouve pas de liber qui, dans la 
vigne, estchaque annee detache avec la couche corticale tout en- 
tiere. Est-il besoin de rappeler les produits que I'homme tire du 
raisin? Le sucre abondant associe dans la pulpe a un acide vege¬ 
tal, le tarlrique, donne au fruit frais son agreable saveur, se con¬ 
centre dans le fruit sec et, communiquant aux sues la propriete de 
fermenter, permet de les transformer dans la boisson la plus esti- 
mee entre toutes celles qu'on nomme alcooliques. 

§ 795. Les Zygophyll6es, les Rutacees, les Diosm£es, les Zan- 
thoxyl&es et les Simarubees forment ensemble un groupe tres-natu- 
rel, qu'on confond quelquefois en une seule famille sous le nomcom- 
mun de Rutacdes, dont ce seraient alors autant de. tribus. Elles se 
trouvent dissociees cependant dans nos tableaux, parce que le pe¬ 
risperme manque dans les unes et se developpe dans les autres. 
Nous voyons que cette double structure se rencontre dans une 
meme famille, celle des Diosmees ; mais elle sert alors a caracte- 
riser des sections d'autantplus nettementdistinctes que les plan- 
tes qui les composent appartiennent a des parties differentes du 
globe : celles de la Nouvelle-Ilollande etant pourvues de peri¬ 
sperme, celles de I'Afrique en etant depourvues, ainsi qu'une frac¬ 
tion des Americaines (les Cuspariees), tr6s-remarquables d'ailleurs 

53 
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par leurs cotyledons diversement chiffonnes, plies sur eux-memes 
et sur la radicule qu'ils enveloppent. Le perisperme des Zygo- 
phyllecs est d'une consistance cornee ; ce sont des herbes, ou plus 
souvent des arbrisseaux, ou des aibres a feuilles opposees dont 
Tune souvent beaucoup moins developpee que I'autre, a inflores¬ 
cence definie. Leur bois est quelquefois extremement dur, par 
exemple dans les Ga'iacs, ou il jouit, ainsi que I'ecorce , de pro- 
prietes excitanles, dues sans doute a un principe particulier, la 
ga'iacme, qu'on a comparee a une resine, quoiqu'elle en difl'ere 
par quelques caracteres. Dans les trois families suivantes, qui ne 
sont representees en general que par des plantes ligneuses, on 
trouve presque toujours une huile essentielle tres-abondamment re- 
pandue, et sa presence est indiquee par les points transparents qu'on 
apercoit sur les feuilles en les regardant a travers le jour, points 
correspondants aux petits reservoirs de I'huile volatile incolore. II 
en resulte, pour beaucoup de ces plantes, des proprietes excitantes, 
attribut general de ces huiles, et une odeur aromatique extreme¬ 
ment prononcee qui se repand souvent au loin, comme on pent s'en 
convaincre par la Rue et la Fraxinelle de nos jardins, par les 
Diosmees de nos orangeries. Les navigateurs, approchant du cap de 
Bonne-Esperance, recoivent souvent en pleine mer des boutfees 
odorantes, dont I'origine est dans les nombreuses especes de cette 
famille qui couvrent cette terre. Dans quelques Zanlhoxyl£es, les 
fruits participent a ces qualites, et le nom de Poivriers qu'on leur 
a donne Findique assez; mais dans d'autres s'y joint un principe 
amer qui communique a leurs ecorces des proprietes febrifuges, 
notamment a la celebre ecorce d'Angusture (Ticorea febrifuga). 
Dans les Simarubees, ce" dernier principe reste seul et domine, et 
par consequent leurs proprietes sont un peu differentes, comme 
le prouve Fusage medical de Vecorce de Simarouba et de cello du 
Quassia amara. On y a constate la presence d'une matiere resi- 
noYde, la quassine. 

§ 796. Nous avons fait connaitre le fruit tout particulier des G6- 
ramacees (§ 520,/?#. 410). Celles qu'on cultive dans les jardins 
sous le nom de Geraniums, et dont on a multiplie a un tel point 
les varietes, appartiennent toutes en realite au genre Pelargonium, 
et sont originaires de FAfrique australe. 

§ 797. Nous voyons encore dans les Malvacees un exemple de 
ces grands groupes naturels qui reunissent plusieurs families. Aussi 
cello qui portait primitivement ce nom comprend-elle maintenant 
les SterculiacGes, Byttneriac£es, Bombac6es et IVIalvacdcs pro- 
prement dites. Ces dernieres, cellos qui nous sont les plus fami- 
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648. f.53. 

648-656. Organes de la fructification d'une Mauve (Malva sylveslris\. 
648. La fleur vue par en haut, avec son pedoncule accompagne de deux sti¬ 

pules s. 
649. Diagramme. 
650. Section verticale de la fleur. — i Calicule ou involucre. — c Calice. — 

p Petales. — t Tube des etamines monadelphes, elargi en voute au-dessus de 
I'ovaire o et soude 4 sa base avec les petales , divise k son sommet en un grand 
nombre de filets portant autant d'antheres a. — s Styles distincts au sommet, 
soudes inferieurement en un seul. 

651. Une anthere s^paree avec le sommet du filet. 
652. Fruit environn^ du calice persistant. — c Coques verticillees, reunies par 

I'axen. 
653. Une coque separee vue de cote. 
654. Graine. 
655. Embryon. 
656. Sa coupe vers le milieu de sa hauteur pour montrer 1'agencement de ses 

cotyledons. 
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vaire (commun, au reste, a tout le groupe), assez souvent entoure 
exterieurement d'un involucre ou calicule (fig. 273); leurs petales, 
en general grands, obliques et obcordiformes, tordus mSme apres 
I'^panouissement; leurs etamines a filets reunis dans une partie do 
leur longueur en un cylindre qui se soude inferieurement avec la 
base des petales, se termine superieurement par un bord entier 
ou quinquelobe, et se divise exterieurement en un nombre plus ou 
moins considerable de filets, chactin termine par une anthere re- 
niforme, uniloculaire (fig. 311, 651), remplie d'un pollen a gros 
grains globuleux etherisses; leurs carpelles, verticilles autourd'un 
gros axe central en forme de colonne (fig. 408, 652) du sommet 
de laquelle partent les styles soudes ensemble, excepte a leur 
extremite (fig. 389, 650 s), renferment chacun une ou plusieurs 
graines, dans lesquelles Tembryon sans perisperme reploie sa 
radicule entre ses cotyledons plisses (fig. 655, 656). Les feuilles 
alternes, stipulees, sont la plupart plus ou moins profondement 
lobees, et alors, en general, fort sujettes a varier. Les diverses par¬ 
ties sont ordinairement tout impregnees d'une substance mucilagi- 
neuse qui leur donne les proprietes emollientes par lesquelles elles 
sont renommees. C'est a cette famille qu'appartiennent les Gossy- 
plum, dont les graines sont recouvertes de ce lacis de filaments 
fins qui constitue le coton, si important pour 1'industrie. 

Les Bombac£es, dont quelques especes offrent egalement des 
graines revetues d'une sorte de peluche qu'on emploie aussi, 
quoique moins generalement, forment une famille extremement 
voisine des Malvacees, distincte par son port plut6t que par des 
caracteres de fructification bien nettement tranches, et parmi les- 
quels la forme du pollen differente est peut-etre le plus constant. 
Nous ne les citons au reste ici que comme fournissant les plus gros 
arbres de la terre. Le plus connu est le Baobab (.Adansonia), qui 
habite les cotes occidentales de PAfrique sous les tropiques. Mais 
d'autres Bombacees peuvent presque rivaliser avec ce geant des 
vegetaux. Leurs branches, qui s'etendent au loin et vers leur ex¬ 
tremite, se rapprochent de la terre en s'inclinant sous leur propre 
poids. couvrent des espaces de terrain assez considerables pour 
qu'un seul arbre, vu de quelque distance, prenne Tapparence d'un 
bois tout entier. C'est que du reste leur ddveloppement est moins 
remarquable en hauteur qu'en largeur; et leur tige, au lieu de 
s'elancer en colonne, se renfle plus ordinairement en forme de 
barrique monstrueuse. En examinant dans les ouvrages botaniques 
artistiques les vues par lesquelles on a cherche a peindre cette ve¬ 
getation tropicale, on ne manquera pas de remarquer plusieurs ar- 
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bres de cette m6me famille remarquables par leurs dimensions on 
meme la bizarrerio de leurs formes. Sous cerapport, nous recom- 
manderons le Chorisia ventricosa, dont le tronc, dilate vers la moi- 
tie de sa hauteur, retreci insensiblement vers sa base et son som- 
met, oflre I'apparence d'un fuseau gigantesque. 

G'est aux Byttn^rJacees qu'appartient I'arbre qui fournit le ca¬ 
cao [Theobroma). G'est son embryon charnu, oleagineux, de cou- 
leur brunatre, de consistance de cire, qui, apres avoir ete torrefie, 
serta la fabrication du chocolat, dans lequel on tempere par.le 
melange du sucre Tamertume assez intense de lamatiere. La pulpe 
huileuse, qui remplissant la loge entoure les graines, participe un 
peu a leur saveur, et est employee sous le nom de beurre de Cacao. 

§ 793. Les Temstroemiacees se divisenten plusieurs tribus, dont 
Tune, celle des Camelliees, merite de nous arreter un instant par 
deux arbrisseaux qui s'y rapportent: Tun, \eCamellia, que labeaute 
de ses fleurs (nommees vulgairement roses du Japon) a mis a la 
mode, et dont la culture en consequence a su obtenir de si nom- 
breuses et riches varietes; I'autre, dont bien peu de personnes 
connaissent les fleurs, quoique fort elegantes aussi, mais dont les 
feuilles sont devenues un des objets de commerce les plus impor- 
tants de la terre, le The. On sait qu'il est originaire de la Chine 
et que e'est elle qui le fournit a la consommation du monde, quoi- 
qu'on ait commence a essayer sa culture dans quelques autres 
pays, notamment au Bresil. La feuille recueillie jeune est legere- 
ment torrefiee et pressee pour la debarrasser d'un sue assez abon- 
dant, acre et legerement corrosif; on Fenroule ensuite, et on lades- 
seche plus ou moins rapidement, selon qu'il s'agit de la fabrication 
du the vert ou de celle du the noir, pour lequel on emploie d'ailleurs 
des feuilles un peu plus agees et consequemment plus ligneuses. Ainsi 
preparees, elles contiennent, outre plusieurs substances qui leur 
sont d'ailleurs communes avec toutes les autres feuilles, trois au¬ 
tres qui leur donnent leurs proprietes particulieres : 40une huile 
essentielle , qui communique au th6 son arome; 2° de la theine, 
substance quaternaire, riche en azote puisqu'elle est composee de 
Satomesde carbone, 10 d'hydrogene, 2 d'azote, 2 d'oxygene; 3° de 
la caseine, autre substance azotde que nous avons appris ailleurs a 
connaitre (§301). Cette derni^re est insoluble dans I'eau chaude 
qui dissout les deux autres, les seules par consequent qui se trou- 
ventdans Pinfusion du th6 telle que nous la prenons. Ce n'estdonc 
pas une boisson excitante seulement, mais elle est en m6me temps 
nourrissante, puisqu'ellepeut contenir de la theine jusqu'a plus de 6 
pour 100 du poids du the employe, un peu moins en general, 
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d'apres sa qualite et le degre plus ou moins parfait do la dissolu¬ 
tion. Cette propriele du the, qu'on soupconnait si pen autrcfois. 
rend compte de son usage si general dans d'autres pays que la 
France, et du degre de concentration qu'on aime a dormer a son 
infusion. Mais les Chinois et autres peuples asiatiques ne s'en con- 
tentent pas : ils mangent les feuilles ainsi bouillies. Or comme, 
apr6s avoir ete epuis6es des principes solubles, elles se trouvent 
retenir la caseine, et en telle proportion que ce residu peut en 
contenir 28 pour 100, il fournit un aliment plus riche encore en 
azote des -f que la boisson. 

§ 799. Les Guttiferes doivent ce nom a la presence d'un sue 
gommo-resineux, ordinairement jaune, acre et amer, connu dans 
plusieurs des especes de cette famille sous le nom de gomme-gutte, 
et si gen^ralement employe dans la peinture. L'energie de son ac¬ 
tivity, qui provoque a certaine dose un veritable empoisonnement 
par inflammation, a fait proscrire son usage a I'inteheur, quoi- 
qu'on accuse certains remedes purgatifs tres-actifs de lui emprunter 
une partie de leur puissance. Ce sue ne se retrouve pas dans la 
pulpe des fruits; car il en est plusieurs qu'on mange, etmemel'un 
d'eux, le mangostan, passe pour le plus delicieux des Iropiques. 

§ 800. Nous citerons les ErythroxyUes pour le Coca (Ery- 
throxylum coca), Tune de ses especes, dont les feuilles sont tres- 
usitees au Perou : on les mache avec un petit melange de poudre de 
craie, et les ouvriers des mines en font surtout un continuel usage. 
On dit qu'ils peuvent, par ce secours, se passer long-temps de toute 
nourriture, meme en se livrant a un travail assez rude ; et, dans 
ce cas, il semblerait que cette feuille, comme celle du the, doit 
contenir un principe tres-nourrissant. Mais d'autres voyageurs lui 
attribuent un tout autre effet, qui s'accorderait peu avec le r^cit 
des premiers : ce serait un puissant narcotique, dont les effets 
surpasseraient ceux de Topium lui-meme. II serait done fort inte- 
ressant que la chimie nous fit connaitre la composition du coca. 

§ 801. Les 3¥lalpighiac6es presentent toutes une modification de 
I'ovule, que M. Grisebach a nomme hjeotrope (de Xuxo;, mors de 
cheval). II presente en etTet la forme d'un mors, ou mieux d'un ha- 
megon dont le funicule pendant formerait la moiti6 d'un des cotes , 
I'ovule recourbe en sens inverse la courbure et I'autrc moitid ascen- 
dante. Aussi I'embryon, se modelant sur cette courbure de I'ovulo 
ou il se forme, a-t-il presque toujours ses cotylddons plies sur eux- 
memes. Faisons remarquer que dans cette famille , ainsi que dans 
la suivante et plusieurs autres polypetales, une partie des genres 
a des fruits charnus, une autre partie des fruits sees, des sa- 
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mares pour le plus grand nombre : ce sont meme les Malpighiacees 
qui peuvent fournir les exemples des modifications les plus variees 
de cette sorte de fruit. Nous en avons represente un [fig. 404). 
Toutes sont des arbres ou arbrisseaux, et beaueoup des lianes re- 
marquables par une structure anormale (§ 8G, fig. 106, 107). 
Nous avons egalement fait connaitre (§ 251, fig. 218) la structure 
des glandes qui existent communement sur leurs feuilles ou leurs 
petioles, et dont la presence est si caracteristique sur leurs fo- 
lioles calicinales, au dos desquelles eljes s'accolent par paires, 
ainsi que lespoils particuliers au genre Malpighia (§ 218, fig. 214), 
d'ou ils empruntent leur nom. 

§ 802. Les Sapindacees sont egalement remarquables par ia 
structure de leurs lianes (§ 88, fig. 109). Elles le sont aussi par leur 
defaut frequent de symetrie entre les etamines, souvent reduites a 
8, et les enveloppes, dont le nombre est quinaire; par lespetales, 
souvent doubles chacun comme d'un second petale interieur. Les 
fruits charnus de plusieurs especes se mangent; et ceux des Eu¬ 
phoria, connus sous les noms de litchi et de longan, sont des 
plus estimes en Chine. Ceux du Sapindus saponaria et quelques 
autres se distinguent par une tout autre propriete de leur chair, 
celle de fondre lentement dans I'eau a la maniere du savon, de la 
blanchir en la rendant mousseuse et propre au degraissage. On en 
extrait, par I'alcool, une substance blanche, tres-soluble dans 
I'eau sur laquelle elle produit I'elFet dont nous venons de parler, 
neutre, non volatile, composee seulement de carbone, hydrogene 
et oxygene : c'est la saponine, la meme qu'on obtient de la racine 
de la Saponaire et autres Caryophyllees. 

§ 803. Dans les Meliac^es nous observons un remarquable 
exemple de cesdoublures d'etamines dont nous avons parle (§ 424). 
Le filet est accole en tout ou en partie a une laniere assez large et 
ordinairement bifide au sommet, placee en dehorsde lui, et ces la- 
nieres se soudent entre elles par leurs bords, de maniere a former 
un tube qui porte les etamines. Un autre tube, plus court, entoure 
souvent I'ovaire. La graine est ou perispermee (dans les Meliees) 
ou sans perisperme (dans les Trichiliees). Les feuilles, le plus 
souvent, sont composees une ou plusieurs fois. Les proprietes de 
ces plantes ameres, astringentes et toniques peuvent acquerir une 
intcnsit6 telle qu'elles determinent le vomissement, la purgation 
et meme rempoisonnement. L'amertume se retrouve dans i'huilo 
des graines charnues do quelques especes, notamment du Carapa, 
dont les indigenes de la Guyane enduisent leurs corps nus, qu'ils 
savent ainsi soustraire aux attaques des insectes. 
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§ 804. Dans les C6drelac&es, famille tres-voisine cl autrefois 

confondue, nous retrouvons les memes principes, mais autrement 
combines, tellement que les excitants disparaissent presque, tandis 
que les amers, dominant, donnent des qualites febrifuges a plusieurs 
especes, dont Tecorce est employee a ce titre avec succ&s dans les 
pays ou elles croissent. Ils contribuent aussi, sans doute, a preser¬ 
ver le boisdes ravages des insectes, et concourent a sa longueduree 
avec la finesse et la densite de son grain. Les arbres de cette fa¬ 
mille, en etTet, sont en possession de fournir les bois les plus re- 
chercbes pour Tebfenisterie, et il nous suffira do citer parmi eux 
YAcajou (Swietenia mahogoni), quoique plusieurs autres, moins 
repandus par le commerce, soient estimes autantetplus dans leur 
patrie 

§ 805. Les Aurantiacees ont pour type I'Oranger, dont le fruit a 
recu de quelques auteurs le nom d'hesperidie et nous a deja occu- 
pes plusieurs fois (§ 505, 512, 521). II est a peu pres le meme dans 
la plupart des autres genres, sauf des modifications de forme, de 
grandeur, de couleur, de saveur; mais la variete de celles-ci est 
extreme, et c'est un exemple frappant de Tintluence de la culture 
sur les fruits domestiques. Toutes les parties sont criblees de 
petites glandes vesiculaires ou cavites remplies d'une huile vola¬ 
tile, dont la nature peut varier suivant les divers organes, et qui 
parsement les feuilles de points transparents au jour. Ces feuilles 
sont simples ou souvent composees, et nous citerons, a ce sujet, 
celles de I'Oranger, qui semblent dans le premier cas, mais ou la 
presence de deux rebords foliaces sur le petiole et I'articulation de 
la feuille au-dessus d'eux indique clairement une feuille trifo- 
liolee. Leur bois est dur et compacte, et, comme tel, employe en 
ebenisterie : par exemple, celui de.Citronnier. 

POLYPETALES PERIGYNES. 

§ 806. Nous pourrons diviser les perigynes, comme leshypogy- 
nes, d'apr^s la placentation axile ou parietale. La graine est pour- 
vue d'un perisperme dans un certain nombre de families et en est 
depourvue dans d'autres; ce qui nous permet d'etablir deux sections 
dans les perigynes a placentation axile, sections entre lesquelles 
nous placerons celles a placentation parietale, pour obtenir une 
serie qui se lie mieux avec les parties precedente et suivante do la 
sdrie gdnerale. 

(Tableau XI, page G28.) 



Familles. Tableau XI. POLYPfcTALES PfSRIGYNES. 

1. Placentation axile. Graine sans perisperme. 

Calice libre. Carpelles soudes. Graines definies. Fleurs regulieres. Drupe 

libres. Embryon 

2-3-loculaire. I style Cotyledons planes . . . Isostemonie  
knoyau 5-loc. 5 styles Cotyledons planes . . . Diplostemonie  
k 2-5 noyaux. Style simple ou nul. Cotyledons chiffonnes.. Diplostemonie  

antitrope. 5-1 follicules. Dans chacun 1 graine dressee  Diplostemonie. Monadelphie. . 
amphitrope ... I Carpelle indehiscent, ordinairem. charnu. 1 graine sur un funicule dresse du fond. Fl. regulieres. Pas de stipul.- 

| Legume, j Fleurs papilionacees. Etamines diadelphes I. . Stipules. Papilionacees. . . . 
1 Fleurs irregulieres, souvent 3-1-petalees. Etamines libres. Stipules. Swartziees  

homotrope droit. Legume.—Fleurs I irregulieres i prefloraison imbriquee . . . . .i. . Stipules. Cesalpiniees. . . . 
I regulieres a prefloraison valvaire . Stipules. Mimos^es....... 

Carpelles 1 ou plusieurs 1-2-spermes. Cotj'ledons planes. Fleurs rosacees. Anth&res introrses. Stipules. . . 
Plusieurs achaines. Cotyledons tordus. Petales indefinis semblables au calice. Anth. extrorses. Pas de stipul.' 
Plusieurs follicules verticilles polysp., chacun accompagne d'une ecaille. Embryon cylindr. Cotyled. planes. 

soudes. . Fleurs | irregulieres. i Petales et etamines reduits le plus souvent a 1. Calice eperonne. 
I r •   " " Petales ennombreegalaux divisions du calice. Etam. en nombre egal, double ou triple des petales. Calice tubuleux, 

I regulieres. Graines indefinies. Antheress'ouvrant par | des fentes j.    
| des pores !  

adherent k Tovaire l-pluriloc. Antheres s'ouvrant par J des pores terminaux. Etamines definies. Un seul style, 
des fentes. Etamines indefinies. j Plusieurs styles. Fruit charnu. Cotyledons droits. 

—Chailletiacees. 
—Spondiacees. 
—Burseracees. 
—CONNARACEES. 
—'TEREBINTIIACEES. 

t Legumineuses. 

Rosacees. 
—Calycanthees. 
—Crassulacees. 

Vochysiacees. 
I Lytiirariees. 
J Melastomacees. 

— POMACEES. 
| Un seul style. Double verticille de loges superposees. Cotyledons tor- Qranatees. 

dus. FeuiUes non ponctuees ) 
Un verticille regulier de loges *. 

r Etamines 

definies. Ovules 

monadelphes a tube cuculliforme. Fruit ligneux. Feuilles non 
ponctuees  

k tube droit. Baie. Feuilles non ponctuees. . 
libres. Fruit charnu. Feuilles ponctuees ^  
libres ou polyadelphes. Fruit sec. Feuilles ponctuees. . . . 
]-plusieurs dresses. 1 loge. Feuilles ponctuees  
pendants **. 

Antheres J courbes s'ouvrant vers la base. Plusieurs loges. Fruit charnu. Cotyledons tordus. Pas de stipules   
I droites s'ouvrant dans toute la longueur. Embryon k radicule 1 tres-longue. Cotyledons planes, l-plusieurs loges. Stipules •. . 

I tres-courte. Cotyl. I tordus ou rides. 1 loge avec plusieurs ovules pendants du 
sommet. Pollen ovoide. Pas de stipules . ....... 

I planes. Plusieurs loges. Pollen tricorne. Pas de stipules. 

• Lecythidees. 
—Barringtoniees. 
—Myrtacees. 
—Leptospermees. 
—Cham^elauciees. 

Memecylees. 
Rhtzopiiorees. 

I Combretacees. 
—Onagrariees. 

{En regard de la page 628.) 



Familles. (Suite du Tableau XI.) 

Embryon dans I'axe d'un 
perisp. charnu Etamines 

2. Placentation parietale. 

opposees aux petales par faisceaux, | alternant avec des ecailles multifides. 1 style. Herbes. Feuilles ordinairement opposees. . . 
 | ou settles, alternant avec des glandes. Plusieurs styles. Arbres. Feuilles alternes  
alternes avec les petales ) sendees en une colonne centrale. \ termiuaux. Arille. Embryon a cotyledons foliaces. Plantes grimpantes. 

en nombre egal, . . . Ovaire libre. Styles j Stipules I . 
1 lateraux. Pas d'arille. Embryon cylindrique. Plantes non grimpantes, 
I Pas de stipules  

libres. Ovaire J libre. . . I Capsule 3-valve. Embryon a cotyledons foliaces   
I | Capsule 2-3-valve. Embryon cylindrique. Souvent diplostemonie  

adherent. Baie. 2 placentaires. Embryon tres-petit & I'extremite d'un gros perisperme 
depourvudepe- • j definies, en nombre double des petales, monad. Antheres 1-locul. Ovaire libre. Style et stigmate simples. Capsule 3-valve, 

risperme. . . j -t:'tamiIies | indefinies, ainsi que les petales. Antheres 2-locul. Ovaire adherent. Un long style. Plusieurs stigmates. Baie. Plantes grasses.. . 
entourant un perisperme farineux. Etamines et petales indefinis. Antheres 2-locul. Ovaire semi-adherent. Plusieurs stigmates sessiles. Capsule adehisc. locu- 

licide. Plantes grasses '  

— Loasees. 
—Homalinees. 

' J Passiflorees. 
' j- Malesherbiacees . 
.—T urneracees. 

Saxifragees. 
Grossulariees. 
Moringacees. 
Cactees. 

" | FlCOi'DEES. 

3. Placentation axile. Graine perisperm6e. 

Graines indefinies. Ovaire plurilocul. 1 libre. Etamines doubles des pet. alternant avec des appendices steriles. Capsule 4-loculaire 
1 libreouadherent.Etam.sans appendices alt., | egalesou doubles ' ^ ^ ---- J 

definies. Ovaire adherent. Ovules pendants. Embryon 

despet.Carpell.Seseparant I au sommet. Autantde styles distincts.- 1 I k la base. Style simple - 
ou multiples. Capsule k dehiscence apicilaire ou se rompant sur 

les cotes. Styles distincts ou soudes  
indefinies. Antheres s'ouvrant au sommet. Capsule 2-locul. Styles distincts. . . .... 

dans I'axe d'un perisperme qu'il egale & peu pres *. 
k cotyledons foliaces. 1-plusieurs ovules. Carpelles se separant au sommet. 2 styles. Etamines 

doubles des petales. . .    
1 ovule. Drupe. Style simple. Etamines egales ou multiples. . . ' • 

cylindrique  1 ovule. 3-4 carpelles indehisc. Styles distincts. Etam. egales ou doubles.- 
tres-petit vers I'extremite d'un gros perisperme **. 

corne. 1 ovule. Achaine double. 2 styles. Etamines egales. Prefloraison imbnquee. 

-Francoacees. 
-Saxifragees. 
-Escalloniacees. 
| Philadelphacees. 
—Baueracees. 

>Hamamelidees. 

charnu. 

ascendants. . . . . 
libre.Embryon egal au perisperme., 

1 ovule. Baie 2-pluriloc. j Autant de styles. Etamines egales. Prefloraison valvaire.- 
I Style simple  

Drupe 4 noyau 3-loc. Style simple. Etamines egales. Prefloraison valvaire, 
1-2 ovules. Fruit sec 3-4-locul. Styles libres ou soudes. Etam. egales.Prefl. imbriquee.- 

-Alangiees. 
-Haloragees. 

— Ombelliferes. 
-Araliacees. 
-Hederacees. 
CORNAC£ES. 

—Bruniacees. 
a cotyledons larges et foliaces, avec une radicule ties-courte ***. 

Ovules 1-2 ascend. Fruit charnu ou capsule k dehiscence septicide. Etamines egales et oppo¬ 
sees aux petales. Prefloraison du calice valvaire  

1-plusieurs ascend. Fruit charnu bu capsule a dehiscence loculicide. Etamines egales 
et alternes aux petales. Prefloraison du calice imbriquee   . 

cylindrique, a cotyledons tres-courts. 1 ovule dresse. 3-5 carpelles indehiscents. Etamines egales et 
alternes. Onglets des petales soudes  

j Rhamnees. 

j- Celastrinees. 
1 Stackhousiacees. 
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§ 807. Pllisieurs families, les Spondiac&es, les Burs&rac&es, les 

Connarac&es, les T6r6bmthac6es, 6taient, dans le principe, confon- 
dues ensemble en une seule sous ce dernier nom. Elles offrent, en 
eflet, quelques caract^res communs, mais d'autres bien distincts, 
notamment dans le fruit, qui se compose de carpelles separes avec 
un embryon homotrope dans les Terebinthacees, antitrope dans les 
Connaracees, soudes en un drupe a plusieurs noyaux dans les 
Burseracdes, a un seul plurilcculaire dans les Spondiacees. Les 
avortements sont assez frequents dans les fleurs de plusieurs de 
ces families, de maniere que quelques-unes de leurs plantes 
semblent, par exception, rentrer dans les diclines ou les apdtales. 
Mais elles sont necessairement entrainees ici a la suite de plantes 
plus nombreuses et completes, dont elles offrent le type avec 
quelques-unes de ces degradations dont nous avons parle autre 
part (§770). 

Les Burs&rac&es sont des arbres ou arbrisseaux pleins de sues 
resineux, dont plusieurs sont repandus dans le commerce sous les 
noms de baumes et d'encens. Nous ne citerons que les plus connus, 
comme le baume de La Mecque, fourni par le Balsamodendron opo- 
balsamum; celui de Gilead, par le B. gileadense; la myrrhe, par 
le B. mxjrrha; la gomme elemi, par Ylcica heptaphylla. G'est le 
Buswellia serrata qui produit dans I'lnde le veritable encens,. 
sous le nom duquel on met en circulation plusieurs autres ma- 
tieres resineuses, les unes etrangeres a cette famille, les autres 
qui lui appartiennent. Dans les pays tropicaux ou habitent ces 
differents arbres, ce sont ordinairement les branches elles-memes^ 
tout impregnees de leurs sues, qu'on fait bruler dans les temples. 
II est clair que ces produits jouissent, a des degres divers, des 
proprietes stimulantes qui appartiennent generalement aux re- 
sines, et e'est a ce titre que plusieurs sont employes par la me- 
decine. 

Nous les retrouvonsdans les Terebinthacees; mais Thuile vola¬ 
tile, qui tient leur resine en dissolution, est souvent d'une acrete- 
extreme, et leur sue applique sur la peau, et a plus forte raison 
pris a I'int^rieur (par exemple, celui de plusieurs Sumacs), deter¬ 
mine des accidents plus ou moins graves : on en attribue meme 
aux emanations seules de quelques arbres de cette famillo. Mais 
ces sues rendent de grands services aux arts, en fournissant 
quelques-unsde ces beaux vernis designes quelquefois sous le nom 
de laques, qui, blancs d'abord, tant que les innombrables parti- 
culcs de la substance organique qui les forme, encore desagregecs, 
disperscnt la lumicrc dans toutes les directions, plus tard, quand 

54 
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ces particules decomposees au contact de I'air se sont liees en une 
masse homogfcne, passent a une belle couleur rouge ou noire. La 
premiere est, par exemple, celle de la laque da Japon, produit du 
Stagmaria verniciflua; la seconde, celle du vernis du Japon 
(Rhus vernix). Deux especes de Pistachiers (Pistacia lentiscus et 
atlantica) fournissent la resine qu'on appelle mastic, et une autre 
(P. terebinthus) celle qu'on appelle terebenthine de Ohio: de la 
I'origine du nom donne a la famille entiere, quoique celle de la 
plupart des terebenthines soit differente, ainsi que nous I'avons vu 
(§ 763). Dans certains fruits, la pulpe du sarcocarpe prend un 
assez grand d6veloppement pour n'admettre que la proportion 
d'huile volatile propre b I'aromatiser, et ils deviennent non-seule- 
ment innocents, mais agreables : ceux du Manguier, par exemple. 
Faisons remarquer dans Tun d'eux, celui de YAnacardium occi- 
dentale (vulgairement noix dyacajou), le pedoncule renfle en une 
masse beaucoup plus grosse que le fruit lui-meme. La graine est 
charnue et ordinairement oleagineuse, sans melange de ces autres 
principes'excitants, comme on en a un exemple bien connu dans 
celle du Pistachier (P. vera). Les feuilles d'un Sumac (Rhus co- 
riaria), riches en tanin, sont employees par les corroyeurs. 

§ 808. Legummeuses (Leguminosce). La gousse ou legume (§517, 
fig. 406, 407) caracterise toutes les plantes auxquelles on a con- 
sequemment applique ce nom, et dont le groupe, si etendu, peut 
6tre considere moins comme une seule famille que comme une ag¬ 
glomeration de plusieurs. La plus nombreuse et celle qui nous 
est familiere, comme etant seule representee dans notre pays, est 
celle des Papilionacees, ainsi nommee de sa fleur, que nous avons 
fait connaitre (§ 427, fig. 283, 658), et caracterisee en outre par dix 
etamines, quelquefois libres, plus liabituellement monadelphes ou 
diadelphes, soit qu'elles se soudent cinq par cinq, soit que la 
dixieme se detache seule d'un tube forme par les neuf autres 
(fiq 687 658); enfinpar un embryon courbe aradicule pliee sur les 
cotyledons accombants (fig. 471,661). Les (leurs, encore irregulieres 
dans les Ccesalpiniees, conservent la forme papilionacee ou tendent 
a la rosacee; les dix etamines sont le plus souvent libres: 1 em¬ 
bryon droit. Les petales se rdduisent en nombro, ou m&ne man- 
quent tout a fait dans un autre groupe fort peu etendu (les Swart- 
ziees), ou le nombre des 6tamines d6passe quelquefois dix, et ou 
I'cmbryon se remontre courbe. Un dernier, tr6s-considerable, est 
cclui des Mimosccs, ou la corolle devient reguliere ainsi que le 
calico, la prefloraison valvaire, tandis qu'elle etait imbriquee 
dans toutes les autres; les etamines sont en nombre egal aux pe- 
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tales, ou plus souvent multiple, au point meme de devenir indefini; 
I'embryon droit. Remarquons que, dans ces deux dernifcres fa¬ 
milies, I'insertion des etamines, franchement perigyne dans les 
aufree, tpnd a se rapprocher de plus en plus du fond du calice 

657. 

659. 

657-661. Organes de la fructification d'une Papilionacee, le Pois de senteur 
[Lathyrus odoratus). 

657. Diagramme de la fleur 
658. Sa coupe longitudinale. — c Calice. — e Etendard. — a Une des ailes. — 

ca Moiti£ de la car£ne. — t Tube des etamines. — o Ovaire ouvert, avec ses ovules- 
— s Stigmate. 

659. La gousse s'ouvrant en deux valves, de maniere k montrer I'insertion des 
graines. 

660. Une graine s£par£e. —f Funicule. — c Chalaze. — m. Micropyle. 
661. Embryon dont on a ^carte les cotyledons cc, pour laisser voir ta gemmule g 

cachee entre eux. — r Radicule. 
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et a passer a I'hypogynie. Remarquons aussi que quelquefois 
la membrane interne de la graine s'epaissit beaucoup et si- 
mule presque im perisperme. Nous avons eu plusieurs fois occa¬ 
sion de parler des feuilles qui, dans un grand nombre de legumi- 
neuses, sont composees une ou plusieurs fois et souvent articulees, 
toujours munies de stipules a la naissance de leur petiole. 

Quand on reflechit au nombre si grand d'especes contenues 
dans ce groupe, qui comprend des plantes de toutes dimensions 
et du port le plus varie, depuis les arbres lesplus elev^s jusqu'aux 
herbes les plus humbles, on doit s'attendre a y rencontrer en 
meme temps une grande variety de produits et de proprietes. Les 
passer en revue serait une tache beaucoup trop longue, et nous 
nous contenterons de signaler ici les plus remarquables. 

Beaucoup d'arbres de cette famille sont employes pour la char- 
pente dans les pays ou ils croissent, et on peut citer dans le 
notre le faux-Acacia, excellent par sa duree et par sa resistance 
a I'humidite. Le grain serre, les teintes foncees que prend le cceur 
dans un grand nombre, les font rechercher pour Tebenisterie et les 
ont rendus un objet de commerce plus ou moins considerable. 
Citons le bois de Palissandre, dont I'origine, long-temps inconnue, 
est rapportee maintenant a une Legumineuse (une espece de Dal- 
bergia), le bois de Fernambouc (Ccesalpinia echinata), de Bresil 
[C. brasiliensis), de Sappan (C. sappari), un bois de Fer (Swart- 
zia tomentosa), celui de Baphia, et tant d'autres, parmi lesquels 
un arbre indigene, le faux-Ebenier (Cytisus laburnum), pourrait 
etre mentionne. Plusieurs Legumineuses sont des lianes, et, comme 
tant d'autres, presentent une structure anormale dont deja nous 
avons cite un exemple (§ 85, fig. 405). On y remarque souvent 
renchevetrement des couches corticales avec les ligneuses, tel 
(/u'on a quelquefois des zones alternatives des unes et des autres; 
d'autres fois une sorte de reseau forme par Ta substance corticale 
au milieu du bois, qu'elle vient veiner alors avec plus ou moins 
d'elegance : c'est ce qu'on voit parfaitement sur la tige d'une liane 
maintenant assez communement cultivee pour ses belles fleurs, le 
Glycine sinensis. 

Beaucoup d'especes herbac^es de Papilionac6es sont riches en 
principes nutritifs, cultivees comme fourrageres, et ce sont elles 
dont on forme les prairies artificielles : lesTrefles, les Luzernes, 
les Sainfoins, etc., etc. Elles abondent, en effet, en produits 
azotes, et nous avons vu (§ 288) qu'elles peuvent prendre directe- 
ment dans ratmosphere une certaine proportion d'azote. 

Cette propriete se retrouve souvent dans le pdricarpe foliacd des 
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fruits, ct c'est cc qui permet de manger les cosses de plusieurs de 
ces gousses encore jeunes. 

Quant aux graines, elles sont de plusieurs sortes : les unes a 
cotyledons minces et foliaces, non alimentaires; les autres a co¬ 
tyledons epais, qui le sont frequemment. Ce sont celles qui en 
naissant se remplissent d'une abondante fecule, comme les hari¬ 
cots, ftves, lentilles, petits pois, vesces, etc., et heaucoup d'au- 
tres moins communes ou exotiques, dont les noms ne nous rap- 
pelleraient pas des objets aussi familiers. Remarquons que cette 
fecule est melee de principes azotes tres-abondants et qui en font 
encore un aliment beaucoup plus substantiel; remarquons aussi 
qu'elle ne se forme et s'accumule que graduellement dans la 
graine qui, dans son premier age, bornee pour sa plus grande partie 
a ses teguments, offrait des cellules remplies de ces principes et 
d'un mucilage sucre, et, par consequent, donnait, a cette epoque, 
une nourriture differente de celle qu'elle doit donner plus tard. 
Des pois, par exemple, petits et nouveaux, ou vieux et gros, sont 
deux mets aussi differents pour I'alimentation que par la saveur. 
Dans d'autres les cotyledons sont charnus-oleagineux, comme 
par exemple dans YArachis hypogcea (vulgairement Pistache de 
terre), qui peut fournir une grande proportion d'huile, et, sous ce 
rapport, est devenue, dans ces derniers temps, un objet de spe¬ 
culation. D'autres fois c'est une huile essentielle qui aromatise la 
graine, et c'est ainsi que celle du Coumarouna odorata (vulgaire¬ 
ment la feve de Tonka) sert a parfumer le tabac. Les graines a 
cotyledons foliaces ont souvent des proprietes toutes contraires et 
deviennent purgatives : par exemple, celles dfi Baguenaudier, de 
plusieurs Genets et Cytises, etc., etc. 11 faut done user de precau¬ 
tions dans les essais auxquels on serait tente de se livrer, par 
la ressemblance exterieure des fruits avec nos legumes les plus 
familiers. 

