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D U S I È G E 

DES 

PRINÇLPES MÉDICAMENTEUX 

DANS LES VÉGÉTAUX 

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

La publication des traités magistraux de M. G. Planchon et de 
M M . F l u c k i g e r et H a n b u r y a f a i t en t r e r la m a t i è r e m é d i c a l e et la pha r 
m a c o l o g i e dans une voie n o u v e l l e . Les n o m b r e u x t r a v a u x q u i o n t 
p a r u depuis v i n g t ans peuven t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e la c o n t i n u a 
t i o n de l ' œ u v r e que ces savants avaient i n a u g u r é e . 

I l ne s u f f i t p lu s de savoir a u j o u r d ' h u i que la r ac ine , l ' é c o r c e , les 
f e u i l l e s de te l le o u te l le p lan te sont r iches en p r i n c i p e ac t i f ; o n veu t 
aussi c o n n a î t r e quels sont les t issus, quel les sont les ce l lu les q u i 
c o n t i e n n e n t ce p r i n c i p e ac t i f . 

C'est dans cette voie que les recherches sont d i r i g é e s . Mais , q u e l 
que so i t le n o m b r e des t r a v a u x parus , i l reste encore beaucoup à 
f a i r e . I l est donc n é c e s s a i r e de se r e c u e i l l i r et de m e s u r e r le c h e m i n 
p a r c o u r u p o u r se r end re m i e u x c o m p t e de c e l u i q u i reste à p a r c o u r i r . 
I l f a u t rassembler les f a i t s é p a r s , en f a i r e u n t o u t , a f i n de p e r m e t t r e 
de m i e u x j u g e r l ' œ u v r e accompl i e et de m i e u x t racer le p r o g r a m m e 
d é s recherches q u i nous c o n d u i r o n t d é f i n i t i v e m e n t au b u t vers l eque l 
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tend la science contemporaine . Les m é t h o d e s scient i f iques p é n è t r e n t 
par tout , s ' é r i gen t , à jus te t i t r e , en m a î t r e s s e s . I l f au t analyser tous 
les p h é n o m è n e s , r é s o u d r e le p lus grand n o m b r e de p r o b l è m e s 

possible. 
La plante r éa l i s e les s y n t h è s e s les plus impor tan tes et les plus 

nombreuses. Elle donne naissance à une v a r i é t é i n f i n i e de c o m p o s é s . 
La f o n c t i o n ch lo rophyl l i enne a p p a r a î t c o m m e le p r i n c i p a l facteur 
de ces s y n t h è s e s . U n seul p r o b l è m e restait encore t o u t à f a i t obscur, 
celui de la f ixa t ion de l 'azote. On peut cro i re q u ' i l sera b i e n t ô t claire-
menf r é s o l u . 

Si le v é g é t a l s'adressait t o u j o u r s aux ni t ra tes et aux sels ammo
niacaux pour fa i re la s y n t h è s e des corps a l b u m i n o ï d e s , i l y aurait 
longtemps, sans doute, que l'azote con tenu dans le sol serait rendu 
à l ' a t m o s p h è r e : « D a n s chaque cycle de cette m i g r a t i o n de l'azote 
c o m b i n é , i l s ' é c h a p p e u n peu d'azote l i b r e , q u i re tourne à la grande 
masse a t m o s p h é r i