Mais ces proprietes purgatives se retrouvent dans d'autres par¬ 
ties : dans les feuilles, dans les pericarpes, surtout ceux qui sont 
foliaces. Le medicament le plus connu sous ce rapport est le sene 
(feuilles et principalement fruits des Cassia senna et acutifolia, 
qui nous viennent de I'Orient): on en extrait une substance parti- 
culiere, la catarthine, qui parait etre la le principe actif; mais 
e'en est sans doute un different que contient la pulpe qui remplit 
la cavite du fruit dans la casse en baton (Cathartocarpus fistula), 
dans le Tamarin, le Caroubier, et dont I'action est infiniment plus 
douce. Les proprietes pr^cedentes s'observent surtout dans les 
Caesalpiniees. Dans les Mimosees, e'en sont d'autres, toniques et 
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astringentes, dont nous no citerons qu'un exemple, le cachou, sue 
d'un Acacia [A.cathecu) qu'on obtient par extrait, e'est-a-dire cn 
faisant bouillir le cceur do son bois, puis laissant evaporer, dpais- 
sir et secher la dissolution obtenue. La presence abondante du 
tanin rend compte de ces proprietes, et donne a I'^corce de plu- 
sieurs autres de ces planles une grande valeur pour la prepara¬ 
tion des cuirs. 

Parmi d'autres produits de certaines Legumineuses, on trouve 
quelques resines, comme Tune de celles qu'on appelle sang- 
dragon, extraite ici du Pterocarpns draco; quelques-unes, encore 
liquides, parce qu'elles retiennent une portion de I'huile volatile 
qui les tenait en dissolution dans le vegetal, comme le Baume de 
Copahu (fourni par plusieurs especes de Copa'ifera, notamment 
1'officinalis); quelques autres, associees a de I'acide benzoique, 
et constituant par consequent de veritables baumes, comme ceux 
du Perou (Myrospermum peruiferum), de Tolu (M. toluiferum). 

G'est encore cette famille qui produit les gommes les plus esti- 
mees : Varabique (fournie par divers Acacias, et surtout le nilo- 
tica), celle du Senegal (fournie par d'autres Acacias) ^Yadragante 
(faussement attribuee a un sous-arbrisseau du midi de TEurope, 
1'Astragalus tragacantha, mais provenant d'especes orientales du 
meme genre : les A. gummifer, verus, creticus). 

Enfin, la teinture emprunte aux Legumineuses plusieurs ma- 
tieres precieuses, comme le boisdecampeche (Hcematoxylum cam- 
pechianum), d'un rouge-brun, cedant facilement a 1'eau et a 
Talcool sa couleur, due a un principe particulier qu'on appelle 
Vhematine; et surtout Yindigo, dont nous avons deja signale le 
principe colorant on indigotine dans des families bien eloign^es, 
mais qu'on extrait surtout de celle-ci et de plusieurs especes du 
genre Indigofera. Ces plantes bisannuelles sont cueillies des la 
premiere annee, plongees dans I'eau, ou on les laisse fermenter, 
qu'on soutire ensuite, et qu'on agite au contact de Fair jusqu'a ce 
qu'elle soit devenue bleue par la combinaison de son oxyg&ie 
avec I'indigotine; puis on aide la precipitation de la matiere en 
suspension par un melange d'eau de chaux, et on fait, par I'dva- 
poration, secher le precipite. 

§ 809. Rosac6es.—Voici encore une famillequ'on peut considerer 
comme une association de plusieurs qu'il est impossible d'61oigner 
les unes des autres, tout en les dissociant. Son 6tude est instructive, 
en nous montrant comment certains caract6res peuvent varier dans 
un meme groupe naturel; comment, en suivant ces variations d'un 
etat extreme a un autre, par une suite d'intermediaires, nous ne pou- 



ROSACfiES. 035 
vons conserver de doutes sur le lien qui les unit; comment enfin, 
voyant un autre caractere immuable a c6t6 de celui qui change 
ainsi, nous apprenons a lui attribuer relati- 
vement plus de valour. Le pistil d'un Pommier 
se compose d'un ovaire adherent au calice 
dans toute son &endue, et renfermant au 
milieu d'une chair ^paisse cinq petites loges; 
celui d'un Fraisier, d'une foule de petits car- 
pelles distincts a la surface d'un axe epaissi , 
saillant au-dessus du calice libre : nous avons 
I'exemple d'un fruit syncarpe dans le pre¬ 
mier, apocarp6 dans le second au plus haut 
degr6. Maisei nous prenons un Spircea, oil cinq carpelles distincts 

663. 

662-669. Organes de la fructification d'une espece de Eonce (Rubus slrigosus). 
662. Diagramme de la fleur. 
663. La meme coupee verticalement. — c Calice. — pe Petales. — e Etamines. 
d Disque tapissant le fond du calice et sur lequel s'inserent les etamines. — 

pi Pistil compose de plusieurs carpelles. 
664. Une anth^re separee avec le sommet du filet, vue en dehors. 
665. L'ovaire o coupe verticalement pour montrer la position de rovulea.— 

s Style. 
666. Fruit.—/Carpelles charnus accompagnes par le calice persistant c, sur 

lequel on voit encore les filets fletris. 
667. Section verticale d'un carpelle. — s Style. — m Mesocarpe charnu ou sar- 

cocarpe. — e Endocarpe. — g Graine. 
668. Tranche horizontale de la graine. — t Tegument. — c Cotyledon de 

I'embryon. 
669. Embryon isole. 
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sont fixes sur un torus plane au fond du calice encore libre; puis 
un Cerisier, ou il n'y a plus qu'un seul carpelle autour duquel le 
calice s'eleve en s'evasant; puis une Alchemille, ou le calice, 
toujours libre, retrecit son tube au-dessus des carpelles, au 
nombre d'un a quatre; une Rose (fig. 369),iOu les carpelles, plus 
nombreux et eparpilles, semblent naitre de la surface interne du 
tube, qui, renfle a leur niveau,' se referme au-dessus d'eux, ne 
laissant que le passage suffisant aux styles; si, par une supposi¬ 
tion, nous allons un pas plus loin, et que, rapprochant toutes ces 
parties jusque-la distinctes, nous les soudions en un seul corps, 
nous serons revenus au pistil du Pommier. Cependant I'insertion 
des etamines n'a pas varie; elle s'est montree constamment sur 
un cercle vers le sommet du tube calicinal. Done la perigynie des 
etamines a plus de fixite et d'importance que la relation du calice 
et de I'ovaire libres ou adherents entre eux. 

Ajoutons, aux indications qui precedent, des petales inseres au- 
dessus des etamines sur le calice, alternant avec les lobes du 
calice en nombre egal, le plus frequemment cinq, et etales en 
rose; un embryon sans perisperme, droit, a cotyledons charnus, a 
radicule courte tournee vers le point dattache de la graine; les 
feuilles simples ou composees, mais toujours munies de stipules: 
et nous aurons les caracteres generaux des Rosacees. L'ovaire ad¬ 
herent, avec deux ovules, tres-rarement plus ou moins, ascendants 
dans chaque loge et se changeant en un fruit charnu, distinguera 
nettement les Pomacees. Plusieurs achaines distincts, enveloppes 
par le calice charnu, inseres sur son fond, renfermant chacun 
une seule graine pendue, caracteriseront les Rosees ou Rosacees 
proprement dites. Les Dryadees auront plusieurs achaines sur un 
receptacle saillant au centre de la fleur, chacun avec une graine 
pendante ou dressee; les Sanguisorbees, des achaines reduits 
presque toujours A un ou deux, recouverts par le tube retreci du 
calice endurci, qui souvent ne portait pas de petales ; les Spi- 
rceacees, cinq carpelles verticilles au fond d'un calice a tube court, 
renfermant chacun deux ovules au plus, pendants ou ascendants, 
et s'ouvrant le long d'une suture interne ; les Amygdalees, un seul 
ovaire libre avec des ovules pendants collateraux, et, plus tard, 
une drupe; les Chrysobalanees, de meme, avee la dilference que 
les deux ovules sont dresses. Parmi les arbres de nos pays tem- 
perds, si presque tous ceux des forets se rapportcnt aux Amenta- 
cees, la famille des Rosacees revendique presque tous ceux des 
potagers et des vergers, et e'est elle qui nous fournit la plupart 
des fruits (pie nous mangcons. Les pommes, les poires, les coings, 
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les nelles, cormes, azcrolles sont produites par les Pomacees; les 
cerises, prunes, abricols, peches, amandes, par les Amygdal^es ; 
les framboises et les fraises, par les Dryad^es. Mais il est bon de 
remarquer que dans tous ces fruits, quoique provenant d'une 
memo famille, ce n'est pas toujours la meme partie que nous 
mangeons, puisque c'cst le calice epaissi, confondu avec le peri- 
carpe, dans les Pomacees; le sarcocarpe seulement, dans les Amyg- 
dalees, en exceptant Pamande, dont nous rejetons le pericarpe 
pour manger Pembryon; dans la fraise, le receptacle charnu qui 
porte les carpelles, et, dans la framboise, les carpelles sans le re¬ 
ceptacle. Un autre fait digne d'attention, c'est, dans les Amygda- 
lees, la presence du principe le plus veneneux qu'on connaisse, 
I'acide hydrocyanique, qui se trouve dans les feuilles et les noyaux. 
II entre done, mais pour une proportion extremement faible, dans 
les liqueurs fermentees qu'on fait avec les fruits de certains Ce- 
risiers; le marasquin, avec la cerise-marasca; le kirschwaser, 
avec la merise ou cerise sauvage. 

§ 810. M61astomac6es. — Cette famille est composee presque 
exclusivement de plantes ligneuses. Leurs feuilles opposees sont 
remarquables par la disposition des nervures, dont les laterales, au 
nombre de une, deux, trois ou quatre de chaque cote, presque 
aussi saillantes que la mediane, se dirigent comme elle de la base 
au sommet de la feuille, conservant dans tout ce trajet une epais- 
seur uniforme, et reunies entre elles par d'autres plus minces et 
transversales, de maniere a imiter jusqu'a un certain point Pappa- 
rence que nous avons signalee dans les feuilles de beaucoup de 
monocotyledon6es. L'ovaire, entierement libre dans un petit nom¬ 
bre, est plus ordinairement adherent avec le calice, mais suivant 
un mode particulier et incomplet; car ce n'est que par les cotes 
longitudinales, saillantes a la surface de l'ovaire, que cette adhe¬ 
rence s'etablit, et leurs intervalles laissent entre cette surface et 
celle du calice autant de lacunes, dans lesquelles se nichent les 
jeunes antheres, qui s'en degagentplus tard en se redressant avec 
le filet. Ces antheres sont tres-remarquables par leur forme allongee 
et arquee : leurs deux loges s'ouvrent au sommet, souvent prolong^ 
en une sorte de bee, par un seul pore commun ou par deux pores 
distinct,s, et sont unies par un connectif qui se prolonge frequem- 
ment plus bas, s'articule avec le sommet du filet, et peut presenter 
au point de Particulation des appendices de forme variee. 

§ 811. iviyrtac6es. — Cette famille se subdivise en plusicurs so- 
condaires: 1° IcsChamoclaucices, dont l'ovaire uniloculairc renfermc 
un ou plusicurs ovules dresses, etdevient un fruit sec, monospermc, 
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s'ouvrant quelquefois en deux valves; lesetamines, en nombre de- 
fini, double ou quadruple de celui des petales : plusieurs d'entre 
elles, ordinaireme'nt steriles, ont leurs filets libres, plus rarement 
groupes trois par trois. 2° Les Leptospermees, a ovaire bi ou mul- 
tiloculaire, devenant un fruit sec, le plus souvent capsulaire, avec 
des graines nombreuses, tres-rarement solitaires ; a etamines in- 
definies, libres ou reunies par groupes opposes aux petales. 30 Les 
Myrtees proprement dites , qui different des pr^cedentes par leur 
fruit charnu et leurs etamines toujours libres. Dans toutes les 
plantes precedentes, les feuilles sont parsernees de points transpa- 
rents indiquant autant de reservoirs d'une huile essentielle et qui 
manque dans les suivantes, savoir: 4° les Barringtoniees, dont 
le fruit est une baie a deux ou plusieurs loges oligospermes, les 
etamines nombreuses et le plus ordinairement monadelphes. 5° Les 
Lecythidees, dont les filets indefinis se soudent egalement en un 
tube, maisrecourbe en maniere de capuchon; dont I'ovaire a plu¬ 
sieurs loges multiovulees devient un fruit d'un volume assez con¬ 
siderable , a pericarpe ligneux indehiscent, ou s'ouvrant par une 
ligne transversale qui detache son sommet du reste comme une 
sorte de couvercle. II arrive souvent dans ces deux dernieres fa¬ 
milies et dans quelques-uns des genres appartenant aux autres 
que les diverses parties de rembryon se soudent en une masse ho- 
mogene. D'autres fois les cotyledons sont foliaces et chiffonnes; ils 
sont le plus souvent planes dans les premieres. 

L'huile volatile, qui existe en si grande abondance dans celles- 
ci, determine leurs proprietes toniques et stimulantes, et leur 
odeur aromatique. Chacun connait celle du clou de gerofle, qui n'est 
autre chose que le bouton de Tune d'elles (Caryophyllus aromo- 
ticus). Elle communique un parfum agreable a plusieurs de leurs 
fruits que Ton mange, et parmi lesquels nous citerons particuliere- 
ment les goyaves (psidium), et celui du Jambosier. II peut s'y join- 
dre un principe astringent qui se developpe surtout dans lecorce 
de la racine et des fruits avant leur maturite. 

Le Grenadier est reuni aux Myrtacees par beaucoup d'auteurs, 
separe par d'autres, qui en font le type et jusqu'ici I'espece unique 
d'une famille des Granatees. II se distingue surtout par la disposi¬ 
tion particulifcre de ses loges, qui, au lieu de former un verticille 
unique comme dans la plupart des ovaires multiloculaires, en for- 
ment deux: Tun inferieur, Tautre supdrieur et rejete en dehors 
(§ 496). II resulte de leur developpement inegal qu'on trouve I'in- 
tdrieur du fruit mur divise en plusieurs compartiments irreguliers 
par des cloisons obliquement transversales, dont il est devenu 
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difficile alors de bien se rendre compte. L'enveloppe extdrieure des 
graines se dilate en une pulpe succulente, et c'est elle qu'on 
mange dans la grenade, dont on rejette toute la partie pericarpi- 
que ou ecorce. 

§ 812. Onagrari£es. — Cette famille, tellequ'elle etaitprimitive- 
ment instituee, comprenait, outre celle que nous avons conservee 
sous ce nom, celle des Combr6tacees, auxquelles se rattachent inti- 
mement lesMyrobalanees, enumerees.parmi les apetales, et celle des 
Halorag6es. Quelques-uns des genres memes, laisses encore dans 
les trois families polypetalees, sont depourvus de corolle, et cette 
exception , qu'o.n observe egalement dans tant d'autres, prouve la 
necessite de rapprocher dans la serie les polypetales des apetales, 
si on ne les confond pas tout a fait. Nos tableaux montrent les 
principaux caracteres, tires principalement de la structure de la 
graine, d'apres lesquels on a cru devoir diviser ce groupe en plu- 
sieurs. Les Onagrariees proprement dites renferment des plantes 
remarquables, nonpar leurs proprietes et leurs usages, mais seu- 
lement par I'elegance de leurs fleurs, qui les fait rechercher dans 
les jardins. On doit signaler dans les parties de ces tleurs Tex- 
treme rarete du nombre quinaire. C'est le quaternaire qui s'y 
montre presque constamment, et nous avons vu meme les verti- 
cilles reduits a deux parties dans le Circcea [fig. 244) : c'est le 
meme qui se represente dans la plupart des Haloragees. Un autre 
point qui merite de fixer I'attention est la forme constante et si 
caracterisee des grains du pollen (<§ 465, fig. 350, 351). Un genre 
anomal de cette famille est le Tfapa, plante aquatique dont le 
fruit est vulgairement connu sous le nom de chdiaigne d'eau, a 
cause des saillies epineuses de son pericarpe et parce que son em- 
bryon farineux se mange dans diverses especes repandues sur les 
etangs tant de I'Europe que de I'Asie. C?est un seul des deux co¬ 
tyledons qui forme la masse presque enttere de cet embryon, I'au- 
tre etant seulement rudimentaire et plus petit encore que la radi- 
cule, elle-meme peu developpee (§ 568). 

§ 813. Passiflor£es. — La beaut6 de leurs fleurs, assez generale- 
mentconnues sous le nom de fleurs de la passion, jointe a une cer- 
taine bizarrerie resultant de la presence et de la disposition d'un 
grand nombre d'appendices, ainsi que de la distribution des cou- 
leurs tres-brillantes, tres-variees et tranchees, adepuis long-temps 
attire Tattention. Nous ne nous en occuperons ici que pour expli- 
quer comment elles se trouvent classees parmi les perigynes, mal- 
gre leur hypogynie apparente. En eflet, c'est a Textremite d'une 
colonne, partantdu centre meme do la fleur et paraissant continuer 
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I'axe, que se trouvent generalement port^s les etamines et le pis¬ 
til. Mais, (Tune autre part, les petales, dont rinsertion accompagne 
ordinairement celle des etamines, partent du rebord du tube calici- 
nal; et de sa surface, un peu plus bas, un ou deux cercles de filets 
colores qu'on ne peut guere considerer que comme des etamines 
avortees. La couche glanduleuse du torus, qui, tapissant toute la 
surface du tube, sert de base a ces diflerentes parties, se continue 
d'ailleurs sur celle de la colonne staminifere, et lie ainsi evidem- 
ment I'insertion des etamines antheriferes avec celle des petales et 
des filets colores. Dans les fruits de quelques Passiflores qu'on 
mange, c'est Tarilie charnu et epais enveloppant les graines. Sa 
pulpe, par Tabondance et la limpidite de ses sues, par leur saveur 
acide et agreable, doit la faire rechercher, surtout dans les climats 
chauds, ou croissent naturellement ces plantes. On en cultive un 
assez grand nombre dans les serres. Elles sont la plupart herba- 
cees et grimpantes, avec des vrilles partant de I'aisselle de leurs 
feuilles et representant par consequent des rameaux transformes. 

§ 814. C'est encore le tegument exterieur de la graine developpe 
en pulpe et gorge de sues abondants et sapides qui donne ses qua- 
lit^s au fruit desgroseilles ou Grossulari^es. II est facile, quand on 
Touvre avec precaution en ecartant delicatement les graines 1'une 
de I'autre, d'apercevoir cette disposition. Mais au premier aspect 
les teguments charnus semblent former, entre ces graines pressees 
les unes contre les autres, une masse pulpeuse continue, et c'est 
cette fausse idee qui a suggere I'expression habituelle de graines 
nichees dans la pulpe (semina nidulantia). 

§ 815. Dans les fruits des Cact6es, au coiitraire, dont quelques-uns 
se mangent en certains pays meridionaux, notamment celui de 
YOpuntia, vulgairement connu sous le nom de figue d'Inde, c'est le 
pericarpe epaissi qui forme la pulpe. Ces Cactees. si remarquables 
par la singularite de leurs formes, qui les fait rechercher en meme 
temps que la beaute des fleurs de plusieurs de leurs especes, font 
partie des plantes dites grasses, dans lesquelles le tissu cellulaire, 
prenant un developpement extraordinaire, renfle diversement les 
tiges et les feuilles et leur donne ainsi des dimensions et des figu¬ 
res plus ou moins differentes de celles auxquelles nous a accoutu- 
mes la majorite des vdgetaux. Ce developpement se lie en gdneral 
avec la rarete desstomates, de laquelle rcsultcnt le defaut d'evapo- 
ration, I'accumulation des sues retenus a rinterieur do la plantc, et 
la possibilite de vivre dans des climats extr&mement sees auxquels 
ne resisteraient pas des plantes autrement constituees Les fais- 
ceaux ligneux se trouvent pcrdus cn proportion beaucoup moindro 
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dans ce tissu : des zones reguliferes de bois ne s'observent que 
dans quelques especes. Les fibres ou vais- 
seaux qui le forment ofTrent dans les Cac- 
tees une structure extr&mement remarqua- 
ble, en ce qu'au lieu d'un fil enroul6 en 
spirale ou d^coupd en anneaux, c'est une 
lame d'une certaine largeur et d'une cer- 
taine £paisseur [fig. 670, 671). Dans cette 
famille, il y a des plantes a tiges cylindri- 
ques garnies de feuilles ou sans feuilles; 
mais la plupart s'eloignent davantage de 
ces formes pour prendre celles de colonnes 
diversement cannelees, de palettes, pour 
s'aplatir en maniere de feuilles ou au con- 
traire s'epaissir en maniere de fruits sphe- 
roides ou ovoTdes, quelquefois d'enormes dimensions, souvent re- 
leves dQ cotes r6gulieres plus ou moins saillantes et aigues. Dans 
ce dernier cas, il y a souvent suppression de bourgeons et par con¬ 
sequent de la ramification. Dans la plupart, ils sont remplaces par 
de petits faisceaux d'epines disposes naturellement par series r£- 
guli^res, souvent spirales, aupres et au-dessus desquelles naissent 
les fleurs. Dans celles-ci, il y a transition presque insensible des 
folioles calicinales deja color^es aux petales; et, au-dessus de 
I'ovaire auquel elles adherent, tantot elles se separent immediate- 
ment, tantot, par leur soudure prolongee plus haut, elles forment 
un tube. 

§ 816. Crassulac&es. —Ce sont aussi des plantes grasses, mais ou 
les formes ordinaires sont seulement epaissies et non metamorpho- 
s6es. Les affinites de cette famille avec celle qui suit indiquent sa 
place ici,quoique dans nos tableaux elle se soit trouvee portee as^ez 
loin a cause du perisperme qui manque entierement dans sesgraines 
ou n'y forme qu'une lame d'une minceur extreme. Nous avons eu 
I'occasion de citer plusieurs fois ses fleurs comme offrant peut-iHre 
le type le plus parfait de celle des Dicotyl£don£es (§361, 375, 
fig. 225, 234, 235), et nous avons signale I'existencedu petit repli 
ou corps particulier qui se trouve constamment en dehors de cha- 
cun des carpelles. Plusieurs genres, par la soudure des bords de 
leurs petales en un tube plus ou moins long auquel adherent m6me 
les bases des filets, semblent lout a fait monopetalfe. Mais du reste 

670-671. Deux utricules allonges pris dans une Cactee ( Echinocactus coptond- 
gonus), avec une laire completement spirale dans Tun, en spirale et fragments 
annulaires dans I'autre. 
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tous leurs caracteres se rattachent trop manifestement a ceuxde la 
famille pour qu'on puisse songer a les en separer. Lcs sues des 
Crassulacees sont en general acres et corrosifs, ce qui fait popu- 
lairement employer celui de plusieurs, de la Joubarbe, par exem- 
ple, en guise de caustique. 

§ 817. Saxifragees. — Ce groupe assez considerable en comprend 
plusieurs secondaires outre les Baueracees et les Escalloniacees, 
que nous avons citees dans le tableau; les Cunoniacees, arbres ou 
arbrisseaux a feuilles-opposees, le plus souvent composees, accom- 
pagnees de larges stipules interpetiolaires; les Hydranyeacees, ar¬ 
bres ou arbrisseaux a feuilles opposees simples, sans stipules, parmi 
lesquelles nous citerons YHortensia de nos jardins. Quant aux 
Saxifragees proprement dites, ce sont des herbes a feuilles alter- 
nes et depourvues de stipules. Les Hamam^lidees, les Philadel- 
phacees paraissent aussi s'en rapprocher, et peut-etre encore plu¬ 
sieurs autres families maintenant assez eloignees,maiscaracterisees 
de meme par des carpelles le plus souvent au nombre de deux, 
polyspermes et distincts au sommet. 

§ 818. Ombellif6res {(Jmbelliferce). — Ce groupe, si naturel et 
comme tel facilement reconnaissable a plusieurs traits saillants, a 
ete depuis long-temps et generalement reconnu. On lui a conserve 
le nom qu'il recut des le principe, d'apres son mode d'inflorescence, 
que nous avons fait connaitre (§ 208, 230, fig. 487). II se com¬ 
pose de plantes la plupart herbacees, annuelles ou vivaces, dont 
la tige aerienne, devant ainsi se developper dans le cours d'une 
annee, pendant lequel elle acquiert souvent des dimensions assez 
considerables (developpement auquel la moelle ne peut long-temps 
se preter), devient fistuleuse ,comme celle des Graminees, et 
comme elle aussi elle presente des diaphragmes a ses nceuds. Les 
feuilles alternes, a limbe presque toujours diviseprofondement, em- 
brassent ces noeuds par une gaine longue et large qui se prolonge 
plus ou moins haut et persiste presque seule dans les superieures. 
Les fleurs (fig. 674) se composent d'un calice adherent termine par 
cinq petites dents, quelquefois a peine visibles, et avec lesquelles 
alternent autant de petales inseres sur le contour d'un gros disque 
glanduleux qui recouvre tout le sommet de I'ovaire, et qui porte 
egalement les cinq etamines alternes, a filets souvent recourbes en 
dedans, toujours dans le bouton. Du centre du disque sortentdeux 
styles courts, chacun termine par un stigmate simple, et tournes 
Tun versle centre de rombelle, rautrc vers sa peripheric, disposi¬ 
tion qui repond a celle des deux logos renfermant chacune un 
ovule pendant et conslituant deux achnines qui finissenl, par se se- 
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parer, ne restant, unis que par I'axe ou faisceau des vaisseaux nour- 
riciers, d6doubl£endeux filets dontchacun porte suspendu I'achaine 

< correspondant (§523, fig. 413). La graine, dontles tegumentssont 
presque confondus avec le pericarpe, est presque entierement for- 
m£e par an perisperme generalement corn6, vers I'extr&nite sup6- 
rieure duquel est niche un petit embryon cylindrique [fig. 676). 

Mais il est necessaire d'ajouter quelques details de plus sur 
quelques-unes de ces parties, si Ton veut comprendre lescaracte- 
res employes maintenant pour la distinction et I'arrangement des 
genres d'Ombelliferes. On en a tire des p6tales entiers ou £chan- 

. cres, ou bilob^s, planes au sommet ou prolonges en une pointe re- 

672-676. Organes de la fructification de la Carotte (Daucus carota). 
672. Diagramme de la fleur. 
673. La fleur vue d'en haut. — ge Disque epigynique. 
674. Coupe verticale de la fleur. — p Petaies. — e Etamines. — o Ovaire con- 

fondu avec le calice adherent. — s Styles et stigmates. — ge Disque glanduleux 
epigynique. 

675. Tranche horizontale du fruit. 
676. La coupe verticale. — / Pericarpe. — g Graine. — p Perisperme. — 

e Embryon. 
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pli6e en dedans (fig. 282, 673) : souvent cette corolle n'est pas par- 
faitement reguliere, mais les petales situes au pourtour de romhelle 
prennent beaucoup plus de developpement que les autres. Ce sont 
surtout les caracteres tires du fruit qu'il importe de bien connaitrey 
et ils resultent des nervures saillantes a sa surface (fig. 672), le long 
de laquelle ils dessinent des c6tes (juga) plus ou moins developpeesr 
tantot sous la forme de lignes superficielles, tantot sous celle de 
crates. Or le calice adherent se compose de cinq folioles, ainsi que 
le prouvent les dents libres au sommet; chacune d'elles offre une 
nervure mediane, et leurs bordsen se soudant deux a deux deter- 
minent autant d'angles alternant avec les premiers, de sorte que 
Tensemble du fruit en presente dix correspondant alternativement 
aux nervures medianes (juga carinalia) etaux bords reunis (juga 
suturalia); et que chacun des deux carpelles en presente cinq, un 
median , deux interm£diaires et deux lateraux qui s'accolent avec 
les homologues du carpelle oppose. Entre les cinq cotes ainsi for- 
mees a la surface d'un carpelle doivent se trouver quatre angles 
rentrants ou vallecules (valleculce). Quelquefois une nervure se- 
condaire, double par chaque foliole, divise chaque vall^cule dans 
sa iongueur et en double ainsi le nombre. Souvent, dans I'epaisseur 
du pericarpe et le long de chaque vallecule, sont creusees une ou 
plusieurs lacunes remplies d'un sue propre resineux, qui vont en s'e- 
largissant de haut en bas. ou elles se terminent en ccecum, et des- 
sinent a I'exterieur autant de lignescolorees ou bandelettes (vittce). 
Ce sont la forme et le nombre des cotes, des vallecules, et la dispo¬ 
sition des bandelettes, qui fournissent les caracteres principaux 
maintenant employes et qu'il fautapprendrea determiner. Les faces 
internes,- par lesquelles les deux carpelles sont d'abord reunis, et 
qui finissent par se separer, sont quelquefois planes (Ombelliferes 
orthospermees [fig. 675, 676]), d'autresfois concaves, soit par ''in¬ 
flexion de leurs bords ou cotes laterales (0. campylospermees), soit, 
plus rarement, parce qu'elles se recourbent a leurs deux extre- 
mites (0. ccelospermees). Le perisperme, formant la plus grande 
partie de la masse de chaque carpelle et intimement adherent a 
ses teguments, presente les memes modifications de forme. 

Le sue accumul6 dans les bandelettes est une huile aromatique 
qui communique ses proprietes et son parfum aux graines em¬ 
ployees en consequence dans un certain nombre d'especes, comme 
YAnis, le Coriandrc, le Fenouil, le Cumin, etc., etc. Cette huile 
est souvent associee a un principe narcotique dans les autres par¬ 
ties du vegetal, surtout dans I'ecorce et les feuilles ou abondentles 
sues propres qui peuvent, suivant la proportion du principe aui 



OMBELLIFERES. — RIIAMNtiES. 645 
domine, presenter des qualites diverses. Tantot ils forment des 
gommes-resines stimulantes ou antispasmodiques utilement em¬ 
ployees par la medecine, comme Yassa-fcctida, Yopopanax, le 
sagapcnum, le galbanum, la gomme ammoniaque; tantot ils de- 
viennent des poisons plus ou moins violents dans le Conium ma- 
culatum, le Cicuta virosa, YOEthusa cynapium, le Phellandrium 
aquaticum, etc., plantes auxquelles on donne vulgairement les 
noms de Cigue, petite Cigue, Cigue aquatique, sans pouvoir deter¬ 
miner avec precision celle avec laquelle se preparait le breuvage 
de mort si celebre dans Tantiquite; tantot enfm ils sont mitiges au 
point de ne plus servir, de meme quo dans les graines, qu'a aro- 
matiser les parties au milieu desquelles ils se distribuent et qui 
deviennent comestibles, comme dans les feuilles du Persil, du 
Cerfeuil, dans les tiges de YAngelique. Mais faisons remarquer que 
c'est surtout dans les parties soustraites a Faction de la lumiere 
que cela a lieu, dans les racines particulierement, comme celles de 
la Garotte, du Panais, etc., etc., d'un usage si journalier, et que 
les jardiniers determinent artificiellement cette modification en 
couvrant certaines portions destinees a la nourriture, par exemple 
les feuilles du Celeri. On a observe aussi que ces proprietes aug- 
mentent ou diminuent d'energie suivant le climat plus ou moins 
chaud : qu'ainsi le Conium, maculatum , poison dangereux dans le 
midi de I'Europe, peut se manger sans inconvenient en Russie. Les 
racines charnues, que nous avons citees plus haut et que chacun 
connait, presentent en outre une proportion assez considerable de 
matiere sucree. 

§ 819. Rhamn^es. — On confondait autrefois sous ce nom les 
plantes munies d'etamines opposees aux petales, auxquelles on I'ap- 
plique aujourd'hui exclusivement, et les Ctela'strinees, ou les etami- 
nes alternent suivant la loi plus ordinaire. Ces deux families nean- 
moins jouissent de quelques proprietes communes : les principes 
colorants vert et jaune que fournissent plusieurs de leurs esp^ces; 
le principe acre et purgatif qui reside dans plusieurs de leurs fruits, 
notamment ceux des Nerpruns; le principe astringent et stimu¬ 
lant que presentent quelquefois les parties herbac^es, et qui font 
employer Pinfusion des feuilles de quelques-unes en guise de th£. 
Les Arabes ont I'habitude de macher fraiches celles du Kat (Ce- 
lastrus edulis) et de se procurer ainsi une excitation analogue a 
celle qui resulte de I'usage des narcotiques. II est a remarquer 
que les Rhamnees, a cdte de ces genres a fruit veneneux, en pre¬ 
sentent d'autres ou le pdricarpe se gonfle d'un mucilage sucr6 qui 
lui donne des proprietes adoucissantes tout a fait opposees et le 



04G BOTANIQUE. 
fait rechercher comme aliment. Chacun connait celui du Jujubier, 
et un autre du meme genre, celui du Zizyphus lotus, faisant la 
nourriture habituelle de certaines peuplades connues en conse¬ 
quence dans I'antiquit^ sous le nom de Lotophages. Dans YHovenia 
dulcis, ce n'est plus le fruit qu'on mange, c'est son p^doncule ex- 
tremement epaissi et succulent, modification que nous avons deja 
signalee dans quelques autres plantes (§ 807). On separe les Ce- 
lastrinees en deux tribus, ou meme en deux families distinctes : les 
Staphylees, a feuilles composees, a graines depourvues d'arille et ou 
le perisperme forme une lame tres-mince; les EvomjmeeSy a feuilles 
simples, a graines pourvues d'un arille charnu (fig. 451)' et d'un 
perisperme epais : ces dernieres ont pour type YEvonymus ou 
Fusain, dont le charbon leger et poreux est employe, comme cha¬ 
cun sait, pour des crayons, qu'on fabrique du reste aussi avec plu-. 
sieurs autres bois doues des memes qualites. 

VEGETAUX DIGOTYLEDONES MONOPETALES. 

§ 82 0. Nous les avons vus divises par Jussieu (§ 701) en Hypoco- 
rollees, Pericoroll£es et Epicorollees, ces dernieres partagees en 
deux classes suivant que leurs antheres sont distinctes ou soudees 
entre elles. Tout en suivant cette classification, nous confondrons 
les monopetales a insertion perigynique et epigynique, a cause de 
la difficulte qu'on eprouve frequemment a distinguer Tune de I'autre 
dans la pratique. 

MONOPETALES IIYPOGYNES. 

§ 821. Parmi les autres, nous commencerons par un certain nom- 
bre de families qu'on peut considerer comme etablissant le passage 
des polypetalees aux monopetalees. Plusieurs en effet nous offrent 
ce double caractere dans leurs genres, lies du reste entre eux par 
uneaffinite evidente: telles sont les Styracinees, les fibenacees, les 
Ilicinees. Quoique dans le reste les petales se soudent entre eux 
jusqu a une certaine hauteur, c'est quelquefois dans une etendue 
extremement courte; et d'ailleurs plusieurs caracteres propres aux 
plantes essentiellement monopetalees font ici defaut. Dans celles- 
ci, les etamines sont portees sur la corolle; leur nombre egale au 
plus ou n'atteint pas celui de ses divisions, et enfin on ne retrouve 
pas ce nombre dans celui des carpelles, qui, pour la plupart des cas, 
se reduit a trois ou plus ordinairement deux. Les families qui sui- 
vent nous presentent au contraire des carpelles souvent en nombre 
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ogal aux petales, des etamines souvent en nombre double ou mul¬ 
tiple, et tres-frequeminent aussi parfaitement independantes de la 
corolle. Plusieurs il est vrai ont, suivant la loi ordinaire, leurs eta¬ 
mines insdrees sur le tube de cette corolle, et en meme nombre que 
ses lobes; mais le plus souvent alors elles leur sont opposees, et 
la presence frequente d'autres corps, meme de filets steriles, qui, 
alternant avec elles, viennent occuper leur place normale, indique 
assez rexistence d'un second verticille d'etamines dissimulees jus- 
qu'a un certain point par un avortement plus ou moins complet. 
Ces diverses considerations nous ont engage a presenter ces fa¬ 
milies dans un tableau a part; et, si dans qiielques-uns de leurs 
genres, meme dans un petit nombre de families tout entieres que 
nous avons cru devoir y comprendre, nous ne trouvons pas ces ca- 
racteres exceptionnels, leur place naturelle n'en est pas moins 
marquee ici par Tensemble de tous leurs autres caracteres, auquel 
nous avons du devoir egard. L'insertion meme semble perdre un 
peu de son importance dans ce groupe ainsi forme qui nous offre 
quelques cas, bien rares il est vrai, de perigynie : nouveau lien 
avec les families polypetales par lesquelles nous avons fini. 

(Tableau XII, page 648.) 

§ 822. Ericinees. — Les cinq premieres families ont ete plus tot 
ou plus tard confondues toutes sous le nom d'Ericce ou Bruyeres, et 
offrent en effet les rapports les plus intimes malgre les differences 
indiquees qui les font separer en plusieurs groupes. Les fruits, lors- 
qu'ils sont charnus, comme ceux des Arbousiers, des Vaccinium, 
so mangent crus ou cuits pour la plupart dans les contrees ou ils 
croissent; le plus usite en Europe est celui de TAirelle (Vaccinium 
myrtillus), celui dont Virgile a dit : vaccinia nigra leguntur. On 
a remarque cependant que celui de I'Arbousier commun (Arbutus 
unedo) contientune tres-petite proportion d'un principe narcotique 
qui en rendrait I'exces dangereux. Ce dernier principe se retrouve 
au reste dans plusieurs Rhodoracdes, quelques Rhododendron, 
Kalmia, Azalea, etc. II semble ddmontre que le miel qui enivra un 
grand nombre de soldats dans la retraite des dix mille Grecs a tra- 
vers TAsie-Mineure avait ete recolte par les abeilles sur les nec- 
tairesdes fleurs de VAzalea pontica; etles feuilles du Ledum pa- 
lustrc, employees dans la preparation de la biere, la rendent 
extrcmement capiteuse. On remarque aussi dans diverses parties 
de bcaucoup d'firicinecs des proprietes tres-astringentes; et on a 
particulierement constate la presence du tanin et de I'acidc gal- 
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lique dans YArbutus iwa-ursi, dont les feuilles sont en conse¬ 
quence employdes pour Tappret des cuirs. 

§ 823. Les styracmdes, qu'il conviendrait peut-etre mieux de 
placer parmi les polyp^tales perigynes, meritent d'etre citees pour 
la production d'un baume bien connu, le benjoin, fourni par le 
Styrax benzoin. Un autre baume, repandu dans le commerce sous 
le nom de storax, a passe long-temps pour venir du Styrax offi- 
cinale; mais son origine est encore douteuse. 

§ 824. Les Ebenacees sont remarquables par la durete de leurs 
bois qui a valu a plusieurs le nom de boh de fer. Le plus connu est 
Tebene, celui du Diospyros ebenus, dont plusieurs autres especes of- 
frent les memes qualites. On mange a I'etat blet les fruits de quel- 
ques-unes, etTextreme acerbite de le'ur chair avantqu'elle ne passe 
a cet etat (qu'elle precede en general dans tons les fruits qui en 
sont susceptibles) indique assez Texistence de principes astrin¬ 
gents. 

§ 825. On la retrouve encore dans les fruits et I'ecorce de plu¬ 
sieurs Ilicindes. Faisons observer que cette propriete se rencontre 
dans la plupart des vegetaux employes comme succedanes du the. 
Nous en aurions pu mentionner plusieurs dans les families prece- 
dentes, mais nous ne devons pas dans celle-ci passer sous silence 
Yllex paraguemis, dont I'infusion des feuilles est si usitee dans 
I'Amerique meridionale sous le nom de mate ou the du Paraguay, 
etdont il serait interessant de comparer la composition chimique a 
celle du the veritable. L'ecorce du Houx commun(/to aquifolium) 
contient un principe particulier nomme glutine; au nioyen duquel 
on prepare la glu. 

§ 82G. Les Jasmin6es sont connues par I'abondance de I'huile vo¬ 
latile qui donne un si delicieux parfum a beaucoup de leurs tleurs. 
Celles des OteinSes, parmi lesquelles il suffit de citer le Lilas, ainsi 
que celles de YOlea fragrans, qu'on emploie en Chine pour aroma- 
tiser le the, oflrent aussi pour la plupart une douce odeur. Mais 
cette derniere famille est surtout utile par la presence de I'huile 
dans le pericarpe des Oliviers, dont une espece est si generalement 
cultivee sur toutes les cotes de la Mediterranee, et qui existe a un 
moindre degre dans celui de quelques autres genres drupaces ou 
on la neglige. G'est aussi a cette famille qu'on rapporte le FrSne, 
duquel plusieurs especes laissent echappcr par incision de leur 
ecorce la manne, cette substance sucree et legerement purgative, 
dont les proprietes paraissent dues a un principe distinct du sucre, 
la mannite, qui se retrouve au reste dans plusieurs vegetaux extre- 
mementdiffercnts,meme,ace qu'on assure, dans des Champignons. 

5G 



660 DOTANIQUE 
§ 827. Les fruits pulpeux d'un assez grand nombre de Sapotfees 

sont recherches dans les contrees tropicales oil elles croissent, no- 
tamment celui du Sapotilier, qui a donne son nom a la famille. Leur 
graine est riche en une huile grasse pen Ouide else concr^tantde 
maniere a prendre la consistance du beurre, particulierement dans 
le Bassia butyracea. On connait une autre espece de ce dernier 
genre sous le nom d'Arbre au beurre en Afrique, et son produit sous 
celui de beurre de Galam,. Consideree sous le rapport botanique, 
cette famille nous offre un veritable interet; car elle montre le 
passage entre celles ou les etamines sont multiples des divisions de 
la corolle et celles oil elles leur sont egales et opposees, presen- 
tant elle-meme des etamines fertiles dans cette derniere position 
et des filets steriles dans leur intervalle. 

§ 828. Les Primulac£es, par leurs etamines opposees aux lobesde 
la corolle (/?</. 677,678), par la placentation centrale de leurs grai- 
nes (fig. 678, 679, 680), et par la situation de I'embryon qui tourne 

682. 

677-682. Organes de la fructification du Primula elatior. 
677. Diagramme de la fleur. 
678. Sa coupe verticale. — c Calice. — p Corolle. — e Etamines. — o Ovaire.— 

s Style et stigmate. ' 
679. L'ovaire o coupe verticalement pour mortrer le placenta central charge 

d'ovules. — s Base du style. 
680. Coupe verticale du fruit. — f Pericarpe. — Placenta central charge de 

graines, dont quelques-uncs ont et£ detachees. 
681. Graine. 
682. La menne coupee verticalement. — t Teguments. — h Ilile. — ip P£ri- 

sperme. — e Embryon. 
683. L'embryon separe. 



MONOPETALES. — UYPOGYJNES. 651 
son cote, au lieu de son extremite, vers le point d'attache [fig. 682), 
se distinguent facilement de toutes les autres families monopeta- 
les, si ce n'est des MyrsinSes. Mais ceiles-ci sont en quelque 
sorte les Primulacees des regions tropicales, oa elles croissent 
exclusivement, et elles n'y sont representees que par des arbres 
ou des arbrisseaux ; tandis que les Primulacees proprement dites, 
habitantes des climats temperesou froids, sont toujours herbacees. 
On ne les recherche qu'a cause de Telegance de leurs fleurs, qui, 
pour plusieurs especes, offrent Tavantage de paraitre a une epoque 
de Tannee ou nos champs et nos jardins sont encore si peu fleuris, 
precocite qui a valu son nom au principal genre, la Primevere 
(Primula). Les proprietes de cette famille sont peu prononcees, 
mais paraissent avoir un certain degre d'energie, notamment dans 
YAnagallis ou Mouron (qu'il ne faut done pas confondre avec celui 
des oiseaux). L'extrait de YA. arvensis est un poison de la classe 
des acres. 

§ 829. Les families comprises dans les tableaux suivants, et qui 
forment la grande majorite des monopetales, presentent constam- 
ment ces caracteres que nous avons plusieurs fois signales comme 
lies a cette modification de la corolle dans le nombre, la position et 
I'inseriion des etamines, ainsi que dans le nombre des carpelles 
ordinairement inferieur a celui des petales, quoique dans quelques 
rares exceptions on le trouve au contraire'superieur. Plusieurs 
plantes des families enumerees dans le tableau precedent, et ou 
Ton rencontre cesmemes caracteres, devraient done se ranger dans 
Tun de ceux qui suivent, si Ton n'avait egard qu'a leur place syste- 
matique; mais nous avons mieux aime les laissera celle que leur 
assignent leurs rapports naturels. On ne pourra en aucun cas les 
confondre avec celles du tableau XIII, ou la corolle est irreguliere, 
et, quant a celles du tableau XIY, I'examen des autres caracte¬ 
res pourra facilement decider la question dans le petit nombre de 
cas ou elle seraitdouteuse. 

(Tableaux XIII et XIV, pages 652 et 653.) 

§ 830. Avant d'examiner en particulier quelques-unes des families 
mentionnees dans les deux tableaux suivants, il convient d'exa¬ 
miner en general plusieurs points de leur organisation. Celles dont 
les petales inegaux forment par leur reunion une corolle irregu¬ 
liere nous occuperont d'abord. Ordinairement un de ces petales est 
oppos6 a la bractee, e'est-a-dire regarde en dehors et se soude 
plus ou moins haut avec les deux voisins, tandis quo les deux au- 



G52 BOTAMQUE. 

4 distincts, 
avec sty 

un seul, 
avec style 1 

term
inal 

i 

CD to to to 
CTQ i [ ^ v; fr o o o a co — ° .Lo Z o c 
^•SE 
^ £f. CD 

2 p o 
2 p* o 

o g 
o 
» a 
►1 ' . o (T? C 

P 

£- 2 » CD — w 
Op 0 O. 
5' 2.2. 
S.s.- 
3 

K-2 5-m 
•g S'g S 
B- 3 " CO rt> ^ 
IrlS'3 S W 2. e w 
3 » W? 

5' 3 p 
S 3 Bv 

S:|g?- 

O 

a rs. i 
&§ 3^^ = a-co S'g S a S 
a S $ 
| Bt - — p- 

(tv : ^3 ^ 
i s 2 " ^ ^ g- o JJ 3 (Tx ^ c 2" t> P. p to 3 p a 3 2'" g. 5.» e 3- 

CD >73 P1 ! 

^ ST M 0 ^ ?* P © 
a rt _ a>. to w 

3 CD P 
FpsL 

2 Ow 
B'SS SV 
M cd' 3 p SS§g • M 3 « 
•rJ-S"^ S^CTCCD g 

3 S o P - W 3 

"^""•"iss-I 

».S >T)" ^ C- P M £f. r- £ " 
w ^ B' _ 51 CD ^ 

CD 

11 i^g ir §.»•«? 

^►t3 

i 1 ►a d 

o 6- 
c S 

►d 3 5 n 

O 
o 
H* 
H 
> 
r* 
M CD 

o 
p 

P3 
CTJ 

D- 
S P 
S 

c 
p- 



monop£tales hypogynes. 653 

> 

x g j 

(t, p 'O p p W ajOWCOW^fl.pg p 3 a p, ' bs-2 "'2;^ 2: 5.s p-^p-a cg-p -• 
• • a, — P- • o^c 3 
>TJSS:.0S:x^ct,n> 
ft C. t;* — £" 2. c c &> 
&-P P 2 S p 3 

O M E, fp» fT CD* CD p 2 P 
.-i«& F? 

S Qo ! P CD k} w 

® 5lp «- — a /■ 
S'3 P CD M 

. & Et P o & o o p — - ^ ^ -»■ O wQ 
3 ^ S&SiKl 
2 S c^a*3 s'tw 2 ^ 

5-* 
o » S m .M 

or s-g^o 
°-2 S^P 2 P ^ £ S £ £ g- o s.« 

• II,,,— 
5 ? 
§ H § «•§ H- 
° l°s«5 P' w-S 6 gj'o o M M > tfl f' 2 w E o • w 5 " ^5- .75 « " 

cr 
o 

CTQ C 

i 0 

0 ^ 
a O w 
- 5 

1 t £ M 
§ W 3 
5' K o l-< 
« ^ 2. o 
o Q 

H (X) 



054 BOTAINIQUE. 
tres se ddjettent du cote oppose ou interieur, de maniere que 
le limbe se partage en deux parties ou levres, la superieure bilo- 
bee, 1'inferieure trilobee; et qu'en coupant la corolle, suivantun 
plan parallele a Taxe, on obtient deux moities inegales et de for¬ 
mes differentes dont chacune constitue une de ces levres; en la 
coupant dans un plan perpendiculaire au precedent et suivant 
Taxe, on obtient deux moities symetriques. Le calice peut etre lui- 
meme regulier ou participer a cette irregularity ; dans ce dernier 
cas, il sera lui-meme bilabie. Des cinq etamines alternes avec les 
cinq petales, celle qui s'insere dans I'intervalle des deux lobes de 
la levre superieure ne se developpe que rarement; le plus souvent 
elle avorte, soit incompletement, indiquant alors sa presence par 
un filet rudimentaire (comme dans plusieurs Scrofularinees et Bi- 
gnoniacees), soit tout a fait. Dansce dernier cas, des quatre autres 
etamines, les deux inferieures, celles qui alternent avec les lobes 
de la levre inferieure, prennent un plus grand developpement; les 
deux laterales, celles qui alternent avec les deux levres, se deve- 
loppent aussi tout en restant plus petites (auquel cas on a des 
etamines tetradynames), ou ne se developpant qu'incompletement 
et ne se montrant qu'a I'etat rudimentaire (auquel cas la fleur est 
diandre). 

§ 831. On a pu remarquercombien,dans les families a fleursregu- 
lieres aussi bien qu'irregulieres, est frequent le nombre binaire des 
carpelles, et un examen attentif porte a penser qu'il Test en rea- 
lite plus encore que ne I'indiquent nos tableaux. Nous trouvons, 
en effet, que dans certaines families le nombre des loges se reduit 
souvent de quatre a deux, mais qu'alors celui des graines est dou¬ 
ble dans chacune; que dans d'autres le nombre 4 des carpelles 
est constant (comme dans les Labiees et les Borraginees); mais 
alors meme le style unique est bifide,. ou termine par deux stigma- 
tes, et chacun des stigmates s'oppose a une couple de carpelles. 
D'ailleurs les insertions des quatre ovules ne se croisent pas d'or- 
dinaire regulterement, mais se rapprochent deux a deux en s'op- 
posant aux deux stigmates. Certaines monstruosites nous montrent 
les carpelles dissocies, mais par couples dont chacune porte un 
style avec son stigmate; et un genre de Dichondrdes oflre deux 
styles distincts , chacun servant egalement une paire de carpelles. 
II scrait peut-etre permis d'en conclure que chacun de ces cou¬ 
ples represente un carpelle unique bilob6 ou biovule, ce que 
confirmerait rexistenco frequcntc de deux ovules dans chacune 
des logos des ovaires franchement biloculaires, etla tendance que 
ces memcs loges out a se diviser en deux compartiments par la 
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recurrence d'une cloison mediane. G'est meme ce qui porte dans 
certains cas le nombre apparent des loges a 8; c'est qu'alors il y 
en a reellement quatre, mais chacune coupee en deux par une 
cloison; en ce cas (dans certaines Verbenacees), aulieu de 8 noyaux 
uniloculaires, on en observe quatre biloculaires. 

La position des deux loges relativement a Faxe de la fleur est 
au contraire fixe et importante. Dans les Scrofularinees, Solanees, 
Acanthacees, etc., Tune des loges est superieure, c'est-a-dire 
tournee du cote de I'axe; Tautre inferieure, c'est-a-dire tournee 
du cote de la bractee. Dans les Gentianees, Apocynees, Asclepia- 
dees, etc., elles sont toutes deux laterales, situees, par rapport a 
I'axe, Tune a droite et I'autre a gauche. 

§ 832. Bignoniacees. — Les plantes de cette famille sont des ar- 
brisseaux ou des arbres remarquables par la beaute de leurs fleurs, 
et dontquelques-uns se rencontrent frequemment cultives dans les 
pares et les jardins : comme le Catalpa, depuis long-temps connu 
et comme naturalise; et le Pauloivnia imperialism rapporte du Japon 
et si rapidernent multiplie chez nous depuis quelques annees seu- 
lement. Beaucoup de ces arbrisseaux sont des lianes, et la plupart 
presentent dans leur systeme ligneux une disposition singuliere que 
nous avons deja signalee (§ 87, fig. 108). Le bois, en effet, forme 
une colonne a quatre cannelures tres-profondes, de telle maniere 
que sur une section horizontale il figure une sorte de croix de 
Malte. L'intervalle des quatre lobes ligneux est entierement rem- 
pli par la substance corticale, qui, du reste, revet regulierement 
tout le contour en lui conservant une forme a peu pres cylindrique, 
telle que la modification de I'interieur ne se manifeste pas du tout 
au dehors et ne devient apparente que par la dissection. Plus ra- 
rement le nombre de ces lobes ligneux est double, et chacun d'eux 
se bilobe lui-meme plus tard, portant ainsi a 4 6 les cannelures du 
corps ligneux alternativement plus et moins profondes. 

§ 833. Acanthacees. — Nous avons indique, comme caractere dis- 
tinctif de cette famille, ses graines retinaculees. On appelle ici reti- 
nacle un prolongement du placenta qui s'avance sous chaque graine 
en la sous-tendant; il a la forme d'une petite gouttiere terminee en 
pointe et souvent recourbee en crochet. Apres la chute des grai¬ 
nes, on apercoit ces retinacles persistant et saillant sur le bord in¬ 
terne descloisons, qui se separent entre elles, et frequemment aussi 
des valves auxquelles elles sont opposees. Dans un petit nombre 
de genres ils manquent; remplaces alors par une petite cupule 
cornee (Thunbergiecs) qui embrasse le hile, ou par'une papille (Nel- 
soniees). 
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§ 834. Labtees (Labiatce). — La corolle labi6e {fig. 296, 685), 

les etamines didynames rarement reduites a deux (dans les Sauges, 
par exemple) par ravortement presque complet des deux in- 
termediaires, et les 4 ovaires avec un seul style gynobasique 
{fig. 372) bifide a son sommet {fig. 686 s), distinguent facilement 
cette famille de toutes les autres. Ajoutons-y leur tige ordinairement 
quadrangulaire et leurs feuilles opposees; et, lorsmSme qu'on n'au- 

684-688. Organes de la fructification du Lamium album. — c Calice. — p Co¬ rolle. — t Tube. — Is Sa levre sup^rieure. — li L'inferieure. — e Etamines. — 
s Style et stigmates. 

684. Diagramme de la fleur. 
685. Fleur entire vue de cote. 
686. La meme couple verticalement. 
687. Fruit coupe verticalement, de mani^re que deux des carpelles ont £t£ en- 

leves. — c Calice persistant. — g Glande. — r Receptacle gynobasique, c'est-4- 
dire portant le style s. — o Deux carpelles. 

688. Un carpelle coupe verticalement. —cPericarpe.— t Tegument de la graine. 
— e Embryon. 
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rait a sa disposition que ces organes de la vegetation, ils pourraient 
suffire au diagnostic par I'existence d'un grand nombre de petits 
reservoirs d'huile essentielle dont les feuilles sont couvertes. G'est a 
ces hniles que les Labiees doivent leur odeur aromatique, variee. 
suivant les especes, et si agreable dans quelques-unes qu'il suffit 
de nommer la Sauge, le Thym et le Serpolet, la Melisse, la Lavande, 
la Menthe, le Romarin, le Patchouly (especede Coleus), etc., etc. 
Tantot on extrait I'huile meme pour Temployer comme parfum, 
tantot on en prepare les eaux spiritueuses dont nous faisons le plus 
frequent usage, ou Ton en aromatise divers cosmetiques. Certaines 
feuilles, celles de la Sarriette, de la Marjolaine, du Rasilic, etc., 
sont introduites dans nos mets comme condiments. L'infusion de 
plusieurs deja nommees [Sauge, Melisse) .et d'autres encore (Mol- 
davie, Glechome, etc.) legerement tonique, est prise quelquefois 
en guise de the. A I'etfet que doit determiner la presence d'huiles 
essentielles dont nous connaissons la propriete generalement exci- 
tante, il faut ajouter souvent celui que produira la presence simul- 
tanee d'un autre principe gommo-resineux, legerement amer, du- 
quel resulteront ces vertus toniques. Aussi plusieurs de ces boissons 
sont conseillees pour cette cause comme stomachiques; et meme, si 
le dernier principe abonde, elles pourront devenir febrifuges (Ger- 
mandree, Iveite, Scordium). 11 est a remarquer que le camphre, 
cette substance quo nous avons deja signalee dans une famille bien 
differente, celle des Laurinees, se trouve associe a Thuile volatile 
des Labiees, et avec une telle abondance dans quelques-unes 
(Sauge et Lavande) qu'elles pourraient servir avantageusement a 
son extraction. On cite enfm quelques especes dont les racines 
presentent des renflements luberculeux dont la fecule pent four- 
nir un aliment, et, parmi elles, une de notre pays, le Stachys 
palustris. 

§ 835. Les Borragin6es, par leurs quatre ovaires distincts avec 
un seul style gynobasique, se rapprochent des Labiees; mais leurs 
feuilles alternes, sur une tige arrondie avec leur corolle presque 
constamment r^guliere et meme lorsqu'elle ne Test pas (dans les 
Echium) portant cinq etamines antheriferes, les distinguent au 
premier coup d'ceil; et cette distinction serait facile meme si Ton 
n'avait qu'une seule feuille, car on pourrait la reconnaitre a sa 
consistance molle, sa surface herissee d'asperites qui resultent des 
bases renflees et endurcies de poils simples, son tissu entierement 
depourvu d'huile : et, malgrd la ressemblance du pistil ou du fruit, 
ils suffiraient encore sans autre caract&re, a cause de la position 
des ovules pendants au lieu d'6tre dresses, et de la direction de la 
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radicule qui en est une consequence n6cessaire et qui, infere dans 
les Labiees (fig. 688), est supere dans les Borraginees (fig. 691). 
Les propri&is de celles-ci, abondantes en mucilage qui donne a 
leur infusion des proprietes simplement emollientes, sont egale- 
ment distinctes. La racine de plusieurs espfeces, notamment de 
TOrcanette (Anchusa tinctoria), a laquelle on peul substituer celles 
de VOnosma echioides et du Lithospermum tinctorium, est em¬ 
ployee pour la teinture. Elle est rouge a I'exterieur au contact de 
I'air, blanche en dedans, et contient une matiere insoluble dans 
I'eau, soluble dans I'alcool, 1'ether, les huiles et les corps gras en 
general; forme, avec les alcalis, une combinaison de couleur bleue, 
et est precipitee de sa solution alcoolique par les dissolutions me- 
talliques en laques diversement colorees. 

Les I2hr£tiac6es et les Cordiac^es etaient primitivement confon- 
dues avec les Borraginees, et leur sont encore associees, par plu¬ 
sieurs auteurs, comme simples tribus. Nous avons vu d'apres le ta¬ 
bleau qu'elles en different par I'insertion du style, a laquelle se joint 
souvent la soudure des carpelles en unseul ovaire, qui devient fre- 
quemment un fruit charnu. Ceux des Sebesteniers (Cordia xebes- 
tena et myxa) ont une chair mucilagineuse qui les fait employer en 
medecine. 

689-691. Organes de la fructification d'une Buglose \yAnchusa italica). 
689. Diagramme de la fleur. 
690. Sa coupe verticale. — c Calice. — p Corolle. — a Ses appendices. — e Eta- 

mines.— o Ovaires, dont deux coupes. — s Style. 
691. Un des carpelles coup£ verticalement. — p Pericarpe. — I Teguments de 

la graine. — e Embryon. 
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§ 836. Solan6es.— Les plantes de cette famille meritent d'etre 

cities pour I'&iergie et en m^me temps pour la diversity de leurs 
propriit^s. La plus g^neralement repandue est la propri£t6 narco- 
tique qui reside dans les sues des racines, feuilles et fruits de cer- 
taines especes bien connues : la Belladone (Atropa belladona), la 
Mandragore (A. mandragora) si renommee autrefois, la Jusquiame 
(Hyosciamus niger) et autres especes du meme genre), la Pomme- 
epineuse ou Stramoine (Datura stramonium), diverses especes du 
genre Solanum (par exemple, le S. nigrum, si commun dans nos 
campagnes). La chimie a d^couvert des substances particulieres 
et en meme temps analogues dans ces difFerentes plantes dont elle 
leur a donn6 les noms (atropine, hyoscianine, daturine, sola- 
nine) , et e'est a elles que leurs qualit^s paraissent dues. Les 

692. 
694. 

692-697. Organes de la fructification du Solanum luberosum. 
692. Diagramme de la fleur. 
693. Sa coupe verticale. — c Calice. — p Partie inferieure de la corolle. — 

e Etamines. — o Ovaire. — s Style et stigmate. 
694. Fruit. 
695. Le meme coupe horizontalement. 
696. Graine. 
697. La meme coupee verticalement. — t Tegument. — p Perisperme. — 

e Embryon. 
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Physalis somnifera et le Nicandra physalodes produisent des effets 
semblables, quoique moins intenses. Ceux des feuilles du Tabac 
sont tres-violents lorsqu'il est pris a rinterieur; mais ce n'est que 
comme medicament qu'il est ainsi administre, et, dans Fusage ha- 
bituel, il n'est mis en rapport qu'avec les parties les plus ext6- 
rieures de la membrane qui tapisse le tube intestinal : avec les 
narines, en poudre; avec la bouche, mache ou fume, forme sous 
laquelle son effet doit etre singulierement affaibli, et cependant 
ne laisse pas d'etre energique lorsqu'on n'en a pas Fhabitude. 
G'est de FAmerique qu'il nous est venu; les habitants d'Haiti le 
nommaient yati, et le nom de tabac, qu'ils donnaient a la pipe, fut 
applique par les Europeens a la plante. Walter Raleigh Fintro- 
duisit en Angleterre en 1586; mais il etait cultive des '1560 en 
Portugal, d'ou il fut apporte en France par Fambassadeur Nicot, 
dont on a donne le nom au genre botanique (Nicotiana). Son usage 
fut d'abord severement defendu par plusieurs souverains, maiss'e- 
tablit malgre les menaces et les punitions, et frnit par etre un ob- 
jet de faveur et meme de monopole, en devenant une branche im- 
portante des revenus publics, comme il Fest aujourd'hui. Repandu 
sur toute la surface de la terre, sa culture s'est aussi generalisee, 
et on pourra s'etonner de trouver jusqu'en Ecosse et en Suede celle 
d'une plante originaire des contrees tropicales ; mais il est facile de 
s'expliquer cette diffusion, si Fon reflechit que c'est une herbe 
annuelle, qui ne demande pour parvenir a sa perfection que peu de 
mois de chaleur et qui d'ailleurs, dans son pays natal, croit sur les 
hauteurs, par consequent dans un climat plus tempere. Plusieurs 
especes sont cultivees : le Nicotiana tabacum a fleurs roses, le plus 
generalement; le N. rustica a fleurs jaunes, de preference dans FA- 
frique occidentale et Ffigypte, ainsi que dans le midi de FEurope, 
ou Fon en prepare le tabac de Salonique et probablement aussi de 
Latakie. Celui de Shiraz est le N. persica, peut-etre originaire de 
cette contree, ce qui pourtant est loin d'etre certain. II est assez 
singulier dans cette famille, a cote de ces produits veneneux, d'en 
trouver d'autres d'une nature entierement differente. Les fruits 
du Piment (Capsicum) sont extremement piquants au gout et meme 
acres, mais se mangent impunement; et ceux de la Tomate (Ly- 
copersicum esculentum), de FAubergine (Solanum melongena) et 
de quelques autres sont tout a fait doux et comestibles. Mais c'est 
surtout la Pomme de terre (.Solanum tuberosum) dont Femploi fait 
contraste avec tous les narcotiques que nous avons cites d'abord. 
II est vrai que cet aliment si usite est fourni par une autre par- 
tie de la plante et tout autrement modifiee, par les rameaux in- 
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ferieurs et souterrains (§ 190, fig. 178) qui forment en se ren- 
flant de riches depots de fecule. G'est aussi de rAmerique que 
nous est vena ce vegetal si utile ; mais de quelle contree preci- 
sement? On Ta trouve sauvage dans les montagnes du Chili, 
vers le 33c degre de latitude australe; dans celles du Perou, ou 
peut-etre il avait ete porte par les Incas; recemment sur les 
pics du Mexique, ou cependant il n'etait pas connu du temps de 
Montezuma, et ce fjjt de Virginie que Raleigh le rapporta en An~ 
gleterre. Mais il est bien difficile de determiner si une plante 
d'une propagation aussi facile a toujours cru spontanement dans 
un certain lieu, ou si elle y a ete laiss^e par le voisinage de 
rhomme a une autre epoque. Quoi qu'il en soit, la Pomme de 
terre a eu plus de peine que le Tabac a s'etablir en Europe, et 
chez nous on peut regarder sa culture en grand comme ne da- 
tant que de ce siecle. Elle etait plus tot en usage dans le midi 
de la France; mais il fallut les efforts les plus perseverants d'un 
philanthrope eclaire, Parmentier, pour la faire adopter dans le 
Nord. G'est un fait qui a droit de nous causer aujourd'hui un sin- 
gulier etonnement. 

§ 837. Scrofularin£es. — Elles ont les rapports les plus intimes 
avec les Solanees, dont elles different seulement par I'irregularite de 
leurs corolles et celle de leurs etamines, reduites a quatre didyna- 
mes par I'avortement de la cinqui&me, ou a deux par I'avortement 
des trois autres. Aussi plusieurs genres ont-ils ete rapportes tour a 
tour a Tune et a I'autre famille: par exemple, le Verbascum ouBouil- 
lon-blanc, range primitivement dans les Solanees a cause de ses 
cinq etamines; maintenant dans les Scrofularinees, parce que ces 
memes etamines, au nombre de cinq il est vrai, mais inegales et 
differentes entre elles, ainsi que les lobes de la corolle^ manifestent 
ainsi leur tendance a ravortement. Jussieu distinguait les Scrofu¬ 
larinees a dehiscence septicide des Pedicularinees ou Rhinanthacees 
a dehiscence loculicide; on les reunit aujourd'hui parce qu'on a 
remarque le premier mode de dehiscence dans des plantes qu'on 
ne peut eloigner des premieres, et elles forment ensemble un seul 
et vaste groupe subdivise en plusieurs tribus. On y observe aussi 
quelquefois la dehiscence septifrage. Elles sont en general, ainsi 
que les Solanees, acres et ameres, et on y trouve aussi quelquefois 
des proprietes narcotiques, notamment dans la Digitale, veritable 
poison lorsqu'on I'administre a dose un peu elevee, et dont I'ac- 
tion singuliere so fait sentir principalement sur la circulation, 
qu'elle ralentit a un point remarquable apres I'avoir acceleree 
momentanement; ce qui la fait employer dans les maladies ou il 
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importe de moderer le cours da sang, dans les palpitations et les 
an^vrysmes. 

§ 838. C<mvo!vulac6es. — LesCuscutees et Dichondrees leur sont 
en general r6unies comme simples tribus. Plusieurs des caracteres 

701. 704. 

698-705. Organes de la fructification du Convolvulus sepium. 
698. Diagramme de la fleur.— b Bract^es. — c Calice. — p Corolle. 
699. Bouton. ' 
700. Coupe verticale de la partie inferieurede la fleur .— b Bract^es. — cCalice. 

— p Tube de la corolle portant les filets des £tamines e. — o Ovaire. — s Style. 
701. Sommet du style et stigmates. 
702. Fruit / entoure du calice c et des bractees b qui persistent. 
703. Graine. — A Hile. 
704. Sa coupe, montrant les cotyledons chiflbnn^s. 
705. Embryon s£par<?. 
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distinctifs des vraies Convolvulacdes ont indiqu^s dans le ta¬ 
bleau XIV : ajoutons ici la disposition nettement quinconciale des 
cinq folioles du calice inserdes a des hauteurs inegales, la corolle 
a cinq plis qui sont tordus dans le bouton (fig. 638, 939 p), la de- 
hiscence loculicide de la capsule. La plupart des especes de cette 
famille sont grimpantes, et, lorsqu'elles sont en meme temps li- 
gneuses, on peut y remarquer ce caractere que nous avons signale 
dans beaucoup de Lianes, renchevetrement du systeme cortical 
avec le systeme ligneux. Ce dernier forme ici une colonne centrale 
autour de laquelle s'agencentd'autres faisceaux ligneux disposes en 
anneaux concentriques, et, suivant Tage de la plante, plus ou 
moins nombreux. La substance corticate s'interpose entre ces an¬ 
neaux, et, dans chaque anneau, entre les faisceaux divers qui le 
composent. Elle se dessine sur une coupe fraiche d'autant plus net¬ 
tement qu'elle est en general dans les plantes de cette famille par- 
courue par des laticif&res pleins d'un sue laiteux, et que ce sue, en 
s'epanchant sur la coupe, rend plus distinct le reseau cortical qui 
encadre tous ces faisceaux ligneux. Ce sue est en general extr£- 
mement purgatif, qualite dependante de sa nature resineuse. Elle 
a ete constatee dans un grand nombre d'especes du genre Convol¬ 
vulus ou Liseron, dont quelques^unes sont surtout employees en me- 
decine, comme le Jalap (C. jalapa), la Scammonee (C. scammonia), 
le Turbith vegetal (C. turpethum) etautres. Ce sont surtout les ra¬ 
tines ou ce principe abonde et dont on les extrait. II est remar- 
quable qu'on en trouve dans le meme genre d'autres qui, par sa 
suppression presque complete et un (foorme developpement, de- 
viennent des aliments sains et recherches. Telle est entre autres 
celle de la Patate (iC. batatas). Le C. dissectus contient une propor¬ 
tion notable d'acide hydrocyanique : aussi est-ce une des plantes 
avec lesquelles on prepare la liqueur de noyau. 

§ 839. Gentian6es. — Nous les avons vues figurer (Tableau XIV) 
parmi les families a placentation parietale et aussi axile. C'est que 
les bords de leurs deux carpelles charges de graines , tantot se 

. reunissent presque immediatement, tantot s'accolent en se reflechis- 
sant vers Tinterieur de la loge plus ou moins et de maniere a y 
former deux cloisons incompletes ou completes. Nous avons indique 
parmi leurs caracteres I'opposition des feuilles: on I'y observe en 
effet, excepte chez deux genres assez abondants dans nos eaux, le 
Villarsia et le Menyanthes, celui-ci dont les feuilles sont non-seule- 
ment alternes, mais composees, tandis qu'on les trouve simples dans 
toutes les autres. Aussi a-t-on distingud une petite tribu des M6- 
nyanthees. Toutes les Gentianfas sont douees dans leurs diverses 
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parties d'une amertume extreme qui les rend toniques, stoma- 
chiques et febrifuges. 

§ 840. Apocin&es et Asclepiadees. — Ces deux families, primi- 
tivement reunies en line seule, dont elles etaient considerees sim- 
plement comme deux tribus, presentent en eflet les plus intimes 
rapports et ne different que par la disposition de leurs etamines, dis- 
tinctes dans les premieres, ou le pollen offre la structure pulverulente 
habituelle, .tandis que dans la seconde il se reunit en masses ou gra- 
nuleuses ou. plus souvent d'une durete comparable a celle de la 
cire, au nombre de 4 0 en general, c'est-a-dire une dans chacune 
des loges des cinq antheres biloculaires et extrorses, appliquees sur 
le pourtour d'un gros stigmate pentagone. A une 6poque peu avan- 
cee du developpement de la Qeur, dans cinq sillons de ce stigmate 
qui alternent avec les antheres. s'organisent deux petits corps glan- 
duliformes, plus tard confondus, prolonges chacun en une sorte de 
queue gelatineuse, laquelle, au moment de la dehiscence, s'unit a 
I'extremite de la masse pollinique correspondante et la tire a lui 
hors de la loge, de sorte qu'examines a cette epoque, cette masse, 
la glande portee sur le stigmate et son prolongement ne semblent 
plus faire qu'un seul corps. Ce corps pollinique (fig. 709) est 
forme d'un tissu cellulaire a cellules intimement unies renfermant 
chacune un grain a membrane simple, dont la paroi cellulaire 
environnante doit etre.consideree peut-etre comme la membrane 
externe. Quoi qu'il en soit, une fente longitudinale finit par s'eta- 
blir sur .Fun des cotes de la masse, et des cellules ainsi ouvertes 
s'echappent les grains p qui viennent s'appliquer seulement a la 
pirtie inferieuie du gros stigmate (fig. 708 pp), aupres de Finser- 
^ion du style dans lequel les tubes polliniques penetrent ainsi. 
Cette organisation du pollen ne peut etre guere comparee qu'a 
celle que nous avons precedemment fait connaitre dans un cer^- 
tain nombre d'Orchidees, et est assez sjnguliere pour justifier la 
distinction des Asclepiadees. Ajoutons un autre trait qui caracterise 
beaucoup de leurs genres : c'est Fexistence d'autant d'appendices 
de forme variable opposes a chacune des etamines, et qui forment 
au dedans de la corolle un verticille aussi developpe qu'elle et de- 
crit sous le nom de. couronne (fig. 707, 708'a). Nous avons fait 
connaitre la disposition des deux ovaires distincts, ainsi que les 
styles qui les terminent (fig. 708 o, s) reunis seulement au moyen 
du gros corps stigmatique que nous venons de decrire. Ils se chan- 
gent plus tard en deux follicules polyspermes (fig. 714) dans toutes 
les Asclepiadees et dans toutes les vraies Apocinees; mais, dans une 
tribu de celles-ci (Ophioxilees), deviennent deux drupes, et dans 
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706-713. Organes de la fructification de YAsclepias nivea. — c Calice. — p co- 
rolle. — a Appendices formant la couronne. — ij Corps glanduleux portes sur les 
stigmates et portant les masses polliniques. 

706. Diagramme de la fleur. 
707. La fleur entiere. 1 

707 bis. La meme vue d'en haut. 
708. La meme coupee verticalementT — e Etamines. — o Ovaires. — s Styles 

reunis en haut par le gros corps stigmatique, & la base duquel penetrent les tubes 
polliniques vprs les points pp. 

709. Deux masses polliniques m attachees par deux prolongements en forn^e de 
queue q k un autre corps g forme par la reunion de deux glandes. — p Grains 
polliniques commen9ant 4 s'echapper de la masse. 

710. Un d'eux vu separement et grossi davantage. 
711. Fruit au moment de la dehiscence. — // Follicules. — p PlaceYita qui se 

detache. — rj Graines aigrettees. 
712. Une de celles-ci separee. — a Aigrette.. 

• 713. Graine depouillee de son aigrette et coupee verticalement. — le Tegument 
externe. — li Tegument interne. — p Perisperme. — e Embryon. 
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une autre (Carissees) sont soudes des le principe en un seul qui le 
plus ordinairement devient une baie. C'est dans ces deux derniers 
cas qu'on trouve quelquefois les ovules definis ou meme solitaires. 

Les plantes des deux families sont souvent grimpantes, et, dans 
leurs lianes frutescentes, le corps ligneux est separe plus ou 
moins profondement en plusieurs lobes par autant de solutions de 
continuity que remplit la substance corticale. Le sue, generalement 
laiteux, est acre et amer, et de I'excitation qu'il provoque resultent 
divers effets, suivant la partie du corps ou il agit: les vomisse- 
ments ou la purgation, la secretion abondante de la sueur ou de 
I'urine. Ainsi les feuilles du Cynanchum arguel agissent comme 
celles du S6ne, auxquelles on les mele pour les falsifier, mais d'une 
maniere beaucoup plus dangereuse; le sue de C. monspeliacum 
est connu aussi sous celui de Scammonee de Montpellier et purge 
violemment. tandis que la racine du C. ipecacuanha, Tune de celles 
qui sont confondues dans le commerce sous ce dernier nom, fait 
vomir. Le Dornpte-venin (C. vincetoxicum) devait ce nom aux eva¬ 
cuations qu'il provoque et qui peuvent etre si utiles en cas d'em- 
poisonnement. Mais on peut dire qu'en general ces proprietes dan- 
gereuses sont moins prononcees dans les Asclepiadees que dans 
I'autre famille, et on en cite meme dont le lait serait innocent et 
employe comme aliment. II est d'ailleurs riche en caoutchouc dans 
quelques especes qui servent a son extraction. 

Nous venons de dire que le sue des Apocinees presente les pro¬ 
prietes acres a un degre plus intense. Nous ne citerons, parmi 

• beaucoup d'exemples, que le Nerium oleander {.Laurier-rose) dont 
I'extrait est un narcotico-acre tres-violent et dont les emanations 
seules peuvent, surtout dans les contrees m^ridionales ou il croit 
spontanement, determiner les plus graves accidents. Nous nous ar- 
r&terons un peu davantage sur les graines a gros perisperme come 
du genre Strychnos, qui contiennent un des poisons les plus actifs 
qu'on connaisse, cet alcaloide qu'on a nomm6 de la Strychnine. II 
determine, sans doute en agissant sur la moelle epiniere, des con¬ 
tractions dans les muscles tulles qu'a quelques convulsions succe- 
dent bientdt la roideur et rimmobilit6, puis I'asphyxie par la sup¬ 
pression des mouvements respiratoires. C'est ce qu'on a quelquefois 
Toccasion d'observer sur les chiens vagabonds empoisonn^s par les 
boulettes jetdes a cet effet dans nos promenades publiques et pre- 
parees avec de la Noix vomique. C'est de celle-ci (Strychnos nux- 
vomica) et de la Feve de Saint-Ignace (S. ignatiana) qu'on extrait 
la strychnine, qui donne aussi ses propri&es a Yecorce de Fausse- 
angmture, laquelle parait provenir 6galcment d'un Strychnos, peut- 
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£tre du Nux-vomica lui-meme, ainsi qu'au celebre poison dont les 
Javanais enveniment leurs fleches, YUpas ti'eute, autre espece du 
m6me genre (S. tieute). Mais la medecine a su appliquer ces pro- 
priet^s formidables a un emploi salutaire, et s'est servie de la stry¬ 
chnine dans les cas oil la contraction musculaire paralysee a be- 
soin d'etre reveillee par un agent tres-energique : seulement elle 
radministre a tres-faible dose, celle d'une petite fraction de grain. 
Le p^ricarpe charnu de diverses especes de Carissees ne participe 
pas a ces qualites dangereuses et se mange dans les pays ou ils 
croissent: tels sont les fruits des Carissa edulis et carandas, du 
Melodinus monogynm, du IVillughbeia edulis, etc., etc., 

MONOPETALES PERIGYNES 

(Tableau XV, pag. 668.) 

§ 841. Rubiac^es. — Ce groupe, Tun des plus considerables et 
des plus naturelsdu regne vegetal, peut se subdiviser en plusieurs 
d'apr^s diverses considerations. D'abord en deux grandes sections: 

716. - 715. 

714. (' ' ' ' 717. 719. 718. 

714. Diagramme de la fleur dii Galium mollugo. 
715. Fleur entire. • 
716. La meme coupee verticalement. — c Calice confondu r.vec I'ovaire o. — 

p Corolle. — e Etamines. 
717. Fruit de la Garance (Rubia tinctorum). 
718. Le meme apr£s I'ecartement des deux carpelles. 
719. Coupe verticale de la graine. — p Perisperme. — « Embryon. 
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celle des Coffceacces, a loges contenant uri seul ou plus rarement 
deux ovules; celle des Cinchonacees, a loges multiovulees. On les 
partage ensuite en tribus d'apres la nature de leur fruit, qui est, soit 
charnu, une baie ou une drupe a plusieurs noyaux ; soit sec, inde- 
hiscent ou dehiscent; dont les carpelles restent unis a la maturite ou 
seseparent (fig. 718); dont les loges, le plus souventreduitesa deux, 
sontd'autres fois plus nombreuses : d'apres la consislance charnue 
ou cornee du perisperme : d'apres I'inflorescence, dont les fleurs se 
pressent souvent en tete et quelquefois meme se confondent en se 
soudant entre elles par leurs ovaires : d'apres les bractees plus ou 
moins developpees, tantot soudees entre elles dans Tintervalle des 
deux petioles et formant ainsi quelquefois des sortes de gaines de 
forme diverse. Dans les Rubiacees d'Eurbpe, ces stipules se deve- 
loppent en feuilles semblables aux veritables et en augmentent le 
nombre plus ou moins, suivant les divers modes de soudure ou de 
dedoublement des accessoires. II en resulte alors un verticille de 
ces feuilles ordinairement etroites et disposees comme les rayons 
d'une etoile, d'ou Ton a donne a ces plantes le nom d'Etoilees 
[SteUatce) : mais on n'y voit toujours sedevelopper a chaque noeud 
que deux bourgeons opposes. L'ovaire adherent est souvent cou- 
ronne par un disque charnu [fig. 716), qui est perce par le style 
simple, mais souvent partage jusqu'a une assez grande profondeur 
en autant de branches qu'on compte de loges. 

Cette famille presente dans un assez grand nombre de ses espe- 
ces des proprietes remarquables qu'il nous reste a examiner. L'e- 
corce de plusieurs est astringente et amere a un haut degre, et 
possede a ce titre une vertu febrifuge, renommee surtout dans 
celles des Cinchona, plus connues vulgairement sous le nom de 
Quinquina. Celles-ci le doivent a des alcaloides que nous avons 
deja eu occasion de citer (§ 305), la cinchonine et surtout la qui¬ 
nine. II y a des especes dont I'ecorce les contient toutes deux en 
meme temps , d'autres qui n'en renferment qu'une seule : aussi 
leur action medicale n'est-elle pas tout a fait la meme. Autrefois 
on les administrait, soit en nature, soit en extrait apres avoir dis- 
sous leurs principes actifs dans I'eau, ou mieux dans I'alcool, qui 
est beaucoup plus propre a operer cette dissolution. Aujourd'hui 
qu'on sait extraire en les isolant les principes actifs, ce sont ceux-ci 
qu'on emploie directement et par consequent avec une bien plus 
grande certitude de I'efTet qu'on produira et de la dose qu'on doit 
administrer. On concoit done comment le medicament complexe 
qu'on obtenait de I'ecorce doit differer du medicament simple que 
fournit TalcaloYde toujours identique qu'on emploie maintenant: il 
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y a d'autres Rubiacees, le Portlandia hexandra, par exemple, ou la 
presence de la quinine et de la cinchonine a £t6 aussi demonlree 
dans I'ecorce. Mais il en est qui, quoique employees comme febri¬ 
fuges, n'en contiennent nullement, par exemple les Exostema. Cette 
propriete reside done dans des principes amers qui peuvent va- 
rier ; elle n'est pas un attribut particulier a la quinine, qui la pos- 
sede seulement a un degre plus ^nergique, mieux connu, digne par 
consequent de plus de confiance. Le nom de quinquina, applique 
vulgairement a I'ecorce de plusieurs plantes tant de cette famille 
que d'autres enticement difFerentes, n'implique done nullement 
I'existence de la quinine ou de la cinchonine, mais seulement celle 
d'un principe amer, tonique et astringent quelconque, dont I'effica- 
cite a et£ reconnue pour la gu^rison des fi&vres. 

Lesracines d'autres Rubiacees sont renomm^es comme 6metiques, 
et parmi elles surtout le Cephaelis ipecacuanha : ce dernier nom 
a 6te egalement donne a d'autres, soit de la meme famille (Psycho- 
tria emetica, diverses esp&ces de Richardsonia etde Spermacoce)} 
soit de families enticement differentes, ainsi que nous I'avons 
expose a leur article. On a su extraire aussi le principe actif du 
Cephaelis, Vemetine, qui entre dans la composition de sa racine pour. 
16 sur 400 parties, et qu'on administre maintenant s£par£e a la 
dose de 4 ou 6 grains en general. Se retrouve-t-elle egalement 
dans toutes les autres racines emetiques et appelees ainsi du nom 
d'ipecacuanha ? 

D'autres racines sont recherchdes pour leur principe colorant et 
utilement employees en teinture, surtout celle de la Garance (Ru- 
bia tinctorum), dont nous avons parleautre part (§ 629). Plusieurs 
especes du mfone genre (R. cordifolia et angustifolia), originaires 
d'autres pays, ont les memes proprietes, qui paraissent communes 
a d'autres du notre appartenant a la meme tribu, celle des Ru¬ 
biacees 6toilees (comme YAsperula tinctoria, etc.,) ou a des tribus 
differentes (comme plusieurs Morinda, YHydrophylax maritima et 
YOldenlandia umbellata, dont la racine est vulgairement connue 
sous le nom de Chaya-vair). Mais, moins riches en principes co¬ 
lorants que la Garance, elles sont negligees ou d'un emploi bien 
moins general. 

Le cafe est la graine d'une Rubiacee, le Coffcea arabica, et 
presque toute sa masse est formeo par le pdrisperme corne au- 
quel il doit ses proprietes, manifestoes, comme on le sait, par la 
torrefaction qui, par la volatilisation d'une huile concrete, y deve- 
loppe cet arome si estim6. On y trouve aussi une autre huile fusible 
a 25°, un principe amer et un autre azot6 qu'on a nomme coffeine, 
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mais qui, chose assez singultere, parait identique avec la theine 
(§ 800), ce qui le rend nourrissant jusqu'a un certain point pour les 
peuples qui. ne se contentant pas de I'infusion, n'en separent pas 
le marc. Cette plante, dont la culture est repandue maintenant 
presque partout sous les tropiques, vient de la Haute-Ethiopie, 
d'ou elle fut, vers la fin du quinzi&me siecle, transportee a Moka, 
ou elle s'est si bien acclimatee qu'on Ten a long-temps crue origi- 
naire et que sa qualite y est encore consideree comme superieure. 
Le cafe, apporte par les Yenitiens, fut connu en France et en Angle- 
terre dans le milieu du dix-septieme siecle; mais ce fut plus tard, 
et par les Hollandais qui Tavaient cultivee a Batavia et a Maurice, 
que des plants furent introduits en Europe. Leur premiere cul¬ 
ture au Jardin de Paris date de 1713, et c'estde la, quatre ans 
plus tard, que le Caffeier fut transports dans nos colonies des An¬ 
tilles : on a souvent raconte comment ces plantations, si 6tendues 
plus tard a la Martinique, a Cayenne, a Bourbon, proviennent 
toutes d'un seul pied sauv6 alors pendant la travers^e par les soins 
du capitaine Declieux, qui alia jusqu'a partager sa ration d'eau 
avec lui. II est a croire que les graines d'autres Rubiacees a peri- 
sperme corn6 offriraient quelque analogic; et quelques essais faits 
sur celles des Galium, a T^poque ou le syst^me continental g^nait 
Tarrivee du cafe colonial en France, autorisent cette supposition. 
Ilsn'ont pas au reste 6te poursuivis, et tout naturellement, pour 
les succedanes du cafe comme pour tous les succedanes en gene¬ 
ral, on a laisse de c6t6 le pire des qu'on a pu facilement se pro¬ 
curer le mieux. 

§ 842. Caprifoliac&es. — Cette famille est divisee en deux tribus: 
Tune qui a pour type le Sureau, celle des Sambucinees, dont la co- 
rolle est reguliere, I'ovaire surmonte de trois stigmates sessiles, la 
graine parcourue par un raphe qui, selon 1'usage, suit son c6te 
interne; I'autre, qui a pour type le Chevrefeuille, celle des Loni- 
cerees, a corolle quelquefois irr£guliere, a style filiforme, et dont le 
raphe parcourt le c6t£ externe de la graine. A cette disposition 
singultere commune a tous les genres, s'en joint dans quelques- 
uns une autre qui merite d'etre citee: c'est que des diverses loges 
d'un m&me ovaire, une ou deux (dans le Symphoricarpos, par 
exemple) renferment une graine unique et qui vient a maturite, 
tandis que les autres en renferment plusieurs et avortent avec 
elles. Remarquons encore que les fruits de deux fleurs rapprochees 
se soudent souvent plus tard, de maniere a en simuler un seul, 
dans les Chamerisiers, par exemple. 

§ 843. X*oranthac&es.— La place de cette famille iciestdouteuse; 
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car si ses petales sont souvent soudes en un tube staminifere, sou- 
vent aussi ils sont completement independants; meme ils manquent 
dans plusieurs genres, et ceux la sont en general diclines. Suivant 
ceux dont on fait pr^valoir I'examen, on pourrait done les ranger 
dans les polypetales, pres des Araliacees et des Cornacees; dans 
les apetales, pres des Santalacees ou bien peut-etre des Proteacees. 
La vegetation de ces plantes, dont notre Gui (Viscum album) peut 
donner une idee, est sihguliere; car elles s'implantent en germant 
sur I'ecorce des autres arbres et y puisent leur nourriture, tantot 
par des'racines qui s'insinuent entre cette ecorce et le bois , plus 
souvent par un empatement de plus en plus enfonce dans ce bois 
de Tarbre etranger a mesure qu'il croit annuellement par I'addition 
de couches nouvelles, et etablissant une union directe entre lui et 
celui du parasite. Celui-ci se compose, en general, d'une suite 
d'articulations, a chacune desquelles il se ramifie par dicho- 
tomie, et conserve toute I'annee sa couleur, le plus souvent verte. 
Les antheres du Gui presentent une structure tres-singuliere, ac- 
colees chacune sur la surface d'une division du calice, criblees en 
maniere d'eponge d'un grand nombre de pores, qui sont les ouver- 
tures d'autant de lacunes polliniferes. De ses ovules, un seul se 
developpe, ou bien deux ou trois se soudent ensemble, de telle 
sorte que la graine presente alors autant d'embryons divergents par 
leurs radicules, convergents et confondus meme par leurs cotyle¬ 
dons. Le perisperme qui les enveloppe est vert et le pericarpe 
gonfle par une matiere visqueuse de la nature de la glu. 

§ 844. Val6rian6es. — Nous les avons placees parmi les families 
dont le fruit offre une seule loge. Mais on en trouve dans I'ovaire 
trois, dont deux avortent constamment et dont on ne rencontre plus * 
que des traces a la maturite. Les 6tamines sont rarement en nombre 
egal aux divisions de la corolle, plus generalement reduites a trois 
ou meme a une seule (Centranthus). Les racines de quelques Va- 
lerianes (oflicinalis, phu, celtica) sont ameres et aromatiques, 
d'une odeur forte, qu'on considere comme desagreablc chez nous, 
tandis que d'autres analogues sont renommees comme parfums 
dans TOrient. 

§ 845. Dipsac&es. — Les fleurs sont remarquables par la pre¬ 
sence, autour de chacune, d'un involucre ou calicule qui fait paraitre' 
le calice double [fig. 276, 277). Le calice veritable ou interieur n'est 
souvent adherent avec I'ovaire qu'incompletement, et seulemont 
dans la partie superieure de son tube retrecie. Ce caractere et 
celui des 4 etamines quelquofois didynames donnenta cette famille 
des rapports avec d'autres monopetales hypogynes, notamment 
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les Globulariees. D'une autie part, la disposition des fleurs resser- 
rees en un capitule qu'enserre nn involucre allonge (fig. 188, 200), 
leur imprime une ressemblance extreme avec les calathides des 
Composees, et le passage frequent des divisions du limbe calicinal 
a I'^tat d'aigrette, qu'on observe aussi dans les Valerianees, con- 
firme cette affinity, qui du reste a peut-etre et6 exager^e. 

§ 846. Campanulac^es. — Cette famille presente, parmi les mo- 
nopetales, unc exception remarquable , que nous n'avons trouvee 

723. 724. 726, 727. 725. 
720-729. Organes de la fructification de la Raiponce (Campanula rapunculus). 

— c Calice. — p Corolle. 
720. Diagramme de la fleur 
721. Son bouton. 
722. Coupe verticale de la fleur. — s Stigmates. — o Ovaire avec le tube du 

calice adherent. — e Etamines. 
723. Tranche horizontale de I'ovaire, 
724. Fruit couronne par le limbe du calice. 
725. Graine. ■. 1 

726. La meme couple verticalement. — p Perisperme. — e Embryon. 
727. Embryon separe. 1 

58 
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que dans plusieurs de celles enumer^es au tableau xn : c'est que les 
famines ne sont pas ins^rees sur la corolle, mais sur le calice di- 
rectement (fig. 722). II est vrai que cette corolle est d'un tissu 
particulier. sec et membraneux i (comme Test celui de beaucoup 
d'Ericinies), etau lieu de tomber tout d'une piece, comme la plu- 
part des corolles staminiferes, elle reste attachee a sa place, ou 
elle persiste dess6ch6e au-dessus du fruit (fig. 446 e, 724). Celui- 
ci s'ouvre au sommet, soit par plusieurs valves qui restent cohe- 
rentes dans le reste de leur etendue, soit par des ouvertures late- 
rales (fig. 146, t) correspondant a autantde loges, dont le nombre 
tantot egale celui des autres parties de la fleur, tantot se reduit a trois 
ou deux. Les Campariulacees, par leur port, par leur prefloraison, 
par leurs styles herisses de poils collecteurs, par leurs antheres 
quelquefois soudees en tube (dans le Jasione), se rapprochent 
beaucoup des Composees, et particulterement des Chicoracees par 
l6ur suclaiteux. Celui-ci est un peu acre, mais pas assez pour que 
les jeunes racines de plusieurs especes, celle de la Raiponce, par 
exemple, ne puissent etre mangees. 

§ 847. x«ob61iacees. — Intimement unies avec les prec£dentes, 
elles servent encore, par la soudure constante de leurs antheres, a les 
lier plus intimement avec les Composees, dont leur corolle, fendue 
souvent d'un c6te avec ses cinq divisions rejetees de I'autre, rap- 
pelleles demi-fleurons. Elles ont aussi des poils collecteurs dispo¬ 
ses au-dessous du stigmate en un cercle qu'on doit sans doute con- 
siderer comme I'analogue de I'lndusium des families voisines. 
Leur sue est laiteux aussi, mais d'une acrete extreme, qui donne 
a beaucoup d'especes des proprietes energiques, ven^neuses meme, 
et doit les rendre toutes suspectes. 

§ 848. Composees. — Ce groupe de plantes, dans lequel entrent 
9,000 especes connues, doit etre considere moins comme une famille 
que comme une classe. Nous avons vu qu'il forme en effet la dixieme 
(fipicorollees synantheres) de la methode de Jussieu, et presque 
tous les auteurs se sont accordes a I'admettre comme tel dans leurs 
classifications diverses, sous un nom ou sous un autre, Linne (§ 688) 
sous celui de Syngenesie. Quant aux subdivisions qu'ils y ont en- 
suite etablies, il est necessaire pour bien les comprendre de don- 
ner d'abord une idee de la structure et de I'agencement de ces 
fleurs. Elles sont ramassdes, a I'cxtremite d'un pddoncule plus ou 
moins dilate, en un capitule ou calathide (§ 209), environne d'un 
involucre d'un ou plusieurs rangs de folioles (§ 230). Elles ofTrent 
par cette disposition rapparence d'une fleur unique, dont I'invo- 
lucre serait le calice; et de la le nom de calice commun qu'on lui 
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donnait autrefois. Les petites fleurs peuvent 6tre de deux sortes: 
les unes reguli^res, dont le limbe se partage en cinq dents ou lobes 
egaux [fig. 730); les autres irregulieres, dont le limbe, fendu dans 
une grande etendue, se dejette en dehors en une languette composee 
de cinq parties, soudee, et terminee en consequence par cinq petites 
dents [fig, 295,728): les premieres sont appelees fleurons {flosculi), 
les secondes demi-fleurons ou ligules (semi-flosculi, ligulce). Ces fleurs 
sont tantot hermaphrodites, tantot seulement males ou femelles, 
tantot neutres. G'est sur les combinaisons variees qui peuvent se 
pr6senter ainsi dans un meme capitule qu'on a fonde les divisions 
du groupe entier. Linne les a distingu^es d'apres la distribution des 
sexes dans les fleurs d'un m^me. capitule, qui peuvent etre toutes 
hermaphrodites (Polygamie egale), les hermaphrodites melees a des 
femelles (P. super flue) ou a des neutres (P. frustranee), les unes 
males et les autres femelles (P. necessaire), ou d'apres celle des 
involucres, rapproches plusieurs en un seul capitule (P. siparee), 
oubornes chacun a une fleur unique (P. monogamie). Tournefort, 
qui a ete bien plus generalement suivi, les separait en semi-floscu- 
leuses (celles ou le capitule n'est compose que de demi-fleurons), 
flosculeuses (celles ou il est compose exclusivement de fleurons), et 
radiees (celles ou il est compose des uns et des autres) : ce dernier 
nom venait de ce que les demi-fleurons,occupent alors la circon- 
ference de la calathide, disposes en un cercle (rayon, radius) d'ou 
les ligules rayonnent en dehors; les fleurons, le centre, ou leur as¬ 
semblage figure un disque (discus). Plus tard, Vaillant, et d'apres 
lui Jussieu, modifierent un peu cet arrangement, conservant les 
semi-flosculeuses sous le nom de Chicoracees; reunissant, sous ce- 
lui de Corymbiferes, la totality des radiees a quelques flosculeuses,' 
dont le reste forme les Cinarocephales, distinctes par leur port et 
par leur style renfle au-dessous des stigmates. 

On a respect^ jusqu'a un certain point cette derniere classification, 
tout en multipliant beaucoup, dans les temps modernes, les divi¬ 
sions et les subdivisions des Composees, qu'on partage maintenant 
en trois grandes series : 4° les Liguliflores (fig. 728), qui repondent 
aux Semiflosculeuses ou Chicoracees; 2° les Labiatiflores (fig. 729), 
dont les corolles offrent un mode d'irr^gularite different de celui 
des pr^cedentes, se partageant en deux Ifrvres, Tune tournee en 
dedans et formee d'une ou deux divisions, Tautre tournee en de- 

% hors et formee de quatre ou trois autres. Ces plantes etaient a 
peine connues autrefois, et c'est pourquoi nous les trouvons omises 
dans les anciennes classifications. 3° Les Tubuliflores (fig. 730), 
dont les fleurs, soit toutes, soit celles des disques seulement, sont 
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tubuleuses et r^gulieres, et qui comprennent par consequent les 
Radices et les Flosculeuses, mais parmi lesqueiles une tribu (celle 
des Cinarees) repond encore aux Cinarocephales. Outre celle-la, 
on en a admis quatre autres, et on les a fondees principalement 
sur des differences dans la structure du style et des stigmates; ca- 
ractere dont on a constate Timportance dans ce groupe, en ce qu'il se 
trouve en entrainera sa suite beaucoup d'autres dont il se trouve 
ainsi etre a lui seul I'expression. Or ce style, simple dans les fleurs 
males, se partage toujours dans les femelles et les hermaphrodites 
en deux branches terminales, couvertes, dans une partie de leur 
etendue, de poils collecteurs, et parcourues, sur le rebord de leur 
face interne, par deux petites bandes glanduleuses qu'on considere 
comme les vrais stigmates, quoiqu'on donne souvent ce nomiaux 
branches tout entieres. Nous avons deja vu que dans les Cinarees 
(fig. 733) on observe immediatement au-dessous de ces branches 
un renflement ou noeud, et il est souvent herisse de poils : les ban¬ 
des stigmatiques parcourent la branche dans toute sa longueur et 
confluent a son sommet. Dans les Senecionidees (fig. 734) le style 
est parfaitement cylindrique, les branches sont tronquees a leur 
sommet, que couronne souvent un pinceau de poils, au dela duquel 
elles s'allongent d'autres fois en c6ne ou autre appendice; mais 
c'est toujours a ce point que s'arretent les bandes stigmatiques 

727-738. Organes de la fructification des Composees. 
727. Diagramme de la fleur d'un Sermon. — Le cercle exterieur ponctue indi- 

que I'aigrette ou limbe du calice. 
728. Demi-fleuron de la Chicoree (Chicorium inlybus). — o Ovaire adherent 

avec le calice. — e Tube forme par les etamines et traverse par le style bifide s. 
729. Fleur d'une Labiatiflore [Chcetanthera linearis). — o Calice et ovaire 

adherents. — t Tube de la corolle. — Is Sa levre superieure. — li Salevre infe- 
rieure. — e Tube des antheres. — s Sommet du style. 

* 730. Fleuron d'une Flosculeuse (Aster rulricaulisi coupe dans toute sa longueur, 
de maniere a montrer I'ovule o dresse dans I'ovaire confondu avec le calice et le 
tube e des antheres porte sur la corolle p et traverse par le style s. — a Aigrette. 

731-36. Sommets des styles de Composees appartenant aux difierentes tribus. . 
— Les deux bandes stigmatiques se voient bordant la face interne des deux 
branches qui terminent chacun de ces styles. Plusieurs portent des poils collec¬ 
teurs, au dehors, au-dessous ou au-dessus. 

731. Sommet du style d'une Chicoracee [Chicorium intybus). 
732. — d'une Labiatiflore (Chcetanthera linearis). 
733. — d'une Cinaree (Thevenolia). 
734. — d'une Senecionidee (Senecio doria). 
735. — d'une Asteroidee (Aster adulterinus). • 
736. — d'une Eupatoriacee (Stevia purpurea). 
737. — d'une Vernoniee ( Vernonia angustifolia). 
733. Fruit mflr d'un Sene9on, coupe verticalement. 
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Sans confluer. Dans les Asteroidees (fig. 735), les branches lineaires 
se continuent sans changement jusqu'a leur sommet, si ce n'est 
qu'exterieurement elles s'aplatissent et se couvrent de poils tres- 
fins, et que les bandes cessent a cette m^me hauteur. Les bran¬ 
ches sont longues, un peu dilates en massues, couvertes de pa- 
pilles en dehors, dans les Eupatoriacees (fig. 736); elles sont ou 
allongees etsubul6es, ou courteset obtuses, h£riss£es de poils longs 
et egaux dans les Vernoniees (fig. 737); dans les unes et les autres, 
les bandes marginales s'arretent avant le milieu de la branche. 
On a subdivise ces sept tribus : les Liguliflores, les Labiatiflores 
et les cinq que nous venons d'indiquer dans les Tubuliflores, en un 
grand nombre de sections que nous ne pouvons exposer ici. 

Mais il est necessaire, neanmoins, d'ajouter encore quelques de¬ 
tails sur les principaux points de la structure des organesde cette 
classe si importante, et sur les termes particuliers par lesquels on 
a du designer leurs diverses modifications; termes destines a abre- 
ger les descriptions, qui ne [ourraient etre comprises si Tonne 
connait pas la valeur des mots employes a cet usage. 

Le sommet du p^doncule, elargi en un plateau . qui porte les 
fleurs du capitule, et qu'on nomme receptacle (phorante ou clinanthe 
de quelques auteurs [§ 209]), est plane ou concave , ou,'au con- 
traire convexe, ou m£me conique. Les fleurs peuventpartir imme- 
diatement de sa surface unie, ou bien leur insertion s'y enfonce 
plusou moins ety determine aussi des areoles (receptaculumareo- 
latum), ou meme des alveoles plus profondes (r. alveolatum) dont 
les bords se relevent, autour de la base de chaque ovaire ou achaine, 
en lames tant6t continues, tantot ddchiquetees en languettes mem- 
braneuses irregulieres, ou souvent en fimbrillesou poils (r. fimbril- 
liferum). Cet assemblage de fleurs est entoure par un involucre de 
folioles ou bractees de formes diverses, souvent reduites a celle 
d'ecailles et en portant le nom, quelquefois termindes en epines 
(comme dans les Chardons), disposes en cercle sur un seul rang 
ou sur deux cercles concentriques (§ 230), ou le plus souvent 
imbriqu^es en spirale. Elles se soudent ensemble inferieurement 
dans quelques cas, mais restent souvent distinctes. Ces brae-, 
tees, sur plusieurs rangs, ne portent pas de fleur a leur ais- 
selle, excepte souvent celles du plus interieur; mais chaque fleur 
particultere peut <Hre accompagnee d'une bract^e propre, qui part 
avec elle du receptacle, et, cachee entre les fleurs hors de Tin- 
fluence de la lumiere, prend la consistance et I'apparence d'une 
ecaille blanchatre ou d'une membrane (bracteoles, paillettes). Lors- 
que ces bracteoles couvrent le receptacle, on le dit paleace (r. pa- 
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leaceum); lorsqu'elles manquent entierement, on le dit nu (r. nu- 
dum vel epaleaceum). L'involucre contient des fleurs toutes herma¬ 
phrodites (Capitula homogama), ou bien ensemble des fleurs de 
deux sortes (G. heterogama) : dans ce dernier cas, ce sont les* 
neutres ou les femelles qui occupent la circonference, les herma¬ 
phrodites ou les males qui occupent le centre. Lorsqull reunit les 
fleurs males et femelles, il est monoique (C. mono'ica). Lorsque les 
capitules sont composes les uns de fleurs males seulement, les au- 
tres de femelles, mais portes sur une meme plante, ils sont hetero- 
cephales (C. heterocephala); si les males se trouvent sur d'autres 
pieds que les femelles, ils-sont dioiques [C. dio'ica). Nous avons 
deja vu que les capitules peuvent contenir des fleurs seulement 
flosculeuses (i0. flosculosa seu discoidea) ou seulement semi-floscu- 
leuses (C. semiflosculosa seu ligulata), ou les deux a la fois (C. ra- 
diata): elles peuvent encore etre toutes bilabiees (C. falso-disco'i- 
dea), ou celles de la circonference ligul£es et celles du centre 
labiees (C. falso-radiata seu radiatiformia) : quelquefois, dans des 
capitules flosculeux ou faux-discoides comme ceux du Bleuet et 
de beaucoup d'autres Centaurees,^par exemple, les fleurs exterieu- 
res, tout en conservant la forme des interieures, peuvent prendre 
un developpement beaucoup plus grand (C. coronata). 

Le calice est adherent avec Tovaire qu'il couvre completement, 
et quelquefois se termine avec lui de maniere a n'oflrir aucune 
trace de limbe, d'autres fois se prolonge un peu au-dessus en 
une sorte de petite couronne, plus souvent en plusieurs divisions 
qui offrent rarement la forme de folioles, plus frequemment celles 
de paillettes ou ^cailles, le plus generalement celle d'aigrette 
commengant au sommet m&me de Povaire (aigrette sessile, pap¬ 
pus sessilis), ou exhaussee sur un prolongement du tube calicinal 
en forme de filet (aigrette stipitee, p. stipitatus). Nous avons exa¬ 
mine autre part (§ 417) la nature et les diverses modifications des 
poils de Paigrette. 

Aux formes principales de la corolle que nous avons fait con- 
naitre, il convient d'ajouter la connaissance de quelques carac- 
teres remarquables qu'elle presente. Tel est celui de sa nervation. 
Nous savons qu'en gdn^ral. daps les fleurs des autres plantes, c'est 
la nervure mediane qui domine, et qu'ainsi, dans le tube d'une 
corolle monopetale, les cinq nervures principales sont opposees 
aux cinq lobes, dans Paxe desquels elles viennent se terminer. II 
n en est pas ainsi dans les fleurs des Composees : les cinq nervures 
altemcnt avec les lobes, arrives a eux separtagent en deux qui se 
prolongent sur leurs bords corresppndants, de telle sorte que cha- 
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que division du limbe est bordee de deux nervures saillantes con- 
fluentes a son sommet (/*</. 728, 730). Ce sont done les latdrales 
qui prennent ici le plus grand developpement, soudees deux a deux 
dans le tube, separees dans le limbe : quant aux m&lianes, elles 
se raontrent aussi quelquefois, mais manquent plus souvent. On 
avait propose de nommer les Composees, d'apres ce caractere si 
remarquable, Nervamphipetalees. La prefloraison valvaire se lie a 
cette disposition. On y observe des corolles de toutes les couleurs, 
et tantot toutes les fleurs d'un capitule ont la ni6me (Capitula ho- 
mochroma), tantot une differente (C.heterochroma), cellesdudisque 
alors toujours jaunes, ceiles du rayon blanches ou de quelque 
nuance de la serie cyanique. 

Les etamines portees sur le tube de la corolle ont leurs filets 
libres ou soudes, mais leurs antheres sont toujours reunies par leurs 
bords, et forment ainsi elles-m£mes un tube (fig. 738-730 e), ne 
se distinguant entre elles que par leurs sommets ordinairement 
prolonges en un appendice plus ou moins long, et souvent aussi 
par leurs bases allongees en une queue (anthercB caudatce), qui 
manque d'autresfois (anthp.rce ecaudatce). Le style, que nous avons 
decrit, traverse le. tube forme par les antheres, et, en s'alloiigeant, 
balaie, au moyen de ses poils collecteurs qui s'enfoncent dans les 
fentes de leurs loges, le pollen qui y est contenu. 

L'ovaire est a un seul ovule dresse dans une seule loge (/?<?.730o); 
cependant, d'apres le nombre double des stigmates et d'apres I'exis- 
tence de deux cordelettes qu'on voit quelquefois, partant de la 
naissance du style, parcourir, en sens oppose et de haut en bas, la 
paroi interne de la loge jusqu'a I'msertion de I'ovule, ne serait-il 
pas permis de supposer qu'il est reellement forme de la soudure de 
deux carpelles? II devient un achaine qui, par I'absence ou la pre¬ 
sence et la nature de I'aigrette, fournit d'utiles caracteres. La 
graine, en grossissant, finit quelquefois par confondre avec le peri- 
carpe ses teguments composes d'une double membrane. L'embryon 
tourne en bas, vers le point d'attache, sa radicule courte [fig. 738). 

Les Chicoracees ou Tubuliflores ont un sue laiteux analogue a 
celui des Campanulacees. II est amer, un peu astringent et meme 
narcotique. Ces proprietes se trouvent dans presque toutes les 
especes sauvages a un degre plu§ ou moins prononce : on les re- 
marque surtout reunies dans les Lactuca sylvestris et virosa, dont 
I'extrait est employe comme Tdpium, mais sans determiner les 
memes accidents. Mais ces proprietes s'affaiblissent dans d'autres 
especes, notamment celles que nous cultivons et dont on mange 
soit les racines, comme celles du Salsifis et de la Scorsonere, soit 
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les jeunes pousses on les feuilles/comme celles de la Laitue, de la 
Chicoree, du Pissenlit, de la Barbe-de-bouc, etc., etc. Remarquons 
qu'on emploie ainsi des parties etiolees, ou naturellement, comme 
celles qui croissent sous terre, ou artlficiellement, ou toutes jeu¬ 
nes, de maniere que le sue propre n'a pu encore etre complete- 
mentelabore, et ne possede que ce faible degre d'astringence 
ou d'amertume qui plait au gout et releve la saveur des 
aliments. % 

On en peut dire autant des diverses Cinarocephales ou Cina- 
rees\ qui sont alimentaires, des feuilles de Cardon qu'on a soin de 
laisser blanchir ou etioler, des receptacles d'Artichaut et autres 
qu'on cueille avant I'epanouissement de la fleur, et qu'on mange 
m6me crus lorsqu'ils sont encore extremement jeunes. Chacun 
connait I'extreme amertume des autres parties de I'Artichaut, et 
e'est un caractere commun a toutes les autres plantes de cette 
meme tribu, et qui en fait employer plusieurs comme stoma- 
chiques. 

Nous le retrouvons dans celles qu'on confondait sous le nom de 
Corymbiferes, mais il s'y modifie par la coexistence d'un principe 
resineux qui en exalte ordinairement les proprietes. Si celui-ci, 
au lieu de se concentrer en se solidifiant, reste a I'&at d'huile 
volatile, la plante sera a la fois tonique, aromatique et antispas- 
modique, comme dans les Camomilles, les Armoises, les Achillea, 
la Tanaisie, etc. On a meme propose I'infusion de plusieurs en 
guise de the. La predominance du principe amer lui donne des 
vertus febrifuges, comme aux diverses especes confondues sous le 
nom de Camomille, etc. Celle de la resine augmentera les proprie¬ 
tes stimulantes, provoquera la sueur, la salivation, la secretion 
abondante de I'urine : et e'est sans doute a ces effets que plusieurs 
especes exotiques doivent leur renommee comme antidotescontre la 
morsure des serpents : telles sont une espece d'Eupatoire (VAya- 
pana) et une de Mikania (le Guaco). —On trouve dans un petit 
nombre de Corymbiferes des depots de fecule qui sont utilises 
pour la nourriture de I'liomme ou des animaux; le Topinambour 
(Helianthus tuberosus) est, sous ce rapport, tout a fait comparable 
a la Pomme de terre, et ce sont ses rameaux inferieurs et souter- 
rains qui se metamorphosent en tubercules charges d'yeux et fe- 
culents. On a decouvert dans une autre, YAunee (Inula helenium), 
un principe amer, qu'on a nomme inuline'j extremement analogue 
a la fecule, dont il a presque la composition (en poids 43,72 de 
carbone, 6,20 d'hydrog^ne, 50,8 d'oxygene) et toutes les proprie¬ 
tes, si ce n'est qu'il est un peu soluble dans I'eau chaude qui en 
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dissout et froidequi en dissout -fa; que I'iode le colore enjaune 
et non en bleu. II se retrouve au reste dans un grand nombre 
d'autres v^getaux ou il remplace la fecule. 

Les graines de la plupartdesComposeessontoleagineuses, comme 
on peut facilement s'en convaincre par Texamen de celles du Soleil. 
On cultive meme plusieurs especes pour Textraction de I'huile, les 
Madia sativa, Guizotia oleifera, etc. 
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§ 849. On sail que toute plante n'est pas repandue uniformement sur tout 
le globe, mais se montre seulement sur telle on telle partie de sa surface. 
Ces limites, assignees a chacune d'elles, dependent de plusieurs causes. L'or- 
ganisation, diversement modifice dans les divers vegetaux, leur impose des 
conditions differentes d'existence, et ils ne peuvent vivre et se multiplier 
que la ou ils trouvent rcunies ces conditions propres a chacun d'eux. De 
plus, Tobservation demontre que toutes les plantes ne sont pas parties d'un 
centre unique d'ou elles se seraient dispersees ensuite en rayonnant, mais 
qu'il a existe une foule de centres originaires de vegetation, chacun avec la 
sienne propre , quoique, d'une autre part, plusieurs especes semblent avoir 
etc communes a plusieurs centres a la fois. Si les conditions sont differentes 
sur deux points, leur vegetation doit done Tetre dgalement; mais la simili¬ 
tude des unes n'entraine pas aussi necessairement celle de Pautre , surtout a 
de grandes distances, puisque les plantes n'ont pu en general passer de Tun 
de ces points a Tautre , ou elles auraient ^galement prospere. Ainsi, la dis¬ 
tribution des vegetaux sur la terre est rcglee par des causes compliquces, 
les unes physiques, dependant de leur nature et des agents qui les entou- 
rent, les autres cachces a nos recherches dans le mystere de I'origine des etres. 

§ 850. La geographic botanique est la partie de la science qui s'occupe de 
cette distribution des vegetaux. Le fait de leur existence dans tel ou tel 
milieu, presentant un certain ensemble de conditions physiques, constitue 
leur statioti; le fait de leur existence dans tel ou tel pays constitue leur 
habitation. Quand on dit qu'une plante croit dans les marais, sur le sable 
du rivage de la mer, sur les rochers des montagnes , au bord des glaciers, 
on indique sa station. Quand on dit qu'elle croit en Europe, en France, en 
Auvergne, autour de Paris, on indique son habitation dans des limiles de 
plus en plus precises. Ces notions peuvent s'appliquer a des unites d'un 
ordre plus elevc que les especes; on pent rechercher la distrijjution de genres 
entiers , ou meme de tribus ou de families , et souvent ces associations plus 
ou moins considerables d'especes , entre lesquelles il est permis de prejuger 
alors une grande uniformite d'organisalion, en offrent une remarquable dans 
leurs stations, ou leurs habitations, ou dans es deux a la fois. 

§ 851. Mais les causes doivent nous occuper avant les effets, et, avant d'en- 
trer dans plus de details et d'eclaircir ce qui precede par des exemples, il 
convient de se livrer a quelques considerations gcnerales sur la maniere 
dont se distribuent, a la surface de la terre, ces agents cxterieurs que nous 
avons vus jouer un role si important dans la vegetation, tels que la chaleur, 
la lumiere, Pair, Peau , qui, dans chaque lieu , se combinent en un certain 
rapport pour former le climat. 

La chaleur va en decroissant de Pcquateur vers les p61es, et assez regu- 
lierement, si Pon considere a part un seul et meme meridien. Mais si Ton 
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compare ce decroissement sur plusieurs mcridiens a la fois, on est frappe 
des differences qu'ils preseutent sous ce rapport. Chaque lieu, dans le cours 
d'une annee, recoit une certaine quantite de chaieur; et si Ton compare 
ces quantites pendant une longue suite d'annees, on en deduit la tempera¬ 
ture moyenne du lieu. La ligne qni passerait par une suite de lieux ayant la 
meme temperature moyenne est dite isotherme (ico?, egal; tUppioq, clialeur). On se 
rait portc a croire, au premier coup d'ceil, que ces iignes isothermes ne sont 
que Texpression de reloigneinent plus ou moins considerable de la grande 
source de clialeur, le soleil; que chacune d'elles coupe par consequent les 
meridiens a une distance egale de Tequateur, ou, en d'autres termes, cor¬ 
respond a un certain degre de latitude. L'experience prouve qu'il en est 
autrement. En comparant entre elles les lignes isothermes, telles qu'on a pu 
les constater par I'observation directe, on s'apercoit de suite qu'elles for- 
ment sur le globe, au lieu de circonferences paralleles a Tequateur, ou seu- 
lement regulieres , des courbes incgalement cloignees de lui dans les divers 
points de leur trajet. La ligne du maximum de temperature ne coincide pas 
exactement avec Tequateur, (mais s'en ccarte un pen, ici au midi, la au 
nord. Le point du maximum de froid ne parait pas non plus co'incider avec 
les poles, mais dans notre hemisphere s'arreter en deca, a J2 ou 15 
degres, en se concentrant au nord des deux grands continents de maniere 
a former comme deux poles du froid. Les isothermes offrent, dans lenrs in¬ 
flexions autour de ces poles, une certaine ressemblance entre elles, quoique 
bien cloignees d'un exact parallelisme. Dans rhcmisphere boreal, le seul ou 
ces observations aient.pu etre faites et rcpetees sur un assez grand nombre 
de points pour permettre de tracer ces lignes d'une maniere moins incom¬ 
plete , en suivant les isothermes d'occident en orient , on les voit s'abaisser 
vers le sud dans rinterieur des deux grands continents, et surtout de PAme- 
rique; se relever vers le nord dans les grandes mers qui leur sont interpo- 
sees, et surtout dans Tocean Atlantique. La temperature de I'ancien continent 
est done gcneralement plus elevee que celle du nouveau, celle des conti¬ 
nents , moins a rinterieur que sur les bords de la mer, et beaucoup plus sur 
le rivage occidental que sur roriental. Ces differences, a latitude egale, 
peuvent etre fort considerables, et d'autant plus qu'on s'eloigne davantage 
de requateur, tellement qu'en se rapprochant du nord elles finissent par 
atteindre jusqu'a 20 degres. Ainsi, la partie septentrionale des Etats-Unis, 
vers le 4ie degre de latitude borcale, et Drontheim, sur la cote occidentale 
de Norwege, vers le G3e degre, se trouvent compris sur la meme isotherme 
(celle ou la temperature moyenne est 5° centigr.). 

§ 852. De ce que plusieurs lieux sont situes sur la meme ligne isotherme, 
de ce qu'ils out, dans le cours de toute une annee, recu la meme somme 
de chaieur, il ne s'ensuit pas que leur climat soit idcntiquc. En effet, cette 
somme pcut.se distribuer de dilferentes manieres entre les differents mois, 
et par suite entre les saisons; ou avec une certaine egalite , de maniere que 
I'hiver et I'ele soient tons deux fort temperes; ou, au contraire, tres incga¬ 
lement, de maniere que I'etc soit tres-chaud et I'hiver tres-froid. Ces dif¬ 
ferences des temperatures extremes out beaucoup plus d'influcnce sur la 
vegetation que la lemperaturc moyenne. On appelle isochiwhic hiver), 
la ligne qui passerail par tons les lieux ou I'hiver (anm'c moyenne) descend 
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au memc point; el isothere (Gspo?, cte) celle qui passerait par les lieux ou 
Tete s'eleve an memc degre de, chaleur. Ces nouvelles lignes, s'eloignarit a 
Icur tour des isothermes , ne comprennent pas la meme serie de lieux. 

§ 853. La masse des eaux tend bien plus que la terre a une certaine Cons¬ 
tance de temperature , telle que sur mer, dans un moment donnc, sa diffe¬ 
rence entre deux points de latitude differente soit moindre, et que , dans un 
lieu donne, la difference entre Thiver et I'etc Je soit aussi. Les terres adja- 
centes participent a cette uniformitc; et de la la distinction des climats en 
marins et continentaux : les premiers, ceux des rivages et des lies, plus 
tcmperes, et d'autant plus que les iles sont plus petites , plus ecartees au 
sein de la mer; les seconds , ou la difference de la chaleur estivale au froid 
hibernal est d'autant pus marquee qu'on se place plus vers la ligne mc- 
diane du continent. Ainsi, par exemple, dans les iles Feroe , vers G20 de 
latitude, la chaleur n'atteint pas 12° en cte , mais ne descend guere au- 
dessous de -4° en hiver, donnant entre ces deux saisons une difference de 7°; 
au contraire, vers la meme latitude a pen pres en Siberie , a Yakouzk, le 
thermometre descend, en hiver, a plus de 37° au-dessous de zero, monte, en 
ete,a plus de 17° au-dessus, franchissant ainsi un inlervalle de 4G degres. 

§ 854. Nous n'avons pas encore pris en consideration une aulre cause qui 
influe puissamment sur I'incgale distribution de la chaleur a la surface de 
la terre, dont nous avons parle, comme si elle presentait partout un meme 
niveau, celui de la mer. Mais chacun sait qu'il en est autrement, et que le 
relief de cette surface est loin d'etre egal sur une partie de son etendue, 
mais exhausse en plateaux sur plusieurs etages, et herisse de montagnes qui 
forment des chaines plus ou moins longues que dominent des sommets 
encore plus elevcs de distance en distance. Or, a mesure qu'on s'eleve, on 
trouve que la temperature s'abaisse, et dans une proportion telle qu'une 
ascension de quelques heures suffit pour vous faire passer par tous les 
degres de temperature dccroissante. Une tres-haute montagne, situee sous la 
ligne, et couverte, a son sommet, de neiges eternelles , comme Test par 
exemple le Chimborazo dans la grande Cordillere des Andes, represente 
done, dans un espace tres-borne, tous les changements qu'on eprouverait 
dans une succession plus lente si Ton allait de requateur au pole. Quel¬ 
ques auteurs ont, en consequence, compare les deux hemispheres de noire 
globe a deux enormes montagnes confondues par leur base : comparaison 
ingenieuse, mais pourtant inexacte sous beaucoup de rapports. Car la distri¬ 
bution de I'eau qui, sur les deux hemispheres, couvre une si grande eten¬ 
due, et que nous avons vue si puissante pour modiHer les climats; celle de 

•I'air, dont la.densite ne decroit pas de I'equateur au pole, comme elle de- 
crott de has en haul dans 1'almosphere; celle de la lumiere, si peu semblable 
aux poles, et sur le sommet d'une montagne equatoriale, etablissent autant 
de differences tranchees. 

Si la loi suivant laquelle la chaleur decroit de requateur au pole est 
variable suivant les divers meridiens, celle suivant laquelle elle decroit a 
mesure qu'on s'eleve en hauteur parait, de son cote, varier, suivant diverses 
circonstances , comme la saison, I'lieure du jour, I'mclinaison et rexposilion 

■de la pentc. Le decroissement est plus lent I'hivcr, la nuit, sur une pente 
•tres-douce ou sur les plateaux. Une difference de 200 metres, plus ou moins, 
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suivant ces circonslances, donne en moyenne un tlegrc de difference dans la 
temperature, a pen pres comme le donnerait un intervalle de deux degrcs 
en latitude. A une certaine hauteur, le froid doit etre tel que la chaleur des 
jours d'ete ne puisse suffire a dissoudre les glaces formees pendant le reste 
de l1 annce; et la commence la limite des neiges 6ternelles, limite nccessai- 
rement d'autant moins £levee que le climat est moins chaud a la base de la 
montagne , ou, en d'autres termes, qu'elle se rapproche plus des poles , 
et qui, a une certaine distance de ceux-ci, vers 75°, se trouve, apres s'etre 
abaissce graduellement, descendre jusqu'au niveau de la mer. Ainsi, cette 
limite se trouve a pres de 5,000 metres dans les Cordilleres entre les Tro- 
piques, a 2700 dans nos Alpes, au-dessous de 1000 en Islande. Les gladers 
sont des prolongements qui descendent plus bas qu'elle , suivant les accidents 
du terrain, et marquent la voie naturelle assignee a I'ccoulement des neiges 
«t des eaux qui proviennent de leur fonte. 

§ 855. L'humidite de Tatmospbere exerce sur la vegetation une grande in¬ 
fluence , soit que I'eau, volatilisee a 1'etat de vapeur legere , souvent meme 
invisible, ou a celui de brouillard plus ou moins epais, toucbe les parties 
acriennes des plantes; soit que, condensee, elle retombe en pluie et vienne, 
apres avoir baigne ces memes parties, penetrer le sol. I/atmosphere est 
naturellement d'autant plus seche que la surface sur laquelle elle repose 
contient moins d'eau qu'elle puisse lui ceder, s'eloigne plus de tout 
reservoir qui supplce a ce defaut, et aussi qu'elle est plus ecbauffee, 
de maniere a rarefier rapidement toute vapeur qui viendrait a s'y for¬ 
mer ou s'y transporter. Une temperature assez basse pour diminuer 
I'evaporation et condenser la vapeur en brouillard ou en pluie, pas assez 
pour la faire passer a I'ctat solide, est done favorable a rhumidite, qui 
doit, par consequent, se maintenir plus babituelle a certaines latitudes et 
certaines hauteurs. Mais une temperature elevee la favorise aussi a un degre 
remarquable, lorsque d'une part elle peut agir sur une quantile suffisante 
d'eau, dont elle convertit une partie en vapeur, et que, de I'autre, ces 
vapeurs, une fois -formees, rencontrent une cause qui tend a les mainlenir 
a ce degre de densitc ou a les ramener a un degrc plus grand. De la les 
grandes pluies qui, en certaines saisons, tombent regulierement chaque jour 
dans des pays situes entre les tropiques. De la rhumidite constante et 
chaude de leurs grandes forets, a I'ombre desquelles elle se conserve et se 
renouvelle. Cette influence des arbres rapproches en grand nombre sur I'elat 
de Tatmosphere, ou ils empechent la secheresse en s'opposant a I'evapora¬ 
tion, peut, au reste, etre facilement verifiee sur une moindre echelle dans 
nos climats : et elle est telle qu'on a vu celui de vastes contrces complete- 
ment change par suite de grands deboisements. Le voisinage de la mer, 
combine avec la direction dominante des vents, qui determine celle des 
vapeurs formees a sa surface, est une source plus ou moins abondante 
d'humidite , plus constanle necessaircment dans les lies. L'humidite est done 
une condition qui accompagne tres-frcquemrnent celle de laquelle nous avons 
vu resulter I'liniformite de tempdrature. La presence de moindres reservoirs, 
lacs, marais, cours d'eau grands et petits , agit d'une maniere analogue, 
mais dans des limiles proportionnellcs. La nature et la hauteur des monta- 
gnes contribucnt aussi beaucoup a modifier I'etat hygromctrique de 1'atmo- 
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sphere. Si leurs sommels sont assez clevcs, leurs pentes assez moder^ment 
inclinees pour etre le siege de neiges eternelles et de glaciers^, ce sont au- 
tant de vastes reservoirs destines a alimenter de nombreux filets d'eau, 
qui, apres avoir sillonnc les pentes en tout sens, se rcunissent plus bas pour 
former des cours plus considerables, et deviennent la source la plus abon- 
dante des rivieres et des fleuves qui coulent ensuite a leur pied dans les 
vallees et dans les plaines. Mais du haut des sommets, soit trop bas, soit 
trop escarpes pour conserver la nei(je , ne coulent que des torrents passagers. 
La secheresse qui y regne s'etend souvent plus ou moins loin autour d'eux, et 
d'autant plus qu'ils sont plus deboises. Les chaines de montagnes influent 
encore par 1'abaissement de temperature du sol resultant de son elevation, 
et tendent a condenser les vapeurs que poussent en grande quantite certains 

i vents, et qui, arretees par cette barriere, y retombent en passant en partie 
a Tetat liquide, de sorte que tel versant peut etre habituellement tres- 
humide, tandis que le versant oppose reste sec. 

S 856. Nous-avons vu autre part que la lumiere joue un role important dans " 
la plupart des phenomenes chimiques desquels resulte la composition des 
tissus vegelaux, et que la maturation, la coloration, les mouvements s'ope- 
rent en grande partie sous sou influence, combinee avec celle de la chaleur. 
On concoit, sans qu'il soit besoin ^'entrer ici dans de longues explications , 
combien la lumiere se distribue incgalement et differemment sur les divers 
points du globe : e'est une consequence necessaire de leur position variee par 
rapport au soleil. Situ^s pres de rcquateur, ils subissent Taction alternative 
de nuits egales aux jours, pendant lesquels ses rayons leur arrivent presque 
perpendiculaires. A mesure qu'on s'en eloigne, celle des saisons se fait sentir 
et entraine Tinegalite des jours et des nuits, qui les soumet a une privation 
de lumiere plus longue pendant une partie de Tannee , a sa presence pro- 
longee pendant uiie autre partie, en meme temps qu'elle devient de plus en 
plus oblique, et, en consequence, de plus en plus faible, jusqu'aux regions 
polaires, ou cette obliquite acquiert son maximum ainsi que cette inegalitd, 
telle qu'elles restent plongees dans robscurite pendant une moitic de I'an- 
ne'e, et pendant I'autre (Sclairees, mais de cette lumiere ainsi affaiblie. 
L'analogie que nous avons observee entre les latitudes a mesure qu'on s'ecarte 
de I'cquateur, et les hauteurs a mesure qu'on s'eleve au-dessus du niveau 
de la mer, disparalt done completement dans la distribution de la lumiere; 
puisque sur les montagnes les parties les plus hautes restent le plus long- 
temps eclairees et jouissent de jours plus prolonges, tandis que leur masse, 
en interceptant les rayons du soleil, retarde le jour et avance la nuit pour 
les parties les plus basses. Cependant les plantes des regions polaires et 
celles des hautes montagnes se trouvent jusqu'a un certain point dans les 
memes conditions par rapport a la lumiere, si, cachees sous la neige pen¬ 
dant la plus grande partie de lannee , elles ne voient le jour que pendant 
pen de semaines de 1 ete les unes aussi bien que les autres. 

Ajoutons encore que le voisinage de grandes tftendues d'eau, par la pro¬ 
duction des vapeurs qui viennent s'interposer entre la terre et le soleil, 
diminue proportionnellement I'intensile de la lumiere Cette cause , qui con- 
tribue si efficacement k egaliser la temperature, et g<*n(5ralement h elever la 
moyenne, a done une influence jnverse sur la lumiere, qu'elle tend a affaiblir. 
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§ 857. Toutes les notions qui precedent appartiennent a la meteorologie. 

A cette science appartient la recherche des causes qui , par la combinaison 
de conditions diverses, constituent ainsi les divers climats. Elle nous apprend 
comment elles emanent d'une premiere source, I'action solaire, qui, par 
le mouvement regulier de notre planete, par la configuration variee des 
terres et leurs rapports avec les eaux, ainsi que par les incgalites de leur 
relief, s'exerce directement, avec une certaine force, sur chaque point, et 
de plus indireclement en determinant les courants de Tatmosphere et des 
mers, les uns reguliers, les autres variables , par suite de perturbations 
resultant de causes secondaires, rnais analogues; comment cette source 
s'cpanche en conse'quence et se dislribue inegalement a la surface du globe. 
Toutes ces considerations sont etrangeres a I'objet qui nous occupe :'les 
resultats generaux devaient seuls etre exposes ici, mais ils ne pouvaient elre 
omis, tant la geographic botanique se trouve jusque-la liee intimement a la 
meteorologie, tant le climat influe puissamment sur la vegetation. 

§ 858. Examinons maintenant les modifications gcnerales que celle-ci pre- 
senle, en rapport avec celles des climats que nous venons de signaler. 

Pour pen qu'on s'occupe de la recherche des plantes, on s'apercoit de 
suite avec quelle inegalite leurs differentes especes se trouvent distribuees. 
Les unes se rencontrent localisces dans un espace tres-borne , d'autres, au 
contraire , dispersees sur un grand nombre de points a la fois. Cette diffe¬ 
rence, que nos herborisations nous montrent sur une petite echelle , se fait 
egalement sentir lorsqu'on compare les resultats de celles qui nous ont 
appris a connaitre la vegetation de pays nombreux et vastes : certaines plan¬ 
tes sont particulieres a certains pays, d'autres communes a plusieurs. Ces 
limites , dans lesquelles se resserre ou s'etend Thabitation de chaque espece, 
constituent ce qu'on a nomme son aire (area).' Celles dont I'aire est tres-circon- 
scrite peuvenl done etre considerees comme caracterisant la vegetation de cet 
espace, qu'elles ne franchissent pas; mais on concoit qu'il n'en doit pas etre 
question ici, ou nous ne devons trailer que les points les plus generaux. 
Celles dont I'aire est tres-etendue, soit en latitude, soit en hauteur, ne peu- 
vent, par le fait meme de cette diffusion, servir a caracteriser une region 
particuliere, et nous devons egalement les laisser de cote , nous arretant' a 
d'autres qui se ,retrouvent abondantes et repandues sur plusieurs parties 
distantes du globe, mais pas hors d'une certaine zone plus ou moins etroite 
dont elles forment ainsi un des traits distinctifs. Plus on pourra grossir la 
liste de ces vegetaux caracteristiques , plus le signalement sera exact. Mais 
cette multiplicite de details ne pent appartenir qu'a un traite complet, et, 
dans une exposition abregee , il faut se borner a un petit nombre de vege¬ 
taux qu'on choisit parmi ceux qui, par leur taille , ou leur physionomie 
remarquable, ou leurs usages, sont plus propres a fixer I'attention , et qui, 
par cette raison, n'ont pas echappe a celle des voyageurs , meme etrangers 
a la botanique. Les arbres offrent, en general, un grand avantage sous ce 
rapport, d'autant plus qu'ils peuvent etre considdres comme ctant avec le 
climat, aux vicissitudes duquel ils sont exposes pendant le cours de I'annde 
entiere, dans une liaison bien plus intime .que les vege'taux herbaces, qui 
peuvent se soustraire en partie a son action pendant une portion de I'annde , 
et surtout que les plantes annuelles , qui ne vivent qu'tine saison. On carac- 
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terise aussi certaines reflions par la presence <le groupes d'un. ordre phis' 
eleve, les genres , les families on 1 ears tribus, loutes.les fois que leur aire 
se trouve ainsi circonscrite , et 1'on cohcoit combien le signalement caGlie alors 
en portant sur un plus grand nonibre de traits. D'ailleurs, il n'est pas 
necessaire que la totalitc des espoces du groupe en question se renferme 
exclusivement dans la region qu'on veut peindre; il suftit que leur plus 
grand nombre s'y trouve concentre. Sans la metliode naturelle, la ge'ographie 
botanique se perdrait necessairement dans des details sans fin , et Ton pent- 
dire qu'elle s'est etablie par retablissement des families ;x comme elle se per- 
fectionnera par leur perfectionnement. 

§ 859. Jetons maintenant un coup d'ceil sur les principales regions carac- 
terisees ainsi, soil par I'existence de certains vegetaux particuliers et remar- 
quables, soil par la presence exclusive ou par la grande abondance de ceux 
de certaines families. Nous les examinerons en marcliant de requateur aux 
poles, et a cbacune de ces zones successives appartenant a une latitude de 
plus en plus elevee ; nous comparerons sous des latitudes plus basses celles 
qui lui correspondent en tant que situees a une plus grande hauteur, et par 
suite soumises a une semblable temperature. 

§ 860. La zone qui est limilee sur les deux hemispheres par les tropiques, 
et que depuis rantiquite on designe sous le nom de torride, presente une 
vegetation bien distincte de celle au milieu de laquelle nous vivons, par sa 
vigueur, par sa varicte , par les formes et les caracteres particuliers d'un 
grand nonibre de plantes qui la composent. La proportion des vegetaux 
ligneux s'y montre considerable ; et si Hmmidite et la richesse du sol vien- 
nent s'ajouter a la chaleur de la temperature, ce sont de grands arbres 
minis en vastes forets d'un aspect tout different des notres ; car, au lieu de 
la.repetition uniforme d'un nombre. tres-borne d'especes , elles offrent une 
diversite infmie ,. soit qu'on les examine rapprochees sur un meme point, 
soit qu'on les compare sur deux points separes ; et d'ailleurs ces especes , 
pour la plupart, appartiennent a d'autres genres,»a d'autres families que les 
arbres des zones temperees. Dans de vastes contrees peu habitees, ou les 
besoins de 1'homme ne les ont pas encore soumises a 1'exploitation et oil 
leur existence n'a d'autres limites que celles que leur assigne la nature, ces 
forets vierges (sylvce primcevce) ont acquis leur plus magnifique developpe- 
ment; et ce n'est pas seulement par ces tiges, d'une cpaisseur et d'une 
elevation si remarquables , que se manifeste la force de la vegetation, e'est 
par la production d'autres plantes plus humbles, les unes ligneuses, les 
autres herbacces, qui, sous I'abri des hautes cimes, pullulent au milieu de 
cette atmosphere chaude et humide ; par celle des plantes parasites , qui cou- 
vrent et cachent en partie ces troncs; surtout par celle des lianes, qui courent 
de I'un a I'autre, monlent jusqu'a leurs sommets pour retomber et remonter 
encore, les enlacent en s'enroulant a I'entour, et les lient entre eux comme 
les agres des mats d'un navire. Un des traits distinctifs de cette vegetation 
tropicale depend de ce qu'elle se trouve soumise a des influences a peine 
variables pendant le cours entier de I'annee. Dans des climats plus tempe- 
res ou les saisons sont nettement tranchees, Tune amene la floraison, I'autre 
la maturation reguliere; de telle sorte qu'on voit la plupart des arbres, 
apres un repos pendant lequel ils sont restcs phis ou moins ddnudds, so 
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couvrir ensemble de feuilles, de fleurs a une meine dpoque, de fruits a 
une cpoque ulterieure. Sous. reqnateur toutes ces phases se confondent; et 
conime, d'ailleurs, celte extreme activitc pousse a la production des feuilles, 
qui ne tombent pas annuellement, on est frappe de la production beaucoup 
moindre de fleurs et, par consequent, de fruits, dans un moment donne, 
quoiqu'on en trouve en tout temps. 

§ 861. Mais si le sol, quoique assez riche pour le developpement des especes 
arborescentes, n'est pas, par sa nature et par la distribution des eaux h sa 
surface et dans son cpaisseur, le siege d'une humiditc constamment entre- 
tenue , si elle n'est que renouvelee par intervalles au moyen de pluies depen¬ 
dant elles-memes d'une certaine alternance reguliere dans 1'ctat atmosphcri- 
que, on observe des cliangements plus analogues a ceux de nos saisons. 
Seulement elles sont interverties; la secheresse determine un arret dans la 
vegetation, et ddpouille les arbres, qui reverdissent et refleurissent ensuite 
des que les grandes pluies periodiques viennent les arroser. C'est ce qu'on 
pent observer, par exemple, en comparant aux forets vierges ces bois plus 
clairsemcs, plus bas et a vegetation intermittente, qui portent au Bresil le 
nom de catingas. 

$ 862. EnPm le sol sablonneux, et aussi irregulierement arrosc, pent ne 
produire que des plantes frutescentes et herbacees dont la vegetation, sus- 
pendue pendant les sfoheresses, se ranime pendant les pluies et couvre 
passagerement d'un riche tapis de verdure et de fleurs la terre qui paraissait 
nue et sterile pendant une autre partie de I'annce, comme on le voit dans 
de vastes espaces des regions tropicales, plans ou ondules, et prives de 
Tirrigation naturelle et continue qui resulte du voisinage des grandes mon- 
tagnes. Ces espaces, les uns converts d'especes nombreuses et varices, les 
autres, au contraire, d'une vegetation uniforme, portent, suivant ces diffe¬ 
rences et suivant les di\ers pays, des noms differents. Ils forment les 
Campos du Bresil, les Pampas du Paraguay, les Llanos de I'Orenoque. 
L'alternance de repos et d'activitc y determine up effet analogue a celui de 
nos saisons, I'absence complete de fleurs pendant un temps, mais pendant 
un autre leur multiplicitd et leur diversite. 

§ 863. Les Palmiers et autres monocotyledonees arborescentes (Pandanees, 
Dracom'ers, etc.,) ainsi que les Fougeres en arbre, contribuent notablement 
a imprimer a la vegetation tropicale sa physionomie particuliere. Une autre 
forme egalement caracteristique est celle qu'on est convenu d'appeler des 
Scilamine'es, en comprenant sous ce nom non-seulement !es plantes de cette 
famille, mais eel les des Musacees et des Cannacees. Le Bannnier (qui acquiert 
tout son developpement dans les serres d'Europe) peut en donner une idee. 
Ajoutons ici renumcration des families qu'on peut nommer tropicales, soit 
parce qu'elles ne se montrent pas au dela des tropiques, soit parce qu'elles 
offrent entre eux le maximum de leurs especes. Telles sont les Bromeliacees, 
Jroidees, Dioscore'acecs, Piperacecs, Lanrinees, Mjristicees, Anonacecs 1 Bom- 
bace'cSf Sterculiacees, Byltneriacecs, Terstrcemiace'es, Guttiferes, Mnrcgravta- 
ce'es, Me'.iacees, Ochnacees , Connaracees, Anacardiacees, Cbailletiacees, Vo- 
chysiacecs, Melaslomacees , Myrtacecs , Turneracers, Cacte'es , Myrsine'es , 
Sapotees , Ebenacees, Jasminees, Vcrbenacees, Cyrtandracees, Acanthacees , 
Gessnen'acees. Plusieurs grandes families qui, dans nos climats, comptent 
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un nombre il'especes plus on moins considerable, se trouvent entre les tro- 
piques reprcsentees par d'autres plus nombreuses encore (comme les Euphor- 
biacees, Convolvulncees, etc., etc.,); mais quelques-unes de formes diffe- 
rentes, comme par exemple les Bambous, on autres Graminecs arborescentes, 
les Orchidees epiphytes; d'autres distingue'es par des caracteres particuliers 
propres a constituer des tribus tout entieres (par exemple les Mimosees et les 
Ccesalpiniees dans les Lcgumineuses, les Cordiacees dans les Borraginees, les 
Rubiacees proprement dites). Citons enfin plusieurs families caractcristiques, 
parce que, parmi leurs especes, sont ces parasites d'une vegetation si cu- 
rieuse (les Lorantacees, Rafflesiqcees, Balanophorees) ; et surtout plu¬ 
sieurs de ces Lianes dont nous avons plus d'une fpis fait mention (les Malpi- 
ghiaceeSy Sapindacces, Mcnispermees, Bignoniacees. Jpocinees, dsclepiadees). 

§ 864. Jusqu'icifnous avons parlc de la zone intertropicale comme jouis- 
sant, sur toute son ctendue, d'un climat identique. Mais on concoit qu'il n'en 
pent etre tout a fait ainsi. La marche de la terre autour du soleil, qui, pour 
nous, amene les extremes de I'lnver et de I'ete, ramene au contraire , pour 
les regions situces immcdiatement sous I'equateur, des conditions exactement 
senlblables, et toute difference tend a s'y effacer de plus en plus dans le pas¬ 
sage du soleil d'un tropique a Pautre. U n'y existe done pas de distinction de 
saisons; la temperature moyenne se trouve etre en meme temps celle de toute 
Pannce; e'est aussi la temperature du sol a une certaine profondeur, celle 
ou se passent les phenomenes de la vie dans les parties souterraines des vc- 
gelaux. La duree constamment egale des jours et des nuits tend a completer 
cette uniformite constante dans les conditions auxquelles ils se trouvent sou- 
mis. Quelques degres de latitude changent a peine ces conditions ; mais a 
mesure qu'on s'en eloigne, la distinction des saisons doit se laisser de plus en 
plus apercevoir. Cette difference, il est vrai, si Pon se contente d'une appa- 
rence gencrale et qu'on excepte certains points ou des influences locales de- 
terminent d'assez notables variations, est toujours assez faible, et les lignes 
isothermes, tout en s'abaissant de quelques degres de chaleur, s'eloignent 
peudes isochimenes et des isotheres, toutes conservant un certain parallclisme 
avec I'equateur, et Pinterieur du sol maintenant a une certaine profondeur 
une temperature constante qui n'est autre que la moyenne. Quoi qu'il en soit, 
il en resulte dans la vegetation des differences appreciables; et Pon pent sous 
ce rapport subdiviser cette grande zone en equatorinle, comprenant a peu 
pres 15 degres des deux cotes de I'equateur, et tropicale, etendue du 15® 
au24e. Pour nous contenter de quelques traits principaux choisis parmi ceux 
que nous avons reunis plus haut, la premiere se caracterise par la presence 
plus exclusive des Palrniers et des Scitaminees; la seconde, par celle des Fou- 
geres enarbre, des Melastomacees, des Piperacees. La premiere se maintient 
depuis le niveau de la mer jusqu'a une hauteur de GOO metres environ; si on 
s'eleve plus haut sur ces montagnes et jusqu'a la limite de 1,200 metres, on 
trouvera une zone correspondant a la seconde. 11 est clair qu'il ne pent y 
avoir de limite tranchee entre Pune et Pautre, soit par la temperature , soit 
par les productions naturelles, et que les differences ne se font bien sentir que 
si Pon se place a des points suffisamment eloignes en latitude ou en hauteur. 

§. 865. Les grandes zones qu'on-nqmthe vulgairement temperees, et qui 
des tropiques s'etendent jusqu'aux ccrcles polaires, prcst?ntent necessairement 
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^rmie de ces limiles a I'aiitre ties differences de climat et de vegetation tout 
autrenient trancliees que celles quiont etc signalees jusqu'ici. On doit done, 
dans Pexamen qui nous occupe, les subdiviser en plusieurs, dont les bornes 
se trouvent d^terminees moins par les latitudes que par les lignes isother- 
mes, qui, ainsi que nous 1'avons annoncc, en deviennent de plus en plus 
independantes. 
S Une premiere zone etendue des tropiques jusque vers le 34e ou 

36® degre, qui serait mieux deHnie comme parcourue vers son milieu par I'iso- 
therme de 20 degres et qu'on pourrait nommer juxtatropicale, nous montre la 
transition de la vegetation tropicale a eelle des climats essentiellement 
temperes.On-y observe encore beaucoup des plantes et des formes que nous 
avons precedemment enumerees, mais bien plus clairsemees, et melees en 
jjrande proportion a celles de notre pays. Les Palmiers, les grandes Monaco- 
tyledonees et les Fougeres en arbre, s'y montrent encore; les Melastomacees 
y sont nombreuses; les Myrtacees, Laurinees ^Diosmees, Proteacees, Magno- 
liacees y acquierent leur plus grand developpement numerique. A cote Ton 
y voit paraitre des representants des families que nous avons a nommer dans 
la zone suivante, et naturellement dans une proportion croissante a mesure 
qu'on s'approche de celle-ci; on y trouve des genres europeens, et meme 
un certain nombre d'especes identiques. Ce melange de productions bien 
diverses et la possibilite d'emprunter a la fois a des climjtfs tout a fait diffe- 
rents la plupart de celles qui peuvent etre utiles ou agreables ^ I'homme, pla- 
ceqt cette zone dans des conditions particulierement favorables. Aussi com- 
prend-elle les pays que le genre liumain a les premiers habites, et ces iles que 
les ^nciens decoraient du nom de Fortunees. 

§ 867. La portion de la zone temperee situee en dehors de la precedente 
peut elle-meme, d'une maniere generale, etrepartagee sur chaque hemisphere 
en trois zones secondaires : une premiere ou temperee chaude, parcourue 
paries isothermes de 15 a 10 degres; une intermediaire ou temperee J'wide, 
par celles de 10 a 5 degres; une derniere, par celle de 5 a 0 degres. Celle-ci 

■ne merite pas le nom de temperee et peut prendre celui de sous-arctique ii 
cause du voisinage du cercle polaire, dont elle se rapproche, au dela duquel 
elle s'avance meme sur un petit nombre de points, ceux qui correspondent 
aux rivages occidentaux de I'Europe et de I'Amerique , tandis que sur tout le 
reste des continents elle reste plus ou moins en deca. Paris, ou la temperature 
moyenne est de 10°, 8; Londres, ou elle est de 10°, 4; Vienne, ou elle est 
de 10°, 1, sont a pen pres situes sur la limite commune des deux premieres. 

§ 868. L'examen de ces trois zones secondaires et meme de celles qui les 
suivent n'offre p'us a noire examen les memes difficultes que celui des pre- 
cedentes, pour lequel nous etions obliges de nous bonier a citer des vegetaux 
dont le nom n'apporte a notre esprit que des idees un peu vagues, puisque 
nous ne les connaissons en general qu'amoindris dans nos serres, rcduits en 
fragments dans nos herbiers, et qu'il ne nous est le plus souvent possible de 
saisir leur pliysionomie qucd'apres des descriptions ou des peintures. Une fois 
arrives aux climats veritablement tempercs, nous nous trouvons en pays de 
connaissance, et nous pouvons poursuivre notre etude sur la nature, qui vaul 
bien mieux que tons les livrcs. Pour cela meme nous ij'avons pas besoin de 
voyager jusqu'aux poles et de sorlir tie notre pays, puisque le midi dc la 
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Franco apparticut a la zone chaucle, ct <jiic nos inoiiia^ncs pcnvcnt nous mon- 
trcr toutcs ccllcs (jn'il nous rcslc a parcourir, jusqu'aux neiycs clernellcs, ou 
rosse toute vogrtation. Cclui qui pourra {jravir les Pyrenees en partant des 
plaines tin Pioussillon, ou tie la Provence s'dlever jusqu'au sommel ties Alpes, 
tpii s'avanccnt la si pics tin riva{;e, verra tlans cette courle excursion s'opcrcr 
rapitlement sous scs yeux tons les chan^cmcnls qu'il obscrverait en parcou- 
rant riuirope tin mitli an nortl justpi'aux tlerniers ctjnfins tie la Laponie. C'cst 
tlonc celte marclie tjue nous smvrons tie preference. Nous si^nalerons encore 
chemin faisant les fainiilcs qui fournissent a cliaque vejclation ses traits 
pnucipaux;.mais nous nous aidcrons aussi tie queltpies vegctaux remartpia- 
Mcs, familiers a 'a pliqiarl tie nos lecteurs, et qui nous serviront ctimme tie 
jalons; puis nous jetterons uu coup tl'teil sur les autrcs parties tin {;lobe com¬ 
prises tlans la meme zone, ou les motlificalions tie la veyctalion seront plus 
facilcment comprises, tpiand il ne s'ayira 2)Ius que tie la comparer a cellc quc 
nous connaissons par nous-memes. 

S 8G9. Nous avons nomine la Provence ct le FiOussiPon. Tons les pays Imi- 
(jnes par la Mediterrance offrcut avee ceux-la les rapports les plus frap- 
pants dans leur vt'gelation jusqu'a line cerlaine distance tin riva(je, et forment 
dans leur ensemble line region botanique prestjue uniforme. Quelqucs-uncs 
tics families tropicales s'avanccnt jusque-la, mais n'y sont plus reprcsenteos 
que par uu petit nombrc d'cspeccs: comme les Palmiers, par le Dattier et le 
Chamcerops; les Terebinthacces, par le Lenlisqite ct le Pistachier; les Myrta. 
cces, par le Myrtect le Grenadier; les Laurinccs, par le Laurier des poetcs • 
les Apocinces arborescentes, par le Laurier-rose. D'une autre part, d'autrcu 
families jusque-la pen nombrcuscs multiplient leurs rcpresentanls, comme 
les Cmyophyllccs , les Cistinees, les Labiees qui, couvrant tons les terrains 
sees et abandonnes , rcmpbssent I'air tie leurs exbalaisons aromatiques. Les 
Critcijvrcs conimencent aussi a se montrcr. Parmi les Coniferes on trouve les 
Cypres, les Pins pignons * d'Alep, laricio, etc.; parmi les sfrnentacces, les 
Chencs vcrls, le Lie'ye, les Platanes, etc. Un arbre cuhive, YOlivicr, est parti- 
fulierement propre a caracteriser cette region, ou on le re trouve a pen pies 
parlout el bors de laquelle on le rencontre a peine. 

§ 870. La vegetation ties environs de Paris pent nous donner line idee 
gencralc de celle d'uuc grande partie tie la zone tempe'ree froide. Les families 
tpie nous venons tie nonnner s'y montrent aussi dans une grande proportion, 
mais moindre pour les Labiees et Caryophylives, croissanle au contrairc pour 
les Ombclliferes et les Cmciferes. Ce sont encore les memes families d'arbres, 
mais rcprcscntecs par d'autrcs cspeces: les Coniferes, par le Pin comnntn, les 
Supins, le Melete. clc.; les Amentacecs, par les Chenes, Coudriers, HetreSy Boa- 
leaux, Aunes, Sanies, tons sujets a perdre leurs feuilles pendant I'lnver; ct de 
la une pbvsionomie toute diflercnte dans le paysage et variable suivant les sai- 
sous. Ces divers vegetaux varicnt cux-memcs soil par leur nombreproportionnel, 
soil par leurs esptccs meme, suivant le point tie la zone on Ton est place. 

^ 871. Supposons le spcctatcur au pied des Alpes, vis-a-vis d'un tie ces 
grands massifs quecouronnenl les neiges eternclles. lin portant ses regards sur l;r 
inontagne, il remarqucra facilcment ([tur cette vegetation qui renvironne im- 
mcdiatement, ct qui caracterise le centre et le nortl tie Ia France, disparait a 
une ceilaine hauteur pour fairc place a une autre, qui subil clle-mcmc ties 

GO 
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cliai){;cincnls succcssifs a mesurc (ju'cllc s'elevc; et commc a mic ccrtaiuc 
ilistancc son glm! nc pourra saisir quc les masses dcssinccs par les (jramls ve- 
{{ctanx an milieu ilesqnels se caclicnt cl'aiUres plus humbles, il verra commc 
une suite ile hancles superposees les lines aux aulres : d'abord celle des arbres 
a feuilles caduques, qui se distingue a sa verdure phistcndrc; puis celle des Co- 
n i feres a verdure foncee et prestpie noire ; puis en fin une bande dont le vert plus 
indecis est intcrrompu ca et la par des plaques d'aulre couleur, et vase degra- 
dant justpi'a la li{]ne sinueuse ou commence lanci{;e ; elle est due a ce que les 
arbres dont les cimes se confondaient plus ou nmins rapprochces, et coloraient 
ainsi uniformcment les espaccs reconverts par eux, out cesse et ont fait place a 
des arbrisseaux ou berbes de plus en plus voisins du niveau du sol et rabougris. 

Si, du point ou les objels s'offraient ainsi masses, il s'avancc vers la 
inonla{jne et la (jravit, il pourra d'abord recueillir les plantes de nos 
champs, puis sur les premieres pentcs il en verra apparaitre d'autres plus 
ou moins differcntes et qu'on dcsi(}ne sous le nom iVnlpcstres, des Aconits, 
des Astranlia, cerlaines especes iVArmoiscs, de Sem cons, de Vre.nanthcs, 
d'Acltillces, de Saxifrages, de Potentillcs, clc., elc. Apres avoir cotoye des 
Nnj ers, traverse des bois de Chtilaujnicrs, il aura vu ceux-ci ccsser, et les hois 
se composeront de Cltcnes, de Ilctres, de Bouleaux. Mais les Chenes cesse- 
ront les premiers (vers 800 metres), les lletrcs un pen plus tard (vers 
1000 metres). Ensuite les bois seront formes prcsque exclusivemeut par les 
arbres verls (le Sapiii, le Dfeleze, le Pin commiin), qui s'arrelcnt eux-hiemes 
a des elates succcssifs (jusque vers 1800 metres). Le Bnuleau montc encore 
un })eu plus haut (jusipie vers 2000 metres). Une Conifere, le Pin ccmbro, 
s'observe encore quelquefois pendant une centainc de metres. Audela de celte 
limite, les arbres s'abaisscnt pour former d'humlj'es laillis, comnic par cxemple 
d'une espece d'Aune (Alnus viridis). C'est a pen pres alors qu'il se verra en- 
toure par ceux de cet arbrisscau qui caraclerise si bien une region des Alpcs 
dont ou Tappelle la Hose, le Rhododendron, qui cesse plus haut a son tour 
pour fa ire place a d'autres plantes plus basses encore, depassant pen le ni¬ 
veau du sol, et qu'on designe par I'cpithete d'a/^mes : ce sont des especes de 
quclques-unes de ces families qu'il observait a son point de depart, des 
Crucifcrcs, Caryophyllecs, Benonculacees, liosacces, Legitmineuses, Cornj)osces) 
(j fx'racers, Graminc'rs, mais des especes differcntes; ce sont aussi dc noiil- 
brcux et nouvcaux representants d'autres families qui ne se montrent quc plus 
raremcnt dans la plaine: des Saxifrages, des Gentianes, elc. Les plantes an ■ 
nuclles manquent prcsque entiercment, et c'est ce qu'on devait prevoir, puis* 
(ju'il sulfit pour detruire leur race qu'une annec defavorable ait cmpechc la 
maturation complete dc leurs graines, etque ce cas doit se presenter asscz sou- 
Tcnt dans un climat aussi rigoureux. Les plantes vivarcs otiligneuses au con- 
traire se couscrvcnt sous le sol maintenu a une temperature beaucoup moins 
lutsse, soustraites ainsi a rinfluence morlelle de ratmosphere, et se develop- 
pant toutes les fois qu'elle s'adoucit ou se rechauffe a un degre suffisant: 
mais ce n'est (pie pendant une bien courte saison, et sur certains points qu'une 
fois cn ])lusieurs anuees. 11 en rcsulte que les tiges s'elevent a peine, quc 
relies qui sont fnitcsrrnles ordinairement rascnt le sol, tantot rampantes , 
tanlot rourtes, raides, enchevctrecs, fonnant <le loin en loin des plaques 
rpaisscs ct compactcs, commc deviendrait un arbrisscau qu'on taillcrail chaquc 
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anm:e tres-pres do lerrc. La pliysionomie propre a cliaqne faniille s'cfface en 
quclque sorto, romplaroe par la pliysionomie (ft! no rale ile planle alpine, et on 
relrouve celle-ci jnsque clans ties (femes a especes ordinairement arbores- 
eentes, par exemple clans ties Sanies, qui.iei rampent cramponnes snr le sol. 
Surlc borcl des eanx, la on la croupe ties montajjnes forme une penlc adoucie, 
cm s'aplatit en {jradins sur lesquels puisse s'arreler une couchc dUiumiis, la 
vegetation forme des lapis etendus; mais le plus souvent ce tapis est detbii e 
paries accidents du terrain, et la verdure ne se montre (pie par lambeaux dans 
les intervalles, les fentcs ou les anfractuosites des rocliers. Plus ou s'eleve, 
plus elle s'eparpille et s'appauvrit, jus([u'a ce qu'enfiu ces rocliers ne mou- 
trent plus d'aulre vc'(jetation cpie celle des Lichens, clout les croutes varieut 
un pen la teinte monotone de leur surface. On esl arrive aux neiyes eler- 
nelles, ou les etres organises ne pcuvcnt plus accomplir leur vie, mais ne se 
montrent tpi'en passant. 

§ 871. Comparon? maintenaut ce qu'on observe en s'aYancant du centre de 
la France vers le pole, ace qu'on a observe dans rasccnsion des Alpes. On 
voit de memc {;raduellement diminuer le nombre absolu des especes et le 
noinbre relatif de celles tie certaines families : Labiees, Onibelljrres, llnbia- 
ce'es, etc., disparaitre completement celles de plusieurs autres (Malvacecs, 
Cistinees, Enpliotbiace'cs, etc.). En prenant pour points de comparaison cer¬ 
tains veyetaux caracterisques, ces arbrcs quo nous avons suivis sur la penlc 
des Alpes, nous trouvons leur distribution tupeu pres analogue, si on la con- 
siderc d'une maniere gonerale , un pen differente cependant si on se livre a 
un examen plus detaille et plus rigoureux. Ainsi, sur les cotes occidentales de 
la Scandinavie, le Jlctre s'arrete ii (j()0, un pen plus tot que le Chene, cpii 
s'avance jusqu'a 01°. C'est la limite seplenlrionale de la zone froide tem- 
pcree, Nous cnlrons dans la zone sous-arctique, an milieu des forets d'arbres 
verts, de Sapin qui ccsse vers 68°, de Pin qui ccsse vers 70°, mais ou le Me- 
leze manque entierement. Le Bonlean commnn s'avance encore nn pen plus 
loin. Ce sont done les memes vegela ux dont nous avons vu rensemble carac- 
teriser cc'S diverses zones deterininees par les diverses bauteurs des monta- 
gues, mais ici ils se depassent dans un ordre different et quelquefois inverse. 
On ne rencontre plus ensuiteque des arbrisseaux bas, et, vers rextremite de 
la Laponie, nous entrons clans la region polaire. Mais celle-ci pent elle-meme 
se subdiviser en deux : rune arctifjne, analogue'a celle des Alpes que nous 
avons vue nue d arbies, mais revetue encore d'liumbles arbrisseaux. lei le 
Honlean nain, jusqu'au 7 1°, remplace rAune vert des montagnes , et le liho- 
dndendron se repie^ente par une espece particuliere (II. laponicnm). An Spitz- 
berg, enfm, nous sommcs dans la region des plantes alpines, dans Tautrc zone 
qu'on pent appeler proprement polaire, oil la vegetation, reveillee quelques 
semaines seuleineut, dort ensevelie sous la neige le reste de Tannc'e, et ne 
produit plus cpie des vegetaux vivaces et sous-l'rulescents, cbetifs, clairsemes, 
les memes, pour la plupart, cpie nous avons signales vers la limite ties glares 
eternelles. Mais faisons bien remarquer que dans le parallele precedent des 
diverses zones de vegetation, suivant les altitudes et suivant les latitudes, 
nous avons pour ces dernieres clioisi la portion de la terre la plus favorisee 
comparativement, ce'.b; ou les lignes isotbermes se relevent le plus vers le 
pole, la cote occidcntalc de TEurope. En suivant d'autres mtMidiens, nous an- 
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l ions vu !es /ours succcssives s'jirrclrr a etas lalitiutas Itcaiiroup inoins t'lc- 
vccs , d'autant moins que nous nous serious avauces tlavanlafje vcrs ccu\ 
ijui travcrscnt le centre ties grands continents ou se rapproclient de leurs 
cotcs orientales. 

§ 872. Rappclons aussi ce que nous avons annonce (§ 852) : e'est que la tem¬ 
perature moyenne exerce moins dnifluence sur la vegetation ([lie la temperature 
extreme des hivcrs, ct surtout celle des etes, aiusi que de leur duree. Car 
J)eaucoup de vegctaux, ecliappant sous la terre on sous la neige qui les re- 
couvre a Taction de Tatmospliere, peuvent braver ainsi cclle des hivers les 
plus rigoureux et rejjaraitre au jour pendant rete, en parcourant meme toutes 
les phases de la floraison et de la fructiHcation, s'il est assez chaud ct assez 
long. Ces memes conditions permettent egaleineut la conservation d'un cer¬ 
tain nombre d'especes annuelles. 11 pent done en resuller de notables diffe¬ 
rences dans la vegetation de deux points siliu'S sur une meme isotlierme: celui 
ou les temperatures estivale et hivernalc different peu, et celui ou elles diffe¬ 
rent benucoiq), commc a I'Ouest et dans I'inlericur des continents, cliacun 
d'eux excluant un certain nombre de plantes que Tautre admet. Kn conse¬ 
quence, les lignes isothermes no peuvent, non plus (pie ccl!es des latitudes 
ni celles des altitudes, delinir rigoureusement line zone vegetale : les isochi- 
menes et les isotheres n'y sufHraicnt pas davantage. La vegetation d'un pays 
p!us ou moins borne est une resultante de ces influences combinees ct de 
beaucoup d'autrcs encore, bicn plus complexe par conscijuent que le climat 
auquel elle ne se subordonne que d'une manierc generale. On ne pent done 
pretendre circonscrire ses variations si nonibreuses dans cerlaines lignes 
continues, ou les formuler dans un petit nombre de lois. On concoit par !a 
combien est imparfaite et incomplete resquisse que nous avons tracee, obliges 
de nous reserrer dans quelques pages et d'eviter la multiplicite des details 
ici pourtant si necessaire. Aussi dans cette exposition avons-nous eu recours 
moins aux preceptcs qu'aux exemples. Nous avons nalurellement pris le notre 
dans I'Europe, et surtout dans la France, pour que le lecteur ait au moins le 
terme de comparaison a defaut de la comparaisou tout entiere. Clierclions cc- 
pendant a en montrer encore ([uelqucs points. 

§ 873. Dans cette comparaison, nous suivrons une marche inverse, nous rr- 
descendrons du sommet des montagnes vers leur base, du pole vers rcquateur. 

Si dans les massifs situes" a des latitudes diverses et sur des parties du 
globe bicn differentcs, nous considcrons la zone tie vegetation^la plus elevec, 
cclle qui confine a la limite des neiges, et (pie nous avons nominee polaire, 
nous trouverons (pie parlout el!c presentc la meme pliysionomie, celle dont 
nous avons cberche a donner une idee bien incomplete , il est vrai, dans les 
plantes alpines (§ 870). Sur les hauteurs du Gaucase, de rAltai, de I'llima- 
iaya, des Andes Mcxicaines, comine des Andes Peruvienncs ou Chiliennes, les 
botanistes voyageurs nous decrivcnt ce meme aspect d'une vegetation arretee a 
peu de distance dusol, formecparles pousses herbacces de plantes vivaces (pie 
devel(jj)pc un court etc, par les rameaux roides des es[)eces ligneuses dont la 
direction tend a 1'horizoutale au lieu de la verticale, enchevetres cn plaques 
compactcs, (jni quelquefois ne peuvent etre entamees qu'a Taidede la hache. 
Les especes (pie nous avons signah'es sur le principal massif de I'Europe, les 
AIjh's, se rctrouvent pour In pluparl jiur scs mitres montagur-s, celles de la 
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Scamlinavio, dc TEspaflnc, do la Tiin]uio, rApcnnin, les Carpatlics, los Py- 
ivnces. Kilos so inolont sans donto dans cliacnn do c os j)ays d'un corlain nom- 
l)ie d'ospocos particuliores, inais lo fond {jcucral roste lo memo. En Asie, 
TAllai, lo Caucaso cl rilimalaya offrenl aussi la plus (jrandc analojjie; cc 
sont (}oncralfmcnt los monies families, los memcs (jonres, mais reproscntes 
par des especes difforentes, et d'aulant plus (pi'on s'oloiftne davanlajje dn 
tormo de comparaison (pic nous avons ohoisi. Dans I'Amerique, oes planles, (pie 
par cxlenskm on y nomine aussi alpines, mais qu'il vaudrait iiiieux pcut-etre 
appcler aiulmes, appartiennont encore aux memes families, cpielcpies-unes aux 
memcs genres, mais le p!us{{rancl nombre a des genres nouveaux, notamment 
eeux de beaucoup de Composees et iVOmbetlferes: D'autres viennent a cotlo 
hauteur representer quehjues autres families, cc^mme des Oxahs, des Calan- 
drinia {Portulacees), et on cite meme cpielcpies Malvacees qui s'approchent do 
cette liinitc. 

^ 87 i. L'otude do la vegetation des terres polaires arctiques montre moins de 
differences encore entre rancien et lo nouveau continent. On pent sous ce rap¬ 
port comparer deux points bien coniius : la Laponie, par les travaux do 
31. Valilenberg; Tile Melville, par ceux de M. 11. Brown. Celle-ci offro uu 
interetparticulieren ce qiravoisinant run des poles du froid (§ 851), elle pent 
etre consideree commc rextreme limite de la vegetation au niveau de la mer, 
avec une temperature moyenne de 18° au-dessous de zero, des hivers ou lo 
tliermometro descend au-dessous de 33°, des ctes ou il ne s'eleve pas a 3. On 
y a observe en tout 116 plantes , 49 cryptogames et G7 phanerogames, dont 
nous croyons bon d'indiquer ici la distribution par families : Champignons 
(2 especes), Lichens (15), Hepatiques (2), Mousses (30), Cyperacees (i), Gra- 
tnine'es (li), Joncee* (*2), Amentacee< (1), Polygonees (2), Caiyophy llecs (5), 
Cruciferes (9) i Papaveracees (I), Jienonculnce'es (5), Ilosncees (i), Le'.jiani- 
ncu.\es (2), Saxifrages (10), Ericiiwes (I), Scrofularinees (I), Campanula- 
cees (1), Chicoracees (1), Corymbijercs (4). Or, de ces especes, 70 ( 26 dico- 
tylc'donees, 81 monocotyledonees, 36 acotylcdonees) sont communes au nord 
de 1'Europe, 45 (20 dicolyledonees, 12 monocotyledonees, 13 acotylcdonees) 
restent propres au nord de rAmerique. Ramond, d'autre part, a I'lin des 
somniets des Pyrenees, a signale, sur 133 plantes, 35 especes identiques (15 
cryptogames, 20 phanerogames) avec cclles de Pile Melville. Quant aux 
terres polaires antarctiques nouvellement decouvertes, dies sont pour la bo- 
lanique commo si ellcs n'oxistaient pas. Les navigateurs n'ont pu meme en 
apercevoir le sol sous Tepaisse couche de glace cpii le recouvre et, prcsquo 
constamment, en defend au loin I'abord. 

$ 875. Dans ce memo hemisphere, la zone, que nous avons nommoe arcti- 
que, recouvorte par POcean, irintercsse le botauiste qu'a cause de ses Facus. 
Quant a Phc'misj)hero boreal, ou la mer, au contraire, n'en occupe qu'une 
tres-petite pr()|)ortion, nous pouvons nous contcnter du coup d'ceil jete prc;c'e- 
demment sur la Laponie, taut la vegetation do !a zone arctique so lie intime- 
inent a cello de la polairo, Elle offro on granclo partio les memes plantes quo 
celle-ci, auxquellcs viennent s'en assoeicr d'autres phis nombrouses et do for¬ 
mes deja superieures, cjuoiquo no s'elevant pas encore a la dignite cParbrcs. 
Mais noitS trouvons des differences beaucoup plus Irauchvcs si nous compa-' 
rons ces deux zones sur les Alpos et sur les Andes. Sur lo Chimborazo, par 

(»0. 
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cxcmp'e, rntrc 3,000 et 4,500 metres, u cole tie ces limuhles pspecrs qul m- 
rnctenseiit cxeliisivemeut la region superietire, nous voyons les ai hrisseaux 
])lus eleves se nm'tiplicr, et meme vers le has quelqucs arbres. Cerlaines 
Composees nieine y revetent cette forme insoliie pour nous. Ucux espeees tie 
eette famille [Espclctia et Clutrjiiiraga) pcuvent, par leur abotulauee sur toute 
la zone, servir a la caracteriscr, et quelipies-unes appartieunent a la tribu ties 
Lubiatijlorcs. D'autres families {Escullnmtcs, Jralutcees, Ebenncccs) y onldes 
representants, etcelle ties En'cinces en a partieulierement tie differents {jenres 
et tie tlifferentes tribus. L'un d'cux, le Ihfaria, semble remplacer iei le IU10- 
ilotlemlron ties Alpes. 

§ 87G. Cette zone temperee, que nous n'avons jusqu'ici consiileree qu'eu 
Europe, il nous reste a la suivre tlans les autres parties tin {jlobe, d'aboril sur 
riiemispliere boreal, puis sur rhemispbere austral. Kile eomprend, dans 
TAsie, une vaste eteiulue bornee au nord par une partie tie la Siberie, sur le 
versant septentrional tie TAltai, renfermant au sud ces pays qu'on con font I 
ordinaircmcnt sous les noms du Levant on tie rOrient, et s'arretant sur les 
pentes meritlionales de rilinialaya. La i)lus (jrande partie de cette etendue 
est enclavee cntre ces deux (jrandes cbaines de moiita{]nes que nous venous de 
citer, et dont Tintervalle a cte a pcine explore; nous ne pouvons done pre- 
tendre a une connaissancc de sa vegetation sulfisante pour en tracer les trails 
fieneraux'. Ce n'est que sur les limites qu'elle est mieux connue ; dans le 
Levant, dont la vegetation se confond au nord avec celle des contrees de 
I'Europe correspondantes en latitude , se nuanee au mitli avec celle des re¬ 
gions tropicalcs; tlans une. longuc bande de la Siberie, ou rabaissement con¬ 
siderable de la temperature nous ramenc a la region sous-arctique sur un 
{jrand nombre de points, maljre leiir latitude moius elevee, mais ou se mon- 
trent cependant beaucoup d'especes nouvellcs de families europeennes, dont 
plusieurs se developpent sans doute sous rinfluence d'eles comparativement 
tres-chauds. La ve{jelalion tics trt)piqucs vient rnourir sur les pentes de THi- 
malava, et celle ties divers climats temperes s'y etablit tl'apres les hauteurs 
auxquelles on s'eleve. Enfin cette zone asiatique se termine a Test j)ar le nord 
de la Chine ct le Japon, t)u la physionomie de la vegetation curopeenne n'est 
pas encore effacee, comnie le prouvent beaucoup de plantcs appartenant aux 
ineines families et aux memes {jenres; mais se modiHe par le melange d'au¬ 
tres families (MagnoliaceCs, Mentsperme'es, liyttnrriace'es, Tenistroemimees, 
Jh'jipocastauees, Sapiwlat ecs, Zanlhoxj lees, Ca'ycanthees, Biynoniacecs, Com- 
mclinees, Dtoscnrcucefs) elran(]eres a I'Europe et communes a rAmeritpie. 
Deux arbres remarquahlcs, le The en Chine, le Camellia au Japon, peuvent 
servir a y caracteriscr la zone chaude. 

^ 877. Dans I'Amei itpie du nord, rimmense territoirc ties Etats-Unis forme 
presque a lui seul la zone tempt3ree. La chaude, comprise a pen pres entre les 
30® ct 3<>e defies, j)eut elre caraclerisee par le developpement d'arbres ap¬ 
partenant a quelques-unes ties families que nous venous de mcntiouner, el 
principa'ement a celle ties Rlnynoliacecs. La froide, ct)mparee a la zone cu¬ 
ropeenne corresjmndanle, s'en distingue par la rarete des Crucifcres, Ornbcl- 
lif'res, Clticonuecs et Cinan'es.s D'autres Composees ( comme les sister et 
Solidagn) y abt>ndeut au contraire, ainsi que les arbres tie la famille des Cri/- 
cijeres ct ties Amevtacees. Ce soul ties cspeccs appartenant aux memes {jenres 
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que roux ile I'Fnropr, niais tliffiM cntes et l)ien plus varioes, ile Pins, Sajrins, 
MtflezeSy Thuias, Gcnrvrievs, Ifs, Chnrmos, lloulcnux, sfmics, iVojrr.v, Ficncs, 
Simles, il«'S Erablcs ct clcs Chencs surloiit. 

^ 878. Passant inaiutcnant a I'aulre hcniisplierp, nous ferous oliscrver le pru 
irctcuduc qu'y occupent comparativcnicnt Jcs terrcs tie la /one tcmporee. Uu 
coup d'aiil jclc sur la carle nous fait apercevoir eelte verile, en nous mon- 
trant les divers continents qui, elargis an inavimiun enlre les tropii|ues, se 
retrccissent graduellenient et assez rajjideinent en s'avancant vc-rs le pole 
antarclique, bien loin duquel ils s'arretent. Ainsi, la plus grande partie <le 
rAmerique meridionale, de rAfrique, et presque la moitid de la Nouvellc- 
Hollande, apparlicnncnt a la region tropicale. L'Aliique, cessant an 35* degre, 
la Nouvelle-llollande vers le 4*2*, n'offrent pas de point qui depasse la zone 
temperee cliaude, a laquelle la premiere n'appartient meme que par sa 
pointe nicridioua'e. L'Ameriqne seule, s'etendant jusqu'au 55° degre, enlre 
dans la temperee fro id e. 

La limite extreme de celle-ci, aux terres Magellaniqucs, offre dans sa ve¬ 
getation une analogic remartjuable avee celle de Tautre hemisphere, caracle- 
risee egalement par la presence de certains arbies (Sanies et Ilctres) qui 
atteignent d'assez grandes dimensions. Mais le caractere americain s'y rccon- 
nait au melange d'un Drymis, arbre toujours vert appartenant aux Mcujno- 
liace'es, d'un Escallonin, d'un Fuchsia, etc., etc. En remontant d'une part 
jusqu'a rembouchure du llio de la Plata., de I'autre jusque vers les frontiercs 
septentrionales du Club, qui touchent a la region juxtatropicale, nous pas- 
sons graduellement par toutes les modifications de la zone temperee. Les 
plantes du Chili, sur 100 families a pen pres, nous en monlrent une quin- 
zaine d'etrangeres a rEurope. quelques-unes meme qui semblent presque 
propres a cctte region, com me la tribu des Labiatiflorcs pour les Composees, 
les Loasees y Gilliesiacccs, Francoocees, Malcsherbuicees, Nolanacees, etc. 
Parmi les arbres, abontlent au nord, aupres du Cactus pcnivianns et autres, 
Ydcada cavcnt forme tropicale; vers le centre, de singulieres Hluminees a ra- 
nieaux pi(juants (Colletiu), une Homalinee {Aristotelia mafjui) , des genres 
particuliers de llosacees (Quillaia et Kagcncckia), uu Laim'cr, les Escallonin 
qm descendent jusqu'au bord de la mer; au sud, avec les Heh cs et le 
Dtjmisy des Mj rlcs varies, deux genres de Monimiecs, des Cunowncccs, des 
liixinccs (Azara) et des Protc'ruea pen nombrcuses, il est vrai, en jjenres 
(Lomatia, Eml>atliritimt Quarlraria) ct especes, mais dont les individus innom- 
brables envahissent presque toutes les parlies boisecs. I'ntre ces arbres, 
grimpent quelques Cissus ct T.ardizahala, representants ces Lianes. 

^ 879. Si sous IVquateur meme nous comparons la zone des Andes, qui, par 
sa hauteur, correspond a cette region temperee, nous la trouverons entre 1,000 
et 3,000 metres, montrant a sa limite superieure uu Drymis et nn Escallonia, 
ces genres que nous venous de signaler aux terres Magel laniques, et caraclerisee 
dans toute son elendue par des arbres d'un inleret tout parliculier : les Quin- 
quinas, dont les diverses especes se rencontrent a divcrses hauteurs et dont 
quelques-unes descendent meme plus has, jusqu'a la limite des Fowjerts cn 
arbre, Mais d'ailleurs les plantes tropicales s'avaneent plus loin sur cette 
zone temperee des montagnes que sur celle que determine la latitude, ct des 
Palmicrs, des Orcbidees rju/hylcs, des Sensitives, des Rle'lastomacecs, etc., 
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hc renconti'CiU nbondammeiil ct usscz liaut an milieu de la region Jes Qiiin*. 
fiumas. 

^ 880. Leg lerrcs australes, dont la Nouvellc-IIolIanile forme la principals 
portion, offrcnt clans lenr vegetation unc physionomic toutc parlictilierc. Plus 
tics 0/10 dc leurs especcs leur sont cxclusivcment proprcs ; plusieurs consti- 
tuentdes families tout a fait clistinctes, d'autrcs, la (jrande majorite, des families 
du rcste a peine rcpresentees sur d'autres parties du (jlobc. Cellesineme (pii 
opj)artiennent a des families {jeneralemcnt repandues et connues dqjuisent 
ccs affinites sous des formes insolites qui, dans les premiers temps de leur 
dccouverte, les faisaient mcconnaitre et dire a nn spirituel l)otanistc a la vue 
dun herbier de ces plantes nouvelles : Nous sommes ici au bal masque. Les 
masques sont connus maintenanl, (jrace aux savants travaux qui ont eu pour 
objet cette curieusc vegetation. Mais e'est surtout cclle de la partic comprise 
entrc le 32e degre et rextremite meridionale qu'on a rccueillie et etudiee : 
c cst done celle qui appartient a la zone teinperee, et disons d'ailleurs (pie 
e'est cclle-la qui porte un cachet tout partieulier, tandis quc vers requateur 
on retrouve plus de traits communs avec la vegetation generale des tropi- 
ques, et notamment celle des Indes orientales, Les cspeces de deux genres, 
1 un des Myrtacees, 1'autre des Legumineuses, les Eucalyptus et les Acacias 
it feuilles reduites a des phyllodes, sont les plus generalement repandus, et 
par leur nombre ct leurs dimensions forment peut-etre la moitie de la vege¬ 
tation qui couvrc ccs tcrres. Nous avons indique deja (note 1, ])age 10G) la 
disposition de leurs feuilles, qui donne a leur ombrage ct aux bois qu'ils for- 
iiient un aspect tout partieulier. Les Legumineuses, Euphorbiacees, Compo- 
$dcs. Orchid ces, Cyperacecs ct Fougires sont les families qui entrcnt pour la 
plus grande proportion dans rensemble de ces vegetaux, mais neanmoins 
pas plus considerable ici qu'autre part; tandis quc quatre autres, les Myr¬ 
tacees, Proteacecs, Ilestiacees et Epacridees, comptent dans les terres australes 
beaucoup plus de reprcsentants que sur tout autre point de la terre. Les 
Goodeniacees, Stylidiees, Myoporinees, Pittosporees, Dilleniacces et Haloragees 
y prcsenteut atissi le maximum de leurs cspeces ; uue certaine tribu de 
Diosmees, les petites families des Trcmandrees et Stackhousiees, ne s'obser- 
vent que la. 

^ 881. Les lies de la Nouvelle-Zelande correspondent Jrpcu prcs en latitude 
a cette zone que nous venons d'examincr, et en sont les terres les plus rappro- 
cbees. Elles peuvent nous intcrcsscr d'autJint plus qu'assez pres d'elles, un 
pen plus au sud, se trouve situe Tantipode de Paris, si bien (prellcs semble- 
raicnt, de I'autrt? cote du globe, devoir representer une partie de noire re¬ 
gion inediterraneenne on des Olivicrs. Cependant leur vegetation offre un 
<'araclcre bien different, quclqucs traits communs avec celle de la Nouvelle- 
llollande, nn plus grand nondjre avec celle du restc de la Polynesie et par 
consequent des tropiques. On y observe des Palmiers (Coryplut austndis), des 
Fougrres et des Dracctnas en nrbre, desforets d'une Conifere a feuilles larges 
(le Dammara), d'un port tout a fait different des notrcs, et de Myrtacees 
(Metrosidcros), Faisons remar(picr cependant quc ces forets tombent eu de¬ 
cadence, et que d'une autre part les vegetaux polagers de TKurope introduits 
par les navigateurs s'y sont propagtls avec une facibte telle (ju'ils jouent 
UKliuteiinnt un grand role dans Paspccl de terrains fort elendiis. 
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^ S82. Lccapito Ilonnc-Esprraiu'o, enfiu, offrc line-pliysionoinie hien tlistincU', 

analogue cn (jiiehjurs points a colle dos tcrres australes par la presence drs 
Proteacecs, Diosntc' s, Ilrstiacccs , ainsi (jae <les limj eres, (pii semhlent ici 
rcmplacrr les Epacriclees abscntes. jMais d'min part les Dilleniacees, les 
Acacias a pliyllodcs ct les iMicalyplus inaiKpient, tandis epic d'autrcs plantes 
rares on imlles a la Nonvelle-Hollande deviennent ici ahondantes et caracte- 
risti(]iies, connne les Iridees, les Firoulvs, les Pelaigoninm, les Aloes, les 
Staj K-lias ({jenre d'Asdepiadees), les Bruniacccs , les Sehujiuecs, etc. Ccr- 
taines Camposecs, notamment celles qu'on connait viil{;aireniciit sons le noni 
d'lmniorlelles (Gtiapluilittm, lilj clirysu'm), sont anssi fort nmltipliees. Les 
formes des Palmiers, rpii ne se inonlrent qnc pins an nord, sont representees 
par plnsienrs enrienses espcces de Cycadecs. 11 n'y a pas an Cap, non pins 
qn'a la Nonvelle-llollande, de montagnes nn pen elevees snr lesqnelles on 
pnisse snivre la degradation de cette vqjetation propre a ces denx points dn 
(jlobe. La Nonvelle-'/elande en offre d'assez hantes ponr conserver la nei{je 
a lenrs somniels ; mais les botanistes ne les ont pas encore explorees. 

§ 883. Parvenus ici, nons nons tronvons ramenes anx zones jnxta et inler- 
Iropicales qni, dans cet ex a m en (jeneral, nons out servi de point de depart. 
jSons ne nons soinmes {>neres arretes (pie snr les grands continents, et nons 
n'avons cite qn'nn petit nombre d'iles. 11 nons resle done a ajonter qneltpies 
li{;nes snr lesi differences ([lie les ties penvent presenter dans lenr vegetation, 
coniparees anx continents. Celles qni ont nne grande etendne penvent el re 
considerees comme de petits continents elles-memes, mais neanmoins offrent 
tonjonrs, par le dcveloppement de lenr littoral, une proj)ortion pins grandc 
de terrains sonmis an climat pins bnniide et pins tempere i[iie nons avons 
nomine marin (§ 8.j3). Celte difference inline necessaireinent snr lenr ve- 
{jetation, a laqnelle elle imprime qne'.qnes caracteres particnliers , meles a 
cenx qn'elle offre en coninmn avec les parties des continents voisins el si¬ 
llies a la meme lalilnde. Un de ces caracteres est rabondance relative des 
u'^elanx acotyledones cellnlaircs, et principalement des Fuugeres, anxqnelles 
ce climat parait sinjjnlierement favorable, et d'antanl pins qu'il est en meme 
temps pins chand. Us s'y montrent done dans nne proportion d'antant pins 
{]rande, par rapport a la totalitc des antres veijetanx, qne Tile est moins 
considerable et par consequent pins comp'.etement placee dans ces conditions 
de temperature. Ainsi, dans la (»randc ile de la Jamaiqne, le nombre des 
Fonjjeres , compare a celni des especes pbanerojjames, est comme 1 a 10. 
La proportion est 1/8 dans les iles de France et c.e Uonrbon, 1/G a la Non- 
velle-'/elande, 1/4 a Otaiti, 1/3 a Tile Norfolk, l/»2 a celle dc Tristan-d'A- 
cnnlia. [;n ant re caraetere de la vegetation des iles mise en regard de celle 
des continents, e'est (pie le nombre total des especes ve('jetalcs y est moindre 
snr nne etendne eyale, et d'antanl moindre (pie Tile se tronve pins petite el- 
pins ecartee an sein de rOcean : resnltat prcsqne necessaire de Tobstacle 
(ju'oppose celte interposition des mcrs a la transmission d'especes priniilive- 
ment eiran{jeres an sol, qni, an conlraire, snr un espacc e(jal, mais continen¬ 
tal, penvent arri'ver et linir par s'etablir, en s'avancant de procbe en proche 
de tons les espaces circonvoisins. Le climat marin, snr beaucoup de points et 
snrtonl en s'eloijfnanl des tropiques, parait nuire a la ve(]etalion arboresccnte, 
])robab]emeni aide par Vactiou de vents yiolents et frequents, C'est ce qu'ou 
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poul <loja rtMiianjucr sur licnucoup-de nos cotos. L'fslaiule , les arcliipols 
.Slictland et Fcroti , n'ont pas d'arhres on n'cn offrent fjue ([iieltjucs l)<m<|iicts 
ral)OU{;ris, isoles sur un petit nombre tie points abrites, tandis cjuc nous avons 
vu cos arbrcs s'avanccr autant et meme plus loin en latitude sur la cote <!e 
Korwege, y ac(jiierir une grande vigueur et y former des forcts. Nous avons 
vu aussi dans riiemisphcre boreal tie grands arbres jusqu'a la Terfe-ile-I'eu, 
et les Maloiunes, quoitjue plus rapproeliees de requateur de quelques de- 
gres, offrent au plus d'lmnibles arbnsseaux, avec une llore du reste presque 
semblable. ^ 

§ 884. Uiie verite que nous avons inditpiee au debut de cc eliapitre resr 
sort clairement des details dans lesquels nous venous d'entrer: e'est qu'uu 
grand nombre de points de la terre offrent dans leur vegetation des diffe¬ 
rences independantes des conditions differenles dans lesquelles ils se trouvent 
places, coinine si ebacun d'eux, dans le principc, avail ete I'objet d'une crea¬ 
tion a part. Deux points eloignes avec un climat analogue et meme ideulique, 
et avectoutes les autres circonstanccs dont I'ensejnble devrait entrainer Vidcn- 
tite des productions naturelles, peuvent neaiunoins ne produire que ties planles 
differentes. C'est done que chacun d'eux dans le principe a recu les siennes 
et non les autres, ([iioitiu'ellcs eussent pit egalement y vivre. Cela est telle- 
nient vrai qu'on voit certaines especes, transportees d'un centre a nn autre, y 
prospercr comme dans leur patrie primitive. Nous en avons cite nn cxcmple 
u la Nouvel!c-Zi'lande'(§ 880), et nous en avons plusienrs sous les yenx, par 
exemple VErigeron du (lanada, qui une fois inlroduit en Europe y est devenu 
la mauvaise berbe la plus commune, et taut de plantes annuellcs qui par le 
semis fortuitde leurs graines , melees a ceRes des cereales apportces d'autres 
pays', se soul si bien naturalisees dans le notre qu'on a peine aujourd'lmi a 
ilistinguer celles (pii en sont et celles qm n'en sont pas reellement originaircs. 
Citons encore deux vegclaux, YAgave (connu sous le nom vulgaire et im- 
j)ropre d'Aloes) et la Jlmpicttc (Cactus opuntia) qui couvrent I'Algeiic, la 
iiicilc, line partie du littoral de TEspagne, de I'ltalie et de la Grece, au point 
(pie les voyageurs, f'rappes de I'aspect tout parliculier que leur presence im- 
jirinie an paysage, les rcgardent comme les types d'une vegetation africaine, 
et ccpendanl tons deux viennent de rAmerique, et n'avaient jamais avant sa 
decouverte paru sur notre continent. Notre Chardon-maric et notre Cardan 
out envahi les campagnes du Ilio-dc-la-Plata; le Mnuron des oiscaux, YHci br¬ 
a-Robert, la Graivle Ciguii, YOrlie dio'ujite, la Fipenne cormnunc, le Manubc. 
coimtum, pullulcnt aujourd'bui aux environs de certaines villes du Rresil et 
croissent abondammenl justjue dans leurs rues. Presque tons les pays pour- 
i-aient fournir des exemples semblables »le remigration de certaines plantes 
suivant les emigrations des homines. Si clles ne s'y rencontraient pas avant, fc 
n'etait done pas faute de conditions propres a leur existence, c'est que la 
main loute-puissante qui a seme la terre en avail tlepose les germes autre part 
et mm la. 

On eoncoit (pi'une espece, partant ainsi d'un centre quelcoiKpie, se propage 
en rayonnant autour de lui taut qu'elle trouve les conditions necessaires a sa 
vie. Les latitudes dilfereutes, les cliaines de montagnes, les deserts, les incrs 
suiiout sont autant de barrieres naturelles (pii s'opposent a son extension indr- 
jinie, el la rcnfermenl le ])lus ordinaircment dans des bornes plus etroites 
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que Itii assi{;iiciit les condilions proprcs a son or{;aiiisalion particulierc, ilont 
nous nc pouvons nous remlrc comptc. Suivant cos tlifferences tie vitalilc qui 
perinetlcnt anx lines et interdisent anx antres [des sejonrs varies, les nnes se 
repaiident dans iln vaste espaee, les antres se coneentrent dans des limites 
pins on moins rctrecics; mais il en est (pi'on renconlre snr des points tres- 
distants, separes par des obstacles natnrels dont nons venous dc signaler 
qnclqncs-nns et qn'elles ifont pn francliir senles. El les out pn, comnie dans 
les cas qne nons avons ciles, etre transporlees des nns anx antres par riiomme, 
on par qnelqncs-iins dc ces agents divers qni favorisent la dissemination 
(§ 58G). II y en a cependant ponr lesqnelles on ne pent expliqner on snj)- 
poser cette a{;ence, et Ton se tronve ainsi conduit a admcttre qne plnsienrs 
out pn appartcnir a plnsienrs centres de vegetation primitive a la fois , et 
([ne cliacnn dc ces centres se compose de Vegetanx en pins {jrande proportion 
proprcs a Ini senl, en moindre proportion commnns a plnsienrs antres en 
memc temps. On a nomine sporaclujues vagabond) ces vegetanx 
rcpandns dans de grands espaces et dans plnsienrs pays differents, evdemi- 
fjucs residant dans sa patrie) cenx qn'on a observes dans nn senl pays. 
Parini les premiers, les nns se montrent snr des points tres-divers d'nne 
nieiiie zone, mais sans la francliir (comme par excmple le Sauvagcsia erecta 
qu'on a observe anx Antilles, a la Gnyane, an Bresil, a Madagascar, a Java); 
d'antres snr plnsienrs zones a la fois (conime le Scirpus maritumist qni croit 
en Europe, dans 1'Ameriqne dn nord, anx Jndes occidentales, an Senegal, 
an Cap, a la Nonvelle-IIollandc ; le Sanwlus Valerandi, presqne cgalement 
clisseinine). Les memes epithetes penvent s'appliqner anx genres et anx 
families aussi bicn qn'anx cspeces, necessairemenl dans des limites pins elon- 
dues. Les Caciees, concentrees dans I'Amcriqnc intcrtropicale (pt'elles nc 
depasseiit qne pen an nord; les Quinquinas snr nne certaine zone des Andes, 
Sont des cxemples de famille et de genre cndemiqucs. 

^ 885. Si denx points places snr le globe a des distances assez considerables, 
mais dans des conditions analogues, n'offrent pas laineme vegetation,- ily a nean- 
inoins, en general, entre les denx vegetations des rapports qn'on ne pent pas 
inoconnailrc. Les plantes d'nne part different en tant qn'appartenant « denx 
centres differents , de 1'antre se rapprocbent en tant (pie destinees a vivrc dans 
des conditions semblables. Ainsi ce penvent etre les memes genres repre- 
sentr's par des especcs differentes, les memes families representees par des 
genn s differents on des families voisines. Les exemples ponrraient etre ap- 
pmtes en fonlc; il nons snffira d'en rappeler (pielqnes-uns deja cites ponr 
la p'npart, conime celni des Amenlacces et des Conifcves de TEnrope temperee, 
representees par d'antres cspeces des memes genres dans la meme zone dc 
rAineriqne septcntrionale; cenx des Coniferes par d'antres {{onrcs (Amu- 
cniitt, Podocarpus) itanS t'elle de l'Ameri([nc meridionale : le Metre cotinnun 
place vcrs la limite septcntritinalc dc la ione temperee dans noire bemi- 
spliere, le Hclrc antarctitjuc place Vers la liihitc illeridionale dans I'lie- 
niispl:ere austral: denx especcs de Chaliioerops iharqiiant la liinite septen- 
trionale des Palmiers, Yhumilis en Europe, le pnlmcllo en Ahieritjne ; Ir 
Rhododendron des Alpcs, remp!ace en Laponie par nne antre cspecer snr les 
Amies par nn antre genre, le Dcjhria; la presence des Viosmccs anx tcrres 
australes, au Cap de lionne-Esperancc, dans 1'Enropc meridionale, mais snr 
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chaciui dc ccs points offraut des genres asscz divers pour former aulant do 
Iribus dislinclcs ; Ics Ericinecs du Cap, rcmplact'rs en Australia par la 
famillc voisinc des Epacrlddcs; cclle des Selnrjinecs par les Myopori- 
nccSj ete,, etc. On pourrait done, par une comparaisin cmpruntec a la clii- 
mie, dire (pie dans ces eoinbinaisons de families, dc. genres , d'espeees , 
fpti formcnt la vegetation d'un pays, ii existe des ecpiivalcnts, il s'operc 
des substitutions , pour constitucr eelle d'un autre pays analogue <pioi(pic 
differente. 

§ 88G. Pour cette elude comparative de toatcs les vegetations d'ou resul- 
tera la science de la g<3ograpliie botanique , il est neccssaire de constater ct 
de fa ire connaitre toutes les plantes de cbaquc pays. Les livres ccrits dans ce 
but ont rccu, depuis Linne, le nom de Florcs, uom (pi'on cmploie aussi dans 
le sens ou nous avons pris juscpi'ici le mot de vegetation. La Flare francmse 
de Dc;'andollc est I'ouvrage ecrit par cet auteur sur les plantes de France; 
la Florc francaise en general est 1'ensemble de ces plantes. Malhcurcusemcnl 
les botanistcs ont du le plus ordinairement se renfermer dans la circon- 
scription geographiquc des pays qu'ils decrivent, circonscription detcrminec 
par la politiquc et non par la nature, par consequent sujette a varier. Pour 
arrivcr a des resultats plus generaux, on est done oblige de relicr rune a 
rautre des Flores d'auteurs divers, faites le plus souvent dans uu esprit et 
sur un plan differents, n'apportant pas des documents de la memc valcur et 
«lu memc ordre, ct laissant sur Pidentite ou la difference de certaincs 
cspeccs des doutcs qu'eiitraine la diversite de nomenclatures. 11 manque 
cette unite qu'on obtiendrait si chaque -Florc comprenait une region bieu 
naturcllc. 

§ 887. Mais comment bieu determiner ccs regions botaniqucs? 11 y en a 
(pie la nature memc a netlenicnt circonscriteS en les entourant de barriered 
infrancbissablcs, commc ccrtaines iles Isoldes au loin au milieu de 1'Occan, 
Saintc-Ilelene, les Sandwicli, IMadagascar, etc., etc. La difficulte se presente 
pour la division des continents avee les arcliipels ou iles pcu distantes qui 
s'y rattacbent, 11 s'y rencontre sans doute certaincs portions environnccs dc 
bornes qui arretcnt dc toute part la vegetation dans son rayonnement au- 
tfiur de ce centre, des mcrs, des deserts, dc baules cliaitics de Inontagnes. jNlais 
il est rare qu'elles soient ainsi comp'elelncnt cmprisonnecs, ct (pi'il n'exi.ste 
pas quelque lacune, ([iichpics points dc communication par lesque s pent avoir 
lieu le passage des plantes qui se rcpandent ainsi dans les regions voisincS 
ct tendent a se confondre. Decandolle a propose un certain nonibre de ces 
regions botaniqucs, ct on a pu les admcttre avee raison a I'epotpie ou il ecri- 
vait, avant que les explorations se fusscnt autant multipliees quc depuis ccs 
dernicrs temps. Les voyageurs n'avaicnt en general herborise qu'autonr de 
certains points de rclaebc assez distants les uns des autrcs pour (pie chaeun 
offrit sa pbysionomie ct sa vegetation particulieres. Le botanisle qui recoltait 
succcssivcment autour d(; Rio-Janeiro, puis de Ruenos-Ayres, puis dans les 
trrres Magellaniques, trouvait la trois centres bien distincts. Mais en pour- 
suivant ses berborisations par tcrre ct par tons les points intcrmediaircs de¬ 
puis Rio, d'une part au nord jusqu'a la mer des Antdles, de I'autre au sud 
jusqu'au cap Horn, il cut vu la Florc de la Patagonie se confondre insensi- 
l)lemcrit avee cellc dc la Republiquc Argentine, cclle-ci avee cclle des pro- 
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vincrs mciiditinalcs du Ihcsil, cctte dcrnicro avec ccIJc ilos provinces ccn- 
tralos, et ccllc-ci a son tour avec cclle tics provinces scplentrionalcs et de 
la Cliiyanc, ile tcllc sorlc tpi'il devicnt impossible d'assiyncr des limites fixes 
a chacuiie de ccs regions. La inenie chose anrait en lieu cn s'avancant, de 
Test a 1'ouest, d'nn point qne'coiupie du rivage de rAtlantiquc jtiscpi'a la 
{jrande Cordillere. L'extremite nieridionale de l'Afri(jue, cette region si hieu 
caractcrisee tant qu'on s'eloigne pen du Cap de Bonne-Esperance, Test de- 
venue d'autant moins (pie les explorations out ele plus etenducs en remon¬ 
tant de cette colonie vers rcMpiatcur. On s'apcrcoit ainsi que toutes ccs re¬ 
gions ne semblaicnt nettement circonscritcs (pie parce qu'ellcs retaient par 
rincomm. Cela cst tcllement vrai qu'en 1820 on indi(piait seulcment vingt 
regions , et que quinzc ans plus tard INI. Dccandollc fils , tout en adoptant 
les premieres donnecs de son illustrc pere, se voyait deja oblige d'en porter 
le nombre a quarante-cinq. 

M. Schouw, run des auteurs qui s'est occupe le plus de la geographic des 
plantcs et a le plus contribue a son avancement, a tente de donner des regies 
plus lixes pour la determination des regions, qui, suivant lui, ne doivent etre 
elevecs a cette dignile qu'autant que, dp la tolalitu des cspeccs que chacune 
renferme, la moitie an moins se trouve lui etre cxclusivement propre, ainsi 
(pic le quart de ses genres el quelques families. Si Ton retrouvc autrc part 
quelques cspeccs de })lusieurs de ccs genres ou de ccs families caracterisli- 
(pics, cc ne sont que des rcpresentauts rarcs et clairscme's, tandis qu'ils of- 
IVent leur maximum, qu'ils sont frequeuls et nombrcux dans cette region que 
leur presence sert a definir. D'apres ce principe ii a etabli d'abord dix-huit 
regions, et plus tard vingt-cinq, qu'il nomme, les lines, comme Dccandollc, 
d'apres leur situation gcographiqnc, la pi u par I d'apres les vegetaux qui cn 
fonnent un trait distinclif par leur grandc proportion numerique ou leur 
physionoinic remarquable. Quel(]ucs-uncs se pretent a unc subdivision en 
provinces, qui ellcs-memcs doivent etre distinguees cut re dies par un quart 
d'especcs et quehpics {;enrcs (jui a[)parlicnncnt a chacune cn particulicr. Ainsi 
la rc'yion des Labiccs ct Cdt yoplijllees, (jui correspond a cclle que nous avons 
nonunec des Oliviers, se partage en plus'curs provinces , cclle des Cislcs 
(la peninsulc cspagnole), cclle des Scabieuses et ('es Sattyes (midi de la 
France, Ita'.ie et bicilc), cclle des Labieesfmtescentes (le Levant), etc., etc, 

§ (SS8. IS'ous avons passe en revue les diverses conlrccs de la terrc cn indi- 
quant d'unc maniere bien sommaii e ct sjipcrliciclle, il cst vrai, les variations 
«[ne la vegetation subit de I'line a rautrc. On pent, dans retude de la geogra- 
pliie bolani(pic, an lieu de cette marchc, en suivre unc autrc cn quelquc 
sorte inverse, ou la botanicpie guide a son tour la geographic, cn prcnant 
toutes les fauiillcs unc a unc, ct examinant comment chacunc a ses cspeccs 
distribuecs sur le globe. C'est par cctte comparaison generale qu'on s'assure 
de quclques-unes de ccs vcrites que nous avons deja indiquees sur la concen¬ 
tration ou la dispersion de certaincs cspeccs, genres ct families, ct qifon 
pent determiner leur proportion relative, soil sur runivcrsaiile de la terre, 
suit sur ses grandes divisions ou parlies, soil en particulicr sur chacun de ses 
points suflisamment connus. La determination de ccs proportions a etc nom- 
intc Jr•ithinetifjuc bolanifjue par M. dc llumboldl, (jui, ma'gre (pichpies cssais 
tenlcs avant lui, meritc prcsjptc d etre proclame 1c fondalcur dc la science 

G1 
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de la gcojjrapliie dcs plantes, qu'il a taut cclaircc par scs Iravaux cn mcteoro- 

cn nicinc temps quVn botaniijue, par les rcsultals si riches tic ses sa¬ 
vants et longs voyages et par rnutorite «le son cxemplc cntrainant lant d'es- 
prits, ettles meillcnrs, dans cettc route ouverte par lui. Sous ce point de vue, 
dans la Flore qu'on etudie et que nous supposons a pen pres complete, on 
pent comparer les nombres donnes par les especes d'une famille en particu- 
lier , on a celui d'une autre, ou an nombre total domic par renscmblc dcs 
families. Quand on a fait ce calcul sur un certain nombre de Flores conve- 
nablement cboisics, on reconnail une certaine Constance dans ces rapports 
pour les Flores placecs sur line meme ligne isotberme; de telle sorte que la 
connaissance du nombre des plantes d'une seule famille pourrait sur un point 
(pielconque donner, dans de certaincs limites, une idee du reste de la vegeta¬ 
tion, si risotberme est connue, et rcciproquement de risotberme, si Ton con- 
nait le nombre total des plantes. Nous sommes sans doute bicn loin d'arriver 
a ce degre de connaissances qui permettrait de dresser des tables eclairant 
rune par rautre la botHiiique et la rneteorologie des differents points du 
globe. L'une et I'autre de ces sciences auront besoiu long-temps encore de 
multiplier leurs determinations cn y apportant une precision rigoiireuse; 
mais du moins les resultats deja obtenus peuvent jeter quclque lumiere 
sur dcs questions qu'ils ne decident pas. Nous nous contentcrons ici d'enoucer 
qucbpics rapports generaux de nombres dans cette distribution des vegelaux 
a la surface de la terre. 

§ 889. C'est une verite admise que le nombre absolu dcs cspcces \a en 
ciugmentant progressivement des poles a requateur, ou s'observe leur maxi¬ 
mum. Cependant il ne faut pas croire que cette plus grande jtroportion resulte 
necessairemcnt du seul fait d'une latitude plus basse. La flore assez pauvre 
dc grands pays silues entre les tropiqucs, coinparec a la flolc tres-ricbe de 
pays telnpercs: par excmple, celle de I'Arabie a cellc de la France ou du Cap 
de Bonne-KspC'rance, cellc du nord de la Nouvellc-IIolIande a sa partie me* 
ridionale, donncraient un dementi formcl a une pare!lie assertion. Mais il 
est evident que, si une contree tropicale est entrecoupee de vallC'cs et de mon» 
tagncs, ellc corrcspondra a un plus grand nombre de zones a partir de celle 
qui forme le pied de ces luontagnes, et que la diversite des vegetaux s'y devc- 
loppera en rapport avee celle des conditions qu'ils doivent y trouver. C'est 
en poussant les explorations non-seulement dans les montagnes des Gales et 
des Nelgbtri'ies, inais surtout jusque sur les pentes de I'llimalaya, que, dans 
ces derniers teinps, on a Vu s'augmenter a un degrc si remarquable la flore 
ties hides orientales; et si I'Amtfrique intcrtropicale a etc proclamee la terre 
promise des botanistes, a cause de la variele merveilleuse et prescpie incpui- 
sable des produits qu'elle leur offre, on le doit sans doute aux accidents nom- 
bicux de son terrain. Tandis (pie les grandes cbaines de I'Asie, conrant de 
Test a I'ouest, doivent. sur la plus grande partie de leur etenduc, correspondre 
a une meme latitude; les cordilleres de rAmerique , courant du nord au 
sud, non-seulement presentent lie meme toute la succession des zones vege- 
tales, mais, de plus, a chaquc point, une latitude bien ilifferente, et, par 
conseipicut, de nouveaux details dans leur vegetation. Les cbaines secondaires 
qui s'en dctacbent, les autres qui se croisent dans divers sens, les nombreux 
cours d'eau qui s'eii epancbcnt, les grandes vallees p;ircour;ies par les plus 
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{jrands Hlmivos dn momlc, sont aulant de causes pmssaiHrs do forondilc el de 
varirlo ; cl Ton doit pen s'ctonnor quo lo Mexique, la Coloniliio el surlout le 
Ihesil reuuissent dans 1111 cspacc cyal des cspeces plus nonibrcuscs ct plus 
diverses quo la plupart des autres points de la terre. 

^ 890. Cos osprcespltisnombrcuses, repandues entrc les Iropitpies, correspon¬ 
dent nccessairoment a un plus (jrand nombre de families et do {jonres; ct il di- 
minue progressivement en se rapproehant des poles. Mais conimealors cbaque 
(jenreest represenle par un nombre moindrc d'especes, dans ces flores des pays 
froids, le nombre des (jenics, par rapport a celui des especes, devieut plus 
{jrand. Ainsi, par exemple, la Flore francaise (-ompte aujourd'lmi j)lus do 
7000 especes reparties dans plus dc 1100 genres; cello do Suede un pen 
plus de 2300 especes pour 500 genres; celle do Laponie, un pen moins 
de 1100 especes pour 297 {jenres; de sorte <pie pour chatpie genre, le 
nombre moyen des especes est en France de G; cn Suede de 4, I ; en La¬ 
ponie tie 3, 0. 

$ 891. Le nombre absolu des especes liyneuses et lour proportion anx especes 
hcrbacecs aug'inentent aussi a inesurcqii'on s'approcbedavantajiede requateur. 
Le nombre ties especes ammelles on bisannuelles croit done suivant uneinarcbe 
inverse, mais (pii ne se continue pas ainsi jusqu'au j)6Ic. Ce sont les regions 
temperees ([tii paraissent le plus favorables a leur nature delicate, ainsi epie 
le prouve rexpcrience de nos jardins. El!es y acquierent leur maximum, et 
plus loin leur proportion reprend une marche tlecroissante. Nous avons \u 
qu'elles disparaissent dans les zones les plus froides, soit en latitude, soil en 
liauteur, ou la pliqiart des plantes sont vivaces ou sous-frutescentes. 

^ 892. Un corollaire des propositions precedeulcs, e'est quo la taille desvege- 
taux va en augmentant d'une maniere generale des poles vers requateur. Ma's 
cclte regie semble intervertie pour un ordre particulier de plantes, les Fucus, 
qui, assez petits dans les mers tropicales, acquierent d'enormes dimensions 
dans les mers arctiques ou polaires. On en a mesure an cap Horn dont la 
longueur atteignait a pen ])res 100 metres. ' 

893. riccbercbons maintenant les proportions relatives des especes apparto- 
nant aux trois grands embranehements du regne vegetal sous differentes lali- 
tudes. Si Ton s'en rapporto aux nombres donnes par les flores, on sera lento 
d'admettrecette loi,quc le nombre des cryptogamesou acotyledonees augmenle 
proportionnellement a celui des pbanerogames on cotvlcdonees a mesure 
([u'on s'cloigue de requateur. D'apres les tableaux donnes par M. de Hum- 
boldt pour les parlies moyennes des trois graudes zones tcrrestres, les especes 
cryplogames seraient egales en nombre aux pbanerogames dans la zone gla- 
ciale (dc 07° a 70°), de moitie moins nombreuses qu'elles dans la zone tem- 
pcree (de 45° a 52"), a pen pres buit fois moins dans la zone equaloriale (di; 
0° a 10°), lo rapport etant 1/15 pour les plaines et 1/5 pour les monlagnes. Co 
dernier rapport viendrait en confirmaliou aux aulres. Mais on doit remarquer 
quo dans les (lores le nombre des cryplogames est loin d'etre fixe d'une 
maniere aussi precise quo celui des pbanerogames; (pie le premier continue 
a augmenter par l<\s recbercbcs qui ajoutent pen an second (par exemple, dans 
la flore de Paris); (pie les divers pays dc I'Luropo out etc sous ce rapport 
explores par des bolanisles sedenlaircs avec un tout autrc soin quo les pays 
clrangers out jm I'etro par des voyagcurs, aux(|uels devaient ecbappcr beaucoiq) 
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do plantes ohacmvs ct pen visihlcs, connne lo soul la pltiparl tics acolylr- 
clonecs; qu'on s'esl il'aulaul plus allaclie a la rcrhcrclie dcs cryplofj-amcs 
qnc ccllc tlrs plianoroyamcs ciait plus lot cpuiscc, ct par consequent Ic 
pays plus rapprochc dcs poles : ([ue Jcs proportions liouvees out du se rcs- 
scntir dc ccltc ineyalile dans les invcsli(jalions, qui, poursuivics avee 1c mnnc 
soin dans les regions tropicalcs, amencraicnt sans doulc dcs resullals un pen 
differcnls dans la proporliou dc ccs vejjctaux, soit sur loule la tcric, soit dans 
chaquc zone, principalcincnt dans les plus cliaudcs. An rcsle, tout cc qui pre¬ 
cede s'applique particuliercment aux colyledonees-ceilulaircs. Nous vcrrons 
que la distribution dcs vasculaircs suit d'autrcs lois ct connucs avec plus do 
certitude. 

§ 89i. Kn comparant cntrc cux les deux grands cnd)ranchcincnts des ve^etaux 
cotyledones , on voit que la proportion relative des monocotyledones va en 
augrncntant a mcsure qu'on s'eloi{>ne de requateui. Jusqu'a 10°, elle etait, 
relativcment a rensemble tics plianero^amcs , a pen jires de 1/G pour le nou- 
vcau continent et 1/5 pour raneien. Croissant proyressivcment, elle alteint 1/i 
vers le milieu de la zone tcinperee et 1/3 vers scs limites. Mais elle redes- 
cend un pen dans les regions jjlaciales, par exemple an Groenland. 11 est clair 
que la proportion des dicotyledonecs est inverse et s'exprime par des frac¬ 
tions complemcntaircs dcs prccedcntes. Cost rau{;incntation dc certames fa¬ 
milies, la diminution de certaines autres, qui dctcrminentccs resultats, connne 
le fera comprcndre le tableau suivant, que nous empruntons a JN'l. de Hum- 
boldt et qui indiipie, pour le milieu dcs trois {^ramies zones et relativeinent a 
la totalite des j)hanero(james, la proportion dc quelques-unes dcs families !e 
plus (jcneralcment rcpandues et les plus importautes par le nombre de leurs 
especes , et dont le contingent doit par consequent, en variant suivant les 
zones, influer le plus sur les variations de ccs grands rapports. 
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§ 805. Cos planles, npparlcnanl a dos faniillos vaiit'rs cl Jont los csptVes 

varitnil ellcs-nienu's saivaut les conlrocs , donncut par Jours coniliinaisons di- 
vorsrs la plivsioiioiuic propre an paysajje de cliacune d'ellcs. Mais celle-ci dt'- 
pcnd on meinc lemps d'uno anlre causo quo nous n'avons pas encore cxami- 
nce, du nonihre dos individns d'une nicme espece dans unc ctendue donnec. 
Dans (out pays, oolui qui considorcra avcc quclque attention la vegetation qui 
rentoure, ot, no so eontonlant pas d'un coup d'onl vague jete sur rensemblo, 
cliorcliora a on analyser los divers details, roconnaitra de suite quo, parini les 
vogetaux qui le composcnt, los uns so repetent un nombre infini de fois, ct 
que tollo espece couvre de grands cspaces de ses individus presses les uns 
conlre les autres, tandis ([ue ccux de telle autre ne se niontrent que de loin en 
loin. De la multiplieile d'especos divorsos rounies sur un meme point ou de lu 
multiplication d'une menie qui croit a 1'exclusion de la ])Uipart des autres, 
depend la sensation de variete ou de niouotonie que I'reil transmet a I'esprit. 
On a nonime plnntrs sociales cellos (pii vivent ainsi en societe, comme cer¬ 
tains animaux par grands troupoaux: si Ton en rencontre quelquespicds isoles a 
grande distance de tout autrc, ce n'est qu'une rare exception. Lejir presence 
irulique toujours une meme nature dans le terrain qu'ellcs couvrent; la ligne 
ou elles s'arretent, un changement dans la nature du terrain. C'est ce qu'ou 
pent claircnient verifier sur le bord tie certains cours d'eau. Le long des ca- 
naux ou le niveau rcste a pen pres constant, les berges, a differentcs hauteurs, 
offrent dos conditions differentcs dans le degre d'huniidite ct souvent aussi 
dans la nature du sol qui les forme : aussi voit-on certains vogelaux, certaines 
especes de Jonce'es, de Cyperacees, de Graminecs, se superposer reguliere- 
nient par bandes otroiles et paralloles, composees cliacune d'une meme espece, 
ct qui dessinent les diversos assises de cette paroi vegetale. Cette superposi¬ 
tion roguliere s'obsorve sur une bieu plus grande ecbelle le lon(j de lleuves 
considerables, par oxcmple de ceux de TAmerique equatoriale, ou le naviga- 
tour, pendant dos jours ontiers, a le spectacle monotone de lignes continues 
de grands arbrcs dont cliaque espece occupe invariablcmeut un etage diffe¬ 
rent.'Certains Jones, certains Carev couvrent des marais lout entiers; et, sur 
le bord de nos etangs, se pressent des Amndo phracjmites, des Sciiyms lacus- 
tris, formant une certaine zone au de!a de laquelle le fond devient d'une 
part trop profond, de rautre trop sec, pour leur permettre de prosperer. Los 
Ajoncs (Ulex europauts) qui couvrent les landes , les Bruyeres, qui out donne 
lour nom a cos fricbes steriles si nombreuses et si etendues dans le nord de 
I'luirope, soitdans los plainos, soit sur les montagnes, que couvrent a perte 
«le vue les tap's rougeatros d'une sonic cs])ece (YErica vulgnris), ou los (ail is 
bas d'uno autre beauooup nioins repandue (VErica scoparia), sont des exem- 
plos familiers sans doute a la j)lupart de nos loclcurs. Cette vegetation, for- 
nioo par une seule espece, indi(pie necessairemcnrdans celle-ci une grande 
facilite et une grande force de vie et de reproduction : dans le terrain une 
grande sterilite, e'est-a-dire I'absence des conditions propres a la nourriture 
de plantos varieos. Si quelquos autres s'y developpent, elles finissent par etre 
etouffees et romplaoeos par ia jdante sociale, dont c'est le domaine, ou ne s'y 
rcncontrent que rares et eparpillees. Nous avons cite quclques-unes des plus 
coinniunes dans notre pays ; mais presque tons les autres out les leurs qui 
onvabissont ainsi certains ospaccs desigues par <los nonis (pii varient avec le 

01. 
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pays ct la plantc; souvcnt pliisie(irs se niontrcnt concurremment, et il cn cst 
})eaucoiip qui, tout cn forinant le fond tic la vcgctalion, souffrcnl an milieu 
d'ellcs um asscz (jrancl noinliro traulrcs cspeccs uourrics par un sol moius 
exclusiP. 

§ 89(). Nous nous trouvons ici naturellenient amenes a rexanien tl'iinc in- 
llucncc, ccllc clu sol, que nous avons tlu justpi'a present laisserde cote, puisqiic 
nous avons considere les {jrandes regions du fjlobe dans rcnsend)lc de leur 
vegetationct que les variations resultant de celles du terrain sont beaucoiq) 
jdus locales, plus morcelees, et se nuiltiplient dans cliacune de ccs regions» 
souvcnt sur des espaccs assez bornes. Par ce nom (jeneral du sol, nous devons 
entendre tout ini'ieu ou pent croitrc une plantc, et par consequent les caux s'y 
trouvent elles-inemes comprises. 

Jjj 897. Commencons par cclles de la mer ou nous avons vu (§ 732) vivreunc 
partie des Alyues, celles qu'on connaitvulgaircment sous le nom de Fitcus et qui 
cramponnees, mais non cnracinecs sur les fonds on les rocbers, absorbent leur 
nourriture dans Teau salce (pii les environne. Quel(pies-uns mcme flottcnt li- 
brement : telle cst cette curicuse cspcce qu'on appelle Jtaisin des Tropigues, 
a t^ause de ses renllcments ramasses cn {jrappes, et qui se monlre aux naviga- 
tcurs sous la forme de bancs d'une vaste etenduc, entre les 22° et 36° degres 
de latitude boreale, entre les 25° ct 15° de longitude. Parmi lespbanerogaines, 
les Zostcracecs seules (tableau II) sont des plantcs marines. 

§ 897 bis. Parmi cellcs d'eaudoiice, nous trouvons une autre partie des Algucs 
(§ 732),quelques-uncs librement floltantcs, la pluparl cnracinecs aux fonds, les 
duiraceeSy Illihocarpecs, quclques Mousses et Hepntiqut'S; des pbancrogames, 
presque toutcs les cspeccs de monocotyledom'es a graine depourvue de peris- 
perme et a perianlhe nu! ouber])ace (tableau 11); d'autrcs A graineperispermee, 
connne les Pisliacecs ct ccrtaincs Typ'n'mees; des dicoty'edonees, les C era to- 
phyllecs, Njnipha'cK ees, Ncltunbone'es, Cabunibecs, lapbqiartdes Halorage'es, 
Utricufan'ne'cs, etc., etc. 

§ 898. La plupart tie ces plantcs clevent au-dessus de 1'cau leurs sommites 
portant fleurs et fruits, et nous fournissent ainsi un passage presqu'insensible a 
cclles de marais ou de rivages, qui n'ont que leur partie inferieure sous 1'eau, 
leurs inflorescences el souvcnt une partie de leurs feu il les au-dessus : les7t//jcrt- 
(jinees, Alismacees, Butomees, sont dans ce cas. I.cs Grannnecs, Joi cees, Cype- 
racees cn fournissent de nombreux exemples. Citons encore les Orontiaeees , 
Pontcderiacees, (piebpies Ly( oporiidcees , Irideas , Orchidecs , Pofygonces, Ga¬ 
ry ophy 11 ees , Crnciferes , llenoncitlacees , Lythran'ees , Bosncees, Onagraiie'es , 
Ombelliferes, Pluntaginees, Scrof'ulan'neesi Labiees et Composees. 11 en est qui 
preferent les eaux stagnantcs, les unes etenducs cn clangs plus ou moins con¬ 
siderables, les autres resserrees dans des marcs et ties fosses : d'autres veulent 

1 des caux courantcs-; quelqucs-iincs, I'cau glacee (piVntrcticnt la fonte des neiges 
j)crpeluellcs, comnie les jolics cspeccs de Snxifrarjes et autres plantcs alpines 
qui tapissent le bord des ruisseaux dans ccs bautcs regions. 

L'eau salee, mortcllc pour la plupart des plantcs, cst an contraire neccssaire 
a la vie de plusieurs qu'on voit pulluler dans les sables du rivage tie la mer, ct 
dont quclques-unes s'avancent mcme un pen plus loin ct y baiguent leur pied 
a line ccrlaine profondcur : lels sont, par cxcmple, les stviccnnia et les Man- 
(jliers (Ulinophorees, tableau XI) , ccs arbres eminemment sociaux, communs 
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sur Irs riv«i(;os do toiUes les niers iropicales, aii\([uels ils imprimont line sin{;ii- 
liere pliysionoinie par Icurs fortes racincs s'clovanl au-dossiis tie Tcau ot for- 
inant coiniiio aulant trarcs-houtants sur ]<; centre desquels s'eleve la tijje. 

On nomine tourbieres certains marais <ruue nature particuliere, converts 
de plantes sociales clout les racines cnlremelces intiinement outre elles finis- 
sent par former unc sorte de terrain sponyieux et'inouvant, dont le fond ost 
souvent rempli par les especes trun (]-enro de Mousses, le Sj)lutgnum , oil se 
plaisent certaines plantes (Drosera, Oxycocats, quelques Smiles, etc.; ol 
(juel(|ues Fou{>eres, comme VOsmitntla rcgalis). La vegetation de chaquo 
annee, en s'elevant, exhausse le fond, et celle des annees precedentes s'en- 
fonce ainsi et s'enterre <le plus en plus, cesse de vivre , mais , a I'ahri de 
raction de Fair, ne se decompose pas et finit par constituer, avec le limou 
qui lie ses differentes parties dans lour position primitive , unc masse eom- 
pacte susceptible d'etre exploiti'e comme combustible sous le nom de tourbo. 

Certaines plantes se reucontrcnt a pen pres qjalement sur la terre recou- 
verte d'eau on dessechee. I5eaucoup de cellcs des .marais sont dans ce cas et 
on les nomine nmphibies. Quehjues-unes (pt'on desiyne par repitbete parti¬ 
culiere iVinondees, croissent sur les terrains alternativement recouverts et 
abandonnes par reau. Les feuilles de ccs Ampbibies sont sujettes a var.'er 
de formes suivant ([u'elles se sont developpees dans le milieu aquatique on 
dans ratmospbere : celles du Uantmcuhts arjunlilis meritcnt d'etre eludioos 
sous ce rapport. 

^ 899. Nous avons parle ant re part 311-31G) <!e rinfluenceque la nature du 
sol solide divcrsement modifiee exerce sur la vegetation; mais nous avons du 
nous occu])er seulement du role qu'elle joue dans la nulrition des ve{(>etaux , 
ct il nous reste a cbercber maintcnant celui (pi'elle ])eut avoir dans la distri¬ 
bution de^ leurs especes on families. Les terrains de composition cbimique 
differente presentent dans leurs productions spontances quelques differences, 
mais assez pen apprcciables dans rensemble <]c la Flore. Ainsi , les terres 
caleaires, on siliceuses on ar^jileuses, montrent sans doute quehpies plantes 
qui sont propres acbacune d'elles, inais ce n'est pas en uu nombre on avec lino 
Constance tcls quo la flore de rune se distmyue nettement de celle de toutes 
les autres par des trails yeneraux. 11 en est autrement des terrains sales : ils 
se couvrent de certaines especes, et beaucoup d'entre elles prennent des formes 
assez earacleristiques dans lour feuilla{;e court et epaissi, comme les Snlsold, 
Salicornia. D'aulres sltriplicccs , ([uebjues Crucijercs ( Cram be et Cakilc ) , 
quelques Primulacees (Snmnltts et Glunx), des Stnticc, abondent aussi sur 
les bords de la mer, et nous avons deja fait remanpier ( § 315 ) (ju'on ro- 
tronve les memes veyetaux on d'aulres analogues dans I'interieur des terres 
toutes les fois quo lour ((imposition est saline. 

Mais, en general, la composition du sol a^jit surtout en modifiant ses pro- 
prietes pbysiques, en le rendant plus meuble ou plus compacte, plus on moins 
permeable & I'eau et a I'air, plus propre a retenir ou a laisser passer la pre¬ 
miere; tellement que le ineme terrain pourra etre favorable ou nuisible a la 
memo plante sous deux climats de nature opposec, ct (pie reciproquement la 
meme plante demandera des terrains de nature differente dans I'un et I'autre 
de ccs climats differents. Ainsi, Kirwan a montrc (pur, dans celui qui est sec, 
le blc pre fere les terres abimineuses parce (pi'elles sont -plus byjjroscopiques ; 
les terres siliceuses parce (pi'elles le sont moins, dans celui qui est liumide. 
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§ 900. On pout en ilirc a jhmi pros antant sur Ics rapports dc la constitution 

{icologijpto ilu t(M rain avcc sa vegetation. Comme c'est dans los couclies su- 
pedicielles et a une petite profomleur (jue celle-ci se prepare et s'elahore, la 
Cieolo(>ie, en nous apprcnant (juelles sonl 1'orioine de eette eouclie, sa nature et 
ceJle de Tinferieure sur hupielle e!lc repose, nous donne sans doule des indi¬ 
cations precicuses dans beaucoup de cas; mais elle ne pent et ne doit pas en 
general entrer dans des details purement loeaux , (jui viennent changer sou- 
vent les circonstances pliysi([ues. Ainsi , par exemple, les cartes geoloftiques 
desi{>nent par la nietne couleur plusieurs des plateaux des environs de Paris , 
sur lesquels s'etend une eouclie de meuliere. Cependaut, ([u'ou compare celui 
de jSIontmorency, convert tie moissons , avec celui de Sannois , convert d'un 
{>azou court et sterile, on avec celui de Meudou, convert de hois sees, de 
cliataigniers principalement, au milieu des([uels pullulent YAim Jluxitosa, le 
Mctainpyrurn syluatician , le Pten's ar/uilina , on sera (rappe de la difference 
complete de ces vegetations; difference qui resulte de ce ([in; tantot la meu¬ 
liere est accompa{;nee de {jlaise, et (pie tantot sa eouclie tres-minc.e repos<! 
immediatement sur le sable, souvent lui-meme a decouvert. II n'est pas dou- 
teux neanmoins que les excellentes cartes (>colo{;iqucs, telles quo plusieurs 
pays tie TEurope , et notamment notre France , en possedent actuellement , 
puissent etre d'un tres-utile usa{;e dans les herborisations et aident a cohstatcr 
un jour des rapports qu'on n'apercoit encore (pie trop vagucmcnt. 

§ 901. I^a proportion d'eau retcnue dans le sol joue le r6!e le plus impor¬ 
tant dans la vegetation; si I'une est nulle , Pautre Test qjalement. Ainsi, 
1'interieur de PAfrique est occupe par de {jrands deserts mis en toule saison: 
car les cours d'eaux y manquent, et sous eette latitude les vapours de Pat- 
mospliere, rarefiees subiteinent au contact de ces sables brulants, ne se con - 
densent pas en p}uie. Mais dans les points rares on quelques sources viennent 
a humecter le sol, il se couvre do vejjefaux et fornK? une oasis, sorle (Pile au 
milieu de la mcr de sable. Dans des climats plus eloi{}nes de Pequatour on 
un pen tempercs par le voisina{je de {'rands massifs de monta(>nes, la pluie 
pent se former et fournir de Teau aux {jrandes plaines, (pii ne sont pas autre- 
ment arrosees. Aussi, apres avoir pendant la secheresse offert Paspect du 
desert, si*, couvrent-elles d'une ve{;elation rapidement developpee, compose<; 
en general de plantes berbacees el sociales. s 

Nous avons cite ( § 8G2) les Pampas et Llanos du centre de PAmerique 
meridionale. Les savanes ou prairies de PAmerique du Nord , les steppes 
de la Siberie et de la Tarlarie, lour sont comparablos, avec les differences (pie 
determine lour situation dans la zone temperee (jui les souniot aux alterna¬ 
tives de nos saisons, et cellos qui resultent de ve/;etalions ori/jinaires de cen¬ 
tres aussi eloi{;iies outre eux. Parmi ces deserts du centre de PAsie, il y a (i(? 
vastes etenduos impre{;iiees de sol, et cclles-la produisont des vejjetaux par- 
ticuliers analogues a coux du rivafje de la mcr, qui sans doule los a couvcrtes 
a line autre epoque. Les Landos et les Bruyeres chez nous represenlent, sur 
une ecbelle heureusement beaucoiq) moindre, ces ospaces sees et steriles. Sur 
certains riva{}es bas, le vent (pii souffle leplus liabituolloment de mer, pousse 
vers la terre le sable qui s'amoncelle en j)etils monticules, dont les cbanies 
paralleles s'avancent pen a pen et {ja/jnent cliaque annee sur le sol vegetal 
qu'elles enfouissent. Ainsi se formenl les dunes; mais lour stcrilite n'est pas 
irremediable, {;r;'ioo a la fraicbeur de Pinlerieur do re sol onlrotonu par le 



STATIONS. "I.t 
vont mrr. Dcs arhrcs comnic le Pin maritime pouvcnt y prospercr, ol ron- 
ilcnl mi (loii])lc service en opposant line l)arricrc a Tinvasiou ulteiienre ties 
diiues el en utilisant lour terrain. On sc sert anssi (en llollamle, par exemple) 
pour les arreter, <le (iruniint'es irarantes (jui, conime YAnnvlo arenana , y 
poussent bien et vile ; el unc Tois (pi'elles out eesse d'etre mobiles, ellespeuveut 
produire plusieurs plantes, menie de eelles <pie riiomine cultive. 

^ 902. Nous savons (pi'avec les elements mineraux du sol, avec I'eau cpii le 
peuetre, s'imissent les debris meme des elres organises pour eonstituer le ve- 
ritable sol vegetal, celui dont la liehesse influe le ])lus sur celle de la vege¬ 
tation. La presence de vegetaux sur mi point y garantit done, et d'autant plus 
qu'ils doivent lui abandomier une j)lus grande masse de debris, la succession 
d'autres individus et leur multiplication, (pie favorisera encore la presence 
des animaux attires par le besoin de s'y abriter ou de s'en nourrir. Mais, avant 
de former eelte coucbe plus ou moins epaisse de terreau , il avail fallu (pie 
sur le terrain originaire, celui (pii forme le fond, quelrpies plantes pussent 
s'etablir, se developper, deposer un premier melange d'engrais, et pre[)ar(!r 
le sol a en recevoir d'autres , qui a leur tour out enricbi ce premier depot , 
succcssivement augmente par dcs generations suivantes des niemes plantes 
ou de plantes differeutes dont la variele s'accroit dans la meme proportion. 
A quelque point que s'arrete cette progression, e'est toujours de la qualite 
de ce terrain originaire (pie depend Padmission des premieres colonies ^le 
plantes, et par consecpicnt, en definitive, la nature generale de la vegetation. 

§903. C'cst la nature du sol qui determine uu grand nombre de stations 
des plantes. Elles out, pour nous resumer, leurs sejours dans I'eau de la mer, 
sur son bord impregue de sel marin ou sur des terrains qui en sont eloignes, 
mais sales par une autre cause ; dans I'eau douce, stagnantc dans des espaces 
petits ou etendus, courante en ruisseaux ou en rivieres; sur leurs rives; dans 
les niarais; dans les tourbieres ; sur les rocbers; dans les sables dont la com¬ 
position chimique pent varier, mais est le plus ordinairement siliceuse; dans 
des lieux sleriles, par une autre cause (par exemple, parce que le terrain, au 
conlraire, trop compact!1, se durcit par la cbaleur en une masse (pie les ra¬ 
tines ne peuvent percer) ; dans les terrains oil domine i'argile, ou la chaux, 
ou le gypse, on un autre element, forme's en place, ou par des alluvions, ou 
par des allcrrissemenls, ou par des dejections volcaniques , ou d'une autre 
origine quclconque, etc. D'autres fois rindication de la station est empruntee 
a rassociation de la plante avec d'autres combinees deja entre elles d'une 
certaine maniere. C'est ainsi (pi'on distingue eelles qui croisseut dans les forets, 
dans les prairies, dans les baies, dans les terrains cultives e.t remues souvent 
(Plantai arvciiscs), etc. Nous trouvons ici rinnuence de I'liomme sur la, dis¬ 
tribution des vegetaux, puisque c'est elle qui a determine artiHciellement ces 
dernieres combinaisous. Mais il en cxisle une autre (pie celle qu'il exerce 
volontaircment et sciemment. Certaines plantes sauvages, ccrtainesmauvaises 
licrbes,(pi'il serait plus porte a extirper qu'a propager, raccompagnent partout 
et se inultiplient autour de sa demeure conime les Orties, diverses especes de 
Chenopodium et de Jiumcx, de Mauvcs, le Mouron dcs oiseaux, etc., etc. Leur 
presence au milieu d'une campagne deserte, de solitudes perdues a une grande 
elevation dans les montagnes, indiquc (pi'il a piisse par l;i, et (pi'au moins la 
Imtle d'un ber{jer y a ete quelque temps elevee. II y a des plantes qiie nous 
voyons couronner le sommel des murs ; d'autres (conime la Parietal re) s'ela- 
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Mir dans leurs fissuros el sur les moimlres saillics do lours parois ; d'autrcs, 
toujoiirs hordor lour pied cl s'omparcr des d<:coml>res (Plunhc rudernlcs), 

§ 904. L'honmic civiliso, anqiu'l no suffisent plus les productions spontanccs 
(pu; lui offre la torro, el (]iii cherclic a iniilli|)licr aulour do lui les animaux 
el veyctaux (pii pcuvent lui sorvir ou lui plaire, a dctruirc eeux qui lui de- 
plaisent. ou lui imiscnl, tend necessairement ii modilier'do plus en plus la dis¬ 
tribution do ces etres el la pliysiononnc do la nature primitive. Nous ne la 
voyons qu'ainsi alteree dans la plus (ji ande partie do I'lMirope, ou il faut (pi'uu 
lieu soil hion inaccessible ou irrevocableniont sterile pour roster abandonne a 
lui-meine. Les forots, dans Tetat do la nature, tendont a s'emparcr du sol, 
ainsi (pi'on pout lo voir encore dans lo sud du Chili-, ou les bostpiels deb:.is^ 
lino fois etablis sur lo bord ou au milieu des prairies, empielent sur e)^ ], 
ehaque anneo on s'avaneanl sur toute la lijjne do lours lisieres commo on j 
lonno serreo, Hnissonl par operer leur jonction et, retrecissanl do plus*, ,., 
plus le corclo des Graminecs, ])ar les remplacer completement. Cost lo co.i- 
trairo dans les pays cultives. L.os forots, qui en couvraient primitivement, ) j 
plus (jrande otenduo, s'cclaircissenl et disparaissent ^raduollement sou^;«.-« 
coups do rhomme ; et cellos qu'on conserve, soumises pour la plupart a des 
coupes regloos, n'onl plus ui le memo aspect ni la memo influence sur pic¬ 
ture onvironnantc. Les conditions du climat ont ete ainsi modificcs; celb 
sol le sont sans ccsse par la culture, qui reftle d'ailleurs les ospeces peuj . 
breuses qui doivent le couvrir. Reauconp do cellos qui formaient la flore 
lauoe soul ainsi dotruites, au moins par places; quolqnes autros, au Co.,,, 
trairo, sont introduites, et co sont on {jouoral des plantes annuolles dont les 
{{raiues so sont melees a cellos des Coreales venues do pays plus ou inoins 
lointains. Mais quelles (juo soicnt ces modilications, el!es ne peuvonl etr^ 
tellcmont profondes quo la nature ne conserve pas toujours >os droits die ' 
diri[;e rhomme tout on le suivanl: les plantes spontanoes qu'ello continue a 
faire croitro on abondanco, les plantes cultivees <pi'c lo laissc croitre, sont uu 
double indicc par lecpiel ello so fait rcconnaitrc. Los dernieros fournissont 
memo des signes excollonts a rotudc de la {;eo{;raphio botanique : seulotnonf, 
en los eniployant, on doit so rappelor <[ue I'Miduslric humaino trouve moyon 
de pousser toute culture avanta{;eusc plus ou inoins au dela des liiniles ou 
s'arreterait la croissance des mcmes plantes laissees a olles-inomes ; mais ces 
limites ainsi ctenduos conservent lour rapport pour los diverses especes. 11 
faut so souvOnir aussi (pie rabsenco d'une culture dans un lieu domic pout ne 
pas impliquer son impossibilile, mais seulomonl la preference donnce a d'au- 
tros plus avantaycuses pour ce lieu-la. Cost dans sa region natale qu'un ve¬ 
getal est cultive avec lo plus de succos et ordinairemont qu'il I'a etc d'abord. 
Los climats analogues lui sont ousuite los plus favorablos, et, a mesuro qu'on 
s'eloii'ne davantaQe de cette zone, sa culture devient do plus on plus difficile^ 
sa production do moindre en moindre. En ayant 0{;ard a cos considerations, 
la {;eo{jrapliio botanique et ra/jricolc s'eclaireronl muluollement. La prei iiero 
empruntera a la seconde dos points tie ropere bien d(:fmis, et, une fois « 'on 
aura vu certains vqjotaux spontanes accoinpa{;ncr tclle ou tollo culture en los 
roncontrant autro part, on en conclura la probabilito (juo cette momc culture 
pourrail y reussir aussi. 

§ 905. Dans le rapide examen qu'il nous reste a faire do la distribution dos 
yegetaux cultives, nous nous borncrons ;i un i)otit nombro, a ccux qui sevvent 



PL ANTES CCLTIYEES. — CERE ALES. 7i5 
Ir phis {jencralcmcnt debase a la noiirriture de riiomme, et se trouvent cu 
(onsrijiicuce les plus rcpandtis sur la tcrre. Nous cmprunlcrons a rexccllcut 
travail de jNI. Scliouw beaueoup des details qui suivent. 

La culture des Cercalcs 747) est poussee dans le nord de la Scandinavie 
jiiMjtte vers le 70* dcjjre, a pen pres vers la liuiite oil nous avons vu cesser 
aussi les arbres. C'est le seul point ou elle depasse le cercle polaire, en dera 
duquel elle s'arrete sur lout le reste de la terre, vers GO0 dans I'ouest de la 
Siberie, vers 55° plus a Test ; pres de la cote orientale, elle n'atteint pas le 
Kaintcbatka, c'est-:i-dire le 51* deyre. Dans I'Amerique, elle pent arriver 

; ji!S(prau 57c sur la cote occidentale , comme le prouve rexperience des pos- 
ses'ions russes; mais, sur rorientale, e'le ne passe pas le 50* on au plus 
le l.a li{;ue (pii la circonscrit an nord dans les deux continents se Irouvc 

ic suivre les nienies inflexions que les isotbermes. 
'"est 1'0/y/c qui murit jusqu'a cette limite, dont s'approcbe aussi YAvoinc, 
is a lacpiellc la recolte est loin d'etre sure, et ne reussit quelquefois qu'une 

aimee sur plusieurs. Leurs (jraines font raliinent de riiomine dans le nord de 
"ossc, de la I^'orwefje, de la Suede et de la Siberie. 
. 'us au midi, on voit s'y associer la culture du Seujle, qui du reste montc 

aussi loin que eel e de-l'Avoinc dans la Scandinavie. C'est celle qui domine 
(> * Aelte partie de la zone temperee froide que fornient le sud de la Suede 

' la Norwqjc, le Daneniark, presque tons les ])ays riverains de la Balti- 
e nord de I'AIIemayne et line portion de la Siberie. On commence a y 

ntrer aussi le Die, et 1'on ne culliye plus guere I'Avoine que pour la 
I *i»)urriture des cbevaux, I'Orfte que pour la fabrication de la biere. 

Puis commence une yrande /one ott le Blc est cultive presijue a I'exclusion 
j du ^ei^'e, et qui cotnprend le sud de I'Ecosse , I'Angletcrre, le centre de la 

» ranee, une partie de rAllcmayne, la Hongric, la Crimeeet le Caucase, et des 
parti.' , de I'Asie centralc cellos oii.il y a quelque agriculture. Comme la Vigne 
rroit dans une partie de cctte zone, le vin remplace la biere, et en conse¬ 
quence TOrge est moins recherche. 

Le Me s'elend bien j)lus an sud, mais la on y associe communement la 
culture du Biz et du Mais. C'est cc qui a lieu dans la Peninsule espagnole, 
tme partfe du midi de la France, notammcnt celle qui borde la iMcditerrancc, 
Tltalie, la Grece, I'Asie-Mineure et la Syrie , la Perse, le nord de I'lnde > 
rArabie, I'Egypte, la Nubie, la Barbaric et les Canaries. Dans ces derniers 
pays, le Mnis et le Riz sont le plus generalemcnt cultives vers le sud, et dans 
quehpies-uns aussi le Sorgho et le Poa nbyssinica. Le Seirjle, dans cctte dou- 
lilc z(nie du Fromcnt, est relegue sur les montagnes a des elevations assez 
considerables : YAvoine aussi ; mais sa culture fiuit par disparaitre a cause de 
la prefererce dounce a YOrge pour la nourriture des cbevaux et millets. A 
rextremite orientale de'rancicn continent, dans la Chine el le Japon, par une 

j cause qui parail inherente aux habitudes du pays, nos graines sont presque 
| a band ounces pour la culture exclusive du Hiz. Elle domine aussi dans les 
provinces meridiouales des Etats-IJnis, mais celle du Mais est gencrale dans 
lo i' l^e de cette partie de rAnu'rlque beaueoup plus (pic dans notre con- 
liiicnt. 

Dans la zone torrido, c'est aussi le Mais qui domine en Americpie, le lliz 
pu Asie, distributiou qui tieht sans doulc ;i I'origine primitive de ces deux 
Graininces. Ellcs sont cultivces egjilemcnt toutes deux en Afriquc. 
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Dans riicmisphcrc boreal, clout les regions icmpcrces admcllraicut sans 

cloutc la plupart dc ccs cultures, clles doivcut etre plus rarcs, a cause de Tclat 
de civilisation inoins perfectionue et des populations plus clairsenitcs, el de¬ 
pendent en partie des usages apportes par les colonies. Celle du Ble'cst donii- 
nantc dans le midi du Bresil, a lUicnos-Ayres, au Cliili, an c.np de 15onne-Ks- 
perance et tlans la Nouvelle-Galles du sud, a la iN'ouvelle-llollande, oil VOrtjc 
ct le Se'ujle se montrent plus au midi, ainsi (jjk; dans Tile <le Yan-Dicmcn. 

Kn recliercliant inaintenant la distribution des Cereales sur les zones diffe- 
rcntes par les hauteurs, nous la trouvcrions analogue a celle tpie nous venons 
de voir sur les zones differentes par les latitudes. Pour avoir un exemple cpii 
les prescnte loutes a la fois, prenous les Andes de I'Ameritpie equatoriale. Le 
Mais y doniine, de 1,000 a 2,000 metres , mais arrive encore a pres de 400 
encore plus haut. Eutre 2,000 et 3,000, ce sont les Cereales d'Europe <pii 
doininent a leur tour : le Scigle et YOryc vers le haut, le Blc plus bas. 

11 cst clair que e'est a la liniite extreme en hauteur ou en latitude qu'il faut 
s'attachcr. L'autre limite ne prouve rien sinou (pie la culture d'uu (jrain d'une 
qualite inferieure cst abandonnee des qu'on rencontre les conditions proprcs 
a celle d'un grain <le qualite supericure. rseaninoins, d'apres quelques expe¬ 
riences de MM. Edwards et Collin, il paraitrait qu'outre cclte limite assi(jnee 
a uos differentes especes par le minimum de chaleur <jui leur cst necessaire 
pour fructificr, il en existe line inverse assignee par le maximum de chaleur 
qu!,depasse, empeche leur devcloppement. Ce scrait, suivant ces auteurs,iinc 
temperature moyennede 18°pour certaincs especes, un pen plus et jusqu'a 22° 
pour certaincs autrcs : el robservaliou des hauteurs auxquel'es s'arrele sous 
les tropiqucs celte culture verifierait cette conclusion. Quelques exceptions 
qui se presenlent dependraicnt-clles de ce,qiic, dans des cliniats ou la culture 
de ccs Cere'ales se rencontre avee line temperature supeiieure a ce maximum, 
rile aurait lieu pendant une saison dont la moyenne redescend plus bas? Quoi 
qu'il en soil, en n'cxaiiiiiiant (pie les limites septentrionalcs ct les suivant sur 
toute la serie des licux ou elle cst bien ctablie, on verra qu'on pent dire d'une 
inaniere generale qu'elles sont paralleles mitre elles pour les divcrses Cereales, 
rt suivent a pen pres les inflexions des ligncs'isotlieres, e'est-a-dire des lignes 
tracees par les points ou la temperature moyenne de I'ete cst la menie. C'est 
cn effet sur la duree et la chaleur de Pete combinecs que doit se ivgler la 
inuturation des* fruits de touted ces plantcs annuellcs. 

§ 900. La Pommc dc tene (§ 830), a une epotpie toute moderne, s'est re- 
jjaudue dans prcsq«ie tons les pays cultives, et cst venue s'ajoutcr aux aliments 
farineux fouruis par la graine des Cerea'cs , les remjilacer presque dans 
rertaines contrees. Sa culture suit celle de ccs Cereales jusqu'a ses dcrnietvs 
limites, et meme les depasse un pen, si Pon choisil les varietes hatives qu'uu 
etc fort court pent amener i maturite. C'csl ainsi ([u'on la cultive inainte¬ 
nant en Islande, et a des hauteurs considerables sur les montagnes d'Europe, 
la ou les Cereales ne peuvent jdus reussir. Dans les |)ays chauds, au con- 
traire, la Pommc tie terre degenere facilemenl , el est eu consecjuence 
abandonnee, .si.ee n'est a des hauteurs suffisantes pour ramener le climat 
aux conditions couvenables dc temperature. Sa cullurc est generaie , suivant 
M. de Ilumboldt, dans les Andes equatoriales , eutre 3000 et 1000 meires. 

§ 907. Dans le llaul-Perou, le Quhina, espece du genre Chcnojwdium, de la 
i'amille des Atriplicccs, ctait coimmmemcnt cultive, avant Parrivce des Euro- 
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pocns, pour scs graincs farincuscs, ct il Test encore, qiioii|u'a un bcaucoup 
jnoindrc (It^jre. 

^ 908. Pluslciirs cspeces du genre Polygomtm, type tie la faniille voisine des 
PoIy(jont'cs (§ 779), dont la yraine offre une composition analogue, servenl, 
pour cclto raison, liubitucllenicnt d'aliuient aux pcupladcs qui habitent les 
inontayncs scplcnlrionalcs ct les hauls plateaux de 1'Asic, d'ou ccs csj)cccs 
sont orijjinaires. L'une d'ellcs, le Sarrazin (P. fagopynnn), cst tres-repandue 
dans 1c nord de TEurope, particulicrcmcnt dans la Brelaftuc", on clle forme 
la prineipale nourriture des paysans. 

§ 909. Lcs populations de (piehpies districts monlagnciix, dans I'Apcnuin 
en Italic, en France dans les Cevcnnes et le Limousin, se nourrissent, pen¬ 
dant une partic de I'annee , de Chataignes. Le Cltdtaiynicr ($ 7Gi) croit spon- 
tanement dans toutcs les regions inoutueuses du midi de I'Europe , dans 
rAsie-Mineure e't le Caucase, et il est cullive assez loin de ses limites natu- 
felles. Mais il lui faut, pour (pie son fruit murisse, un certain degrc de 
chaleur assez long-temps prolonge. Au dela de Londres et de la Belgupie. 
vcrs 51°, il ne vient plus a maturile ct n'est plus cullive comme fruitier, 
niais seulement pour son bois oil pour.rornemcnt. Comme, en sa qualitc 
d'arbre, il doit subir toute rinlluence des hivcrs, il est probable que sa' 
limite au nord est marquee par une ligne isochimene. Mais il redoulc aussi 
la chaleur : deja, en Italic, il nc croit que sur le penchant des monlagncs, 
et il manque a 1'Atlas. 

S 910. Entre les tropiqucs, dans toutes les parties pen clcvces au-dessus du 
niveau de la mcr, ce sont d'autrcs produits vegetaux qui nourrissent riionime, 
parce que, en general, la quantite de substance alimentaire fournie par cux 
est beaucoup plus considerable sur un cspacc domic, et que, d'ailleurs le^ 
fruits obtcnus, le plus souvent presque sans culture , favorisent 1'aversioii 
aux rudes travaux sous un climat brulant. INous avons cilc : 1° le Bammier 
(§ 75G) , qui est cullive pour scs fruits jusqu'eu Syrie, vcrs 34°, ct qui, 
dans les Andes, nc fructihe qu'avec pcinc a une hauteur de 2000 metres, 
on la chaleur moyenne tombc a 18-19°. 2° le Dattier (749), Palmier de 
1'Afriquc sciitenlrionale ou ccrlaincs populations se nourrissent de son fruit, 
qui nc pent murir au dela d'une ccrlainc ligne allant de TEspagne jusqu'eu 
Syrie, du 39e au 30e degre, quoique Tarbrc puissc encore Vegetcr quclqucs 
degrcs plus au nord. 3° Ic Cocoticr (§ 749) , originaire de I'Asie meridio- 
nalc, mainlcnant repandu, comme le Bananicr, sur toute la zone inter- 
tropicale, mais se plaisant seulement sur les bords de la mcr, loin de 
laquellc on nc pent 1'obtcnir. 11 demande une temperature moyenne de plus 
de 22°, s'arrete, par consequent, a pen pres la ou commcnccut les Cerealcs, 
ct fournit a certains pcuplcs , par exemple, ceux de la Peninsule de I'lndc 
el de Tile Ccylau , un objcl important de nourriture et de commerce. 4° YAr- 
brc a pain 765) , aliment de la plupart des habitants des lies de la mer 
du Sud, dont il est originaire, transporle mainlcnant aux Antilles, au Bresil, 
a la Guyane et a 1'ile de J'ranee, mais qui craint assez Ic froid pour ne pou- 
voir depasscr le 22" ou 23e degre de latitude. 

^ 911. Nous avons cile encore qticlques p anics aliincnlaircs cullivccs pour 
leurs racines farincuscs: Ylgname (§ 755),'originaire de rArchipcl indieu , ct 
dont la culture nc s'dtend guerc au dela de 10° de chaqiic cote de ! cquatcur 
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dans rancicn momle; la Palate (§ 838), venue tie I'luric, mals (jui reussit 
jusque ilans nos climals tempercs, quoiqu'clle cesse d*elre cultivce en {}i and 
an del a de la zone cliaude , e'est-a-dire de 4V a 42°; 1c Manioc (§ 770) 
rrpandu du Brrsil jiisque sur la cote occidentale d'Afriqiic, cultive en Ame- 
ri(jiic jusqu'au 30* dqjrc des deux cotes de re(juatcur, et qui ne pent I'elre 
Mir les inoiitajjnes a line elevation surpassant 1000 metres. 

$ 1)12. Nous avons vu, a I'arlicle des differentes families, a (juel point les 
boissons fermentees et aleoolicpies sont recherclices par rhoinine, tpii s'en 
procure dans presque tons les pays au moyen des veyctaux qu'il peul y 
avoir a sa disposition. Nous en examinerons ici mi seul , le plus imporlanl 
de tous, la Fiyne 794), relativement aux limites de sa culture en grand 
pour la fabrication du vin. Cette limite paratt s'etre etendue autrefois plus 
au nord quc maintenant, puisqu'on faisait du vin eu Bretagne et en Nor- 
mandie , ou Ton n'en fait j)lus, moins sans doute parce (jue le climat se 
serait dctcriorc , comme quelques-uns le pretendent , que parce que la civi¬ 
lisation , facilitant les t'clianges et les transports, a engage ii substitucr 
d'autres cultures plus avanlagcuses a celle-la, et a abandonner un produit 
mediocre ct incerlain , (pi'on pouvait aisement et suremcnt tirer superieur 
d'autre part. Quoi qu'il en soil , la ligne ou s'arrete acluellcment la culture 
cn grand de la Vignc commence inainlenant sur la cote occidentale de 
France, vers Nantes (47° 20'); de la elle rcmonte jusqu'aujjres de Paris (-49'); 
un pen plus haut encore en Champagne, et sur la Moselle et le Hhin, jus- 
qu'a 51°; puis , apres quelques ondulations , passe a peu pres au memc 
degre en Sile.sie; redesccnd ensuite, vers le midi, a -48-49° cn Hongrie, d'ou 
elle se souticlit a la meme latitude jusqu'en Crimde et an nord de la Cas- 
pieniie , ou elle disparait. La limite meridionale de la Vignc est aux Ca¬ 
naries vers 27*48', puis elle suit le littoral de la Barbaric, s'y interrompt 
pour reparailre sur un petit point de I'Egyptc-, ct bcaucoup plus abondante 
en Perse a 29° et meme ii 27°. Elle ne murit pas au Japon, et n'est pas 
eultivee dans la Chine, ou sansdoutc elle pourrait Tetre, mais dont-tout 
le vaste empire est voue la boisson du The. 

Dans Pautre hemisphere et en Amerique, cette culture a ete tcntee «ivcc 
succes; sur quelques points dissemines, d'apres les habitudes ct les idees des 
colons, mais non sur unc eeliePe assez generale pour que sa circonscription 
actuelle puisse etrc consideree comme ncccssaire ct lixee par la nature. Daus 
PAmeriquc septentrionale, ou les premiers navigateurs trouverent plusieurs 
rspeccs distinctes de Vignes croissant spontanemenl, la limite septentrionale 
de sa culture ne depasse pas 37° sur les bords de POhio, 38" dans la jNou- 
velle-Californie; sa limile meridionale, 2(i0 a la Nouvellc-Biscaye, 32° au 
Nouveau-iMexique. Dans Phemispherc austral, ou elle n'atleint certainement 
nulle part 40°, on Pobserve au Chili et dans la province de Buenos-Ayres ; 
vers 34° dans la Nouvelle-Ilollande et au Cap de Bonne-Esperance, si rc- 
nomme par son vin. 

Quant aux montagnes d'Europe, elle monte au plus a 300 metres en lloti- 
grie; dans le nord de la Suisse,.a 550; ne depasse pas (>50 sur le versant me¬ 
ridional des Alpcs, c-t pent s'approeher de 900 dans PApenuin im'iidional et 
cn Sicile, quoiqu'a Teneriffe eile n'aille qu'a 800. 

De tout ee (jui precede on pent conclure^ que I«i Vigne vent un (jliiiiat tein- 
pere, mais qu'ellc se regie inoins sur la temperalure moVe/ilie que sur la 
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tempi'rjiimv tie I'ete, qui iloit avoir line certuinc force pour murir ses fruits, 
el ime certaine iluree, pour ijue cette maturation, qui doit s'acliever en au- 
tomne,y trouve encore uno temperature assez elevee. Ne rencontre-t-elle nulle 
part sous les tropiques ces comlitions favorablcs? Lcs observations modernes 
semblent decider 'a question aflirmativemcnt, puisque, outre certains points 
deja sifjnales aulrefois (coinme une des lies du Cap-Vert, celle de Saint-Tho¬ 
mas pres la cole de Guinec, et rAbyssiuie), on fait maintenant sur la cote 
ouesl de rAmeri(jue meridionale, vers le 18', le 14* et jusqu'au 6° de{;re, du 
vin dont les voya{;eurs parlent avec e!o(;e. On pourrait supposer que les hau¬ 
teurs ou cette culture a lieu compensent les latitudes trop basses; mais cela 
ne pent etre vrai partout, puisqu'on la voit, sur certains points, descendre 
jusqu'a la cote. Seuleineiit il faut que le climat soit exlremement see, et 
1'Jiumidite semble autre part la rendre impossible. \ 

Ou la cultive de diverscs manieres. Tantot on abandonne les pieds ou eeps a 
eux-memcs, tantot on les fait grim per ou sur des cchalas, ou sur des berceaux 
en general assez bas ; sur des" arbrcs, ou pen eleves, tallies en eorbeille, 
comme dans le nord de Tlialie, ou eleves et naturels, comme dans le royainun 
de Naples, dont les vigncs se monlrent sur de hauls peuplicrs, courant d(? 
run a Taulre en festons disposes sur plusieurs elages. Ces derniers modes out 
le double avantagc de multiplier les surfaces et de murir doucemcnt les 
grappes, abritee.s jiar le feuillage contre la chaleur trop vive qui agirait trop 
vite'ou inegalement. Neanmoins tout aupres, et meme plus au midi, comme 
en Sicile, on retrouve la culture sur echalas; et, au conlraire, on fait grimper 
les vigncs dans le Dauphiiie. 11 cst vrai que la (jualile du jus n'y gagnepeut'- 
etre pas; du moins nous voyons que dans celles de nos environs, ainsi quel- 
quefois abandonnees et enlacecs sur les arbres, il est rare que le raisin mu- 
risse. 11 parait d'ailleurs pouvoir croitre dans tons les terrains, mais acquerir 
toutes les qualitcs qui le font rechercher pour la fabrication du vin de pre¬ 
ference dans ceux cpii sont secs et picrreux. Au reste, on sail que des vigno- 
bles voisins et places dans des circonstances de climat et de terrain en appa- 
rence identiques, donnent des vins de qualite tout a fait differente ; et enlin 
rinnuence qu'ont sur les resullats les procedes plus ou moins parfaits de !a 
fabrication et de la falsification rendent difficile de delerminer ce qui appar- 
tient au juste a la nature. En general, la proportion des acides predomine 
dans les raisins qui s'approchent de la limite septentrionale; celle des priu- 
cipes sucres, et par suite de I'ulcool, dans ceux du midi. 

Pour (pie I'liistoire de cette distribulion geographique put satisfaire com- 
pletement I'esprit, il faudrait pouvoir avoir egard aux differences d'especcs 
et de varietes qui prospere.nt et dominent dans chaque latitude differente ; 
mais la determination des varietes de la Vigne est devenue I'une des ques¬ 
tions les plus compliquees de la botanique agricole, taut elles se sont multi- 
pliees et croisees. 

§ 913. Lcs limitcs de cet ouvrage, deja trop depassees, ne nous pcrmettent 
pas d'exposer la distribution de plusieurs autres vegetaux cultives comme 
miles a reconomie eta rindustrie, et nous forcent de renvoyeraux courts ren- 
seignements dont chacun d'eux a ete I'objet a Tarticle de sa famille, comme 
YOlivicr (§ 8?.G), la Canne a sucrc ( § 7i7), le Caffeier ( § 841), le Cacao 
(§ ^97), le Tlw(§ 798), et divcrses plantes servant a la fabrication des fils 
ct cordages, des tissus, ou a la teinture, 
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Nous nous conlenlerons, en fuiissaul, d'appcler rullcntion riu leclcur 

sur cc-tte liaison inliine ties ilivorses liranchcs de la science entrc ellcs, ct ilcs 
connaissanccs tlicoriijucs avec la pratique. La classilication , cclairce par 
1 cliule de ror(;aiiisati()n , cclaiie a son tour celle ties proprietes; elle intro- 
tluil i'ordrc clans le chaos ties iunoinbrablcs cspeces vcgetales, perinet de con- 
stater celles (jui sout propres a cliaqtie point tin (jlohe, conclut des associa¬ 
tions naturclles des vc{;ctau\, dcscpielles rcsulte la [lore de cliaipie contrce ct 
de cl)a(pie terrain, celles (pie Tart j)cut cssaycr, ct devicnl ainsi run des 
auxiliaircs les plus utiles de rafjricullure. 

^ 9M. Vegetaux rossiLFS. Nous avons clierclie a donner line idee ftene- 
rale de la dislrihulion des vqjetaux a la surface du globe, telle qu'on I'observc 
aujourd'hui. jNIais a-t-el!e etc la memc a toutes les cpoques ? G'est ce qu'il 
restcrait a determiner, ct nous n'avons, pour soulever le voile qui couvre 
les cliangements qu'clle a pu subir a des cpoques anterieures, que retude 
des Fossiles , e'est-a-dire des rcstes enfouis dans la profondeur des couches 
qui ont du, chacune a leur tour, former cette surface. Or, il cst evident que 
les rcsultats qu'il nous cst permis d'attendre ici scront bien loin du caractere 
de certitude et de (jencrnlite qu'a pu nous offrir retude d'une vegetation 
contemporaine : car, d'une part, beaucoup de plantes ont pu exislcr autrefois 
sans laisser de traces apres dies; ct de rautrc, Ics fouilics qui mettcnt au 
jour ccs rcstes fossiles n'ont lieu que sur un nombre tres-borne de points, 
presque exclusivcment en Europe, ct sur beaucoup d'entre eux , ponrsuivies 
dans un but purement industriel, ne le sont pas avec les soins et precautions 
necessaires pour dccouvrir et conserver intacts ces debris du monde organi- 
que. 11s ne se montrcnt ,~d'aillcurs, qu'a 1'elat de fragments d'apres lesqne's 
il cst difficile de determiner avec certitude I'espece, le genre , on seulement 
la famille du vegetal. Les caracteres des lleurs et des fruits, d'apres lesquels 
on recommit ceux des plantes vivantes, maiKjuent presque constamment pour 
les fossiles, ct Ton est oblige d'y suppleer par une etude beaucoup plus 
approfondie des caracteres de vegetation. Neanmoins les rccherches moder- 
nes, et notamment celles de M. Adolphe Brongniart, ont pu surmonter beau¬ 
coup de ccs difiicultes, et faire connaitre un assez grand nombre de fossiles 
avec un degre de precision tel qu'ils puissent etre classes par families, par 
genres, par cspcces. Nous ne pouvons donner ici leur catalogue complel, 

/lout borne qu'il est, et nous devons nous contcnter de rapports generaux, ids 
que ceux qui ont etc exposes au chapitre de rarilhmelique botanitpie 893). 
Leur conuaissance appartient, sous un autre point de vuc, au cours elemen- 
taire de geologic, qui les a menlionnes a 1'article des diffcrents terrains, ct cn 
a decrit sommaircment ct figure les plus caracleristiipics. C'cst a ccs des¬ 
criptions et a ccs figures (pie nous renvoyons dans les paragraphes suivants. 

^ 915. C'est dans les terrains de transition qu'on commence a trouver les 
premiers vestiges de cette vegetation perdue, rares encore; puis on les voit 
se multiplier dans le terrain houillcr, vers les dcrniercs couches duquel ils 
acjpiiercnt leur maximum (GeoL, ^ lllj. Pendant cette longue pcriod(?, la 
vegetation parait avoir subi cle notables changements quant aux especcs, tout 
cn conservant dans son ensemble les memes caracteres essentiels. Ccs carac¬ 
teres sont la predominance numeriquc et le grand developpcmeut des vegetaux 
cryptogames vasculaires, avec Icstjuels on ne rencontre qu'un nombre extreme- 
menl pelit de Eucus qui remontenl a IVpotpic la p us rerulee : plus tard, parmi 
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Ips phaiu'ro^iinirs , r|iioa|iirs inoiiocolyh'doncs, inais pas d'antros dioolylodo- 
lu's «[II(' ilos cspcecs apprUMiant a la classe dos .{'ymnospennes (§ 7G1), 
r'ost-a-diro dcs Cycadei-s on Coniferes, on du nioins dos families qui dc- 
vaicnt rtre analogues. Dcs premieres se rapprochent les S>gillaria (Gaol., 
tiy. 191), et les Sliymuria (Gc'ol., fi{;. 102); des secondes, les JPnlchia {Geof 
fi;;. 193), qui out (piehpie rapport avee nos Araucaria. Plusieurs des restes 
confondus sons le 1:0111 de Cnlamites semblent anssi devoir faire partie de 
cetle elasse de vegetanx , tandis qne d'antres sont de vraies Eqnisetaeees, 
clout qnelqnes-nnes elaient alors des arbrcs (Gcol187, 188) assez ele- 
ves, nn lien d'etre comme anjonrd'hni des berbes a ti(]es bumbles et faiblcs. 
On en pent dire antant des Lyeopodiaeees : on a deconvert des troncs en- 
tiers dn genre Lephhdendron (Geol., fig. 189, 190) qni penvent avoir jns- 
qifa vingt metres de longnenr. Mais ce sont snrlont les Fougercs qni abon- 
dent dans eette flore d'nn antre temps , dont elles forment a elles senles 
presqne la moitic; et il esl a remanpier qne beanconp d'elles etaient anssi 
des arbrcs, qnoiqn'on les tronve ponr la plnpart dans la zone temperee, 
bors des climats on eroissent anjoiird'bni les Fongeres arboresccntes. D'ail- 
lenrs tontes les cspeces sont analogues a celles qne nons voyons vivrc main- 
tenant sons les tropiqnes, et 11011 snr cetle meme zone, et il est permis d'en 
conclnre (pi'elle jonissait alors d'nne temperature beanconp plus c'levee. 
Celte grande proportion des cryptogames vascnlaires, relativemcnt an resle 
des vegetanx, semblerait indiqner anssi qn'a ces conditions de cha'enr s'ajon- 
taient encore celles d'nn climat beanconp pins bnmide et uniforme, et qne 
par consequent ces forets devaient convrir des terres conpees de tontes parls 
par des bras de mer, et pen elevces an-dessns de son nivean, plntot qne de 
grands continenls laisses a sec (§ 883). On ne sanrait donter qne la bonille 
ne doivc son origine anx masses de tons ces vegetanx accnmnles, alteres et 
ensnite modifies comme le seraient les concbes de tonrbe de 110s marais si 
elles etaient reconvenes par des bancs pnissants de snbstances minerales , 
comprimees sons lenr poids et exposecs en meme temps a line temperature 
elevee : il parait ainsi ])robable qne son mode de formation a dn avoir 
qnelqne analogic avec celie de nos tonrbieres (§ 897). 

§ 91G. Celte vegetation pnissantc, (pioupi'nniforme, disparait dans les 
concbes qui rcconvrcnt le terrain boniller; et dans celles des terrains sc- 
condaires tpii snivent, on se rencontrent des planles fossiles, e'est en nombre 
beanconp moindre : ce qn'expliqne pent-elre celte consideration, qne la pln¬ 
part de ces terrains se sont deposes dans la mer , de sorte (pie les vdgetanx 
terrestrcs qn'ils penvent renfermer ont dn efre transporles d'aillenrs an 
milieu de celte masse enorme de liqnides, et disperses an loin, lorsqn'ils 
n'ont pas <'te completement detrnits. Neannioins ([nelques points on sont 
venns afflner et s'accnmnler ces debris vegetanx offrent encore line flore 
comparativement assez ricbc. Ainsi apres le terrain peneen (Geol., § 113) 
on Ton n'a tronve qne qnelqnes planles marines , le terrain kenprique 
(Gcol., $ 115) se fait remarqner par la presence de planles terrestres des 
memes families (pie nous avons precedeminent mentionnces ; la formation du 
gres bigarre par line pro])ortion a pen pres egale de cryptogames vascnlaires 
et de phanerogames, parmi lesquelles on doit citer plusieurs especes d'nn genre 
de Coniferes, le VoUtia (Gcol., fig. 209), mais on inanquent les Cvcadecs; 
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tanclis qu'cllcs recommenccnt a sc montrer dans 1c calcaire conchylien, el 
aboiulcnt dans les marnes irisccs, ou ol!cs cutrcnt pour la moitic dc la florc 
(Geol,, 209), proporlion hicn rcuianiuablc pour unc fannllc dont on no 
connait plus aujourd'hui (ju'imc trentainc d'cspeccs vivantcs. Cctte propor¬ 
tion diminue a pcinc dans la llore plus richc du syslenic oolitirpic des ter¬ 
rains jurassiques (Ge'ol§ 117), oil les Cycadees s'associent de nouveau aux 
Coniferes, ou les Fougeres entrent de leur cote pour moitic a pen pres, et ou 
se trouve aussi im Frjuisetmn gigantesque (Geol.t fig. 238). Les terrains se- 
condaires se termincnt par celui de la craie [Ge'ol., § 119), dans les pre¬ 
miers depots de laquelle sc rencontrent encore diverses especcs dc Cycadees 
(Ge'ol., fig. 2G7), Coniferes, Equisetacees, Fougeres, mais qui du restc n'offre 
(pic des plantcs marincseten tres-petite quantitc. Nous voyons done que dans 
toutc cette pcriode qui suit la formation houillcre et precede cellc des ter¬ 
rains tertiaires, les monuments pen nombreux dc la vegetation tcrrestrcj'con- 
tinuent a nous montrer la predominance des cryptogames vasculaires et des 
gymnospermes; celles-ci, les Cycadees surtout, dans une proportion tonjours 
croissantc; rabsencc de tonte phanerogamc dicotyledonee et uu nombre assez 
insignifiant de monocotyledonecs. 

§ 917. Le caractere general de la vegetation change completement dans 
la periode tertiaire, cellc pendant laquelle sc deposerent les terrains qui for- 
ment maintenant le sol des principalcs capitales de I'Europe, de Paris, de 
Londres, de Vienne. Des lors les conditions cxtcricurcs. scmblent tendre a 
requilibre dans Icquel nous les voyons maintenant : car les rapports des 
grandes classes dc vegetaux entrc elles, se rapprochcnt dc plus en plus de 
ceux que nous avons constates dans I'etat actuel. Ainsi, dans le total des 
plantes connues de cette periode, les Dicotyledonees gymnospermes n'entrent 
plus que pour 1/10, tandis que les autrcs dicotyledonees, qui jusqu'ici n'a- 
vaient pas paru, entrent pour plus dc 7/10, les monocotyledonecs pour plus 
dc 1/6. Les cryptogames vascuiaires n'y sont plus que pour moins dc 1/20. 
Le sol de I'Europe etait alors convert comme a present de Pins, de Sapins, 
de Thuyas, de Boulcaitx, de Clumncs, de Peupliers, de Noyers, tVErables, et 
d'autres arbres prcsqne identiques avec ceux qui croissent encore dans nos 
climats. Ce devait etre celui dc la zone tempcree, avec une temperature un 
pen plus elevee cepcndant, comme le prouvc la presence, jusque dans le nord 
dc la France, dc quelques Palmievs tres-differents dc ceux qui vivent encore 
sur les bords de la Mediterranec, ainsi que d'un petit nombre d'autres planlos 
actuellement confmees dans des regions plus chaudes. Un autre point qui 
me rite I'attcntion, e'est que ces especcs fossiles scmblent offrirplus d'analogic 
avec les arbres de rAmeriquc septentrionale qu'avcc ceux de rEuropc. 

§ 918. Ce coup d'ccil jetc sur les phases de la vegetation que nous rcve- 
lent les fossiles, fait apcrccvoir un resnltat curicux : e'est cettc progression 
du simple au compose que la classification naturelle a cherche a etablir, dans 
la seric des acotyledonces aux cotyledones , des dicotyledonees gymnosper¬ 
mes aux angiospermes, realisec d'unc maniere generale dans leur apparition 
successive a la surface du globe. 
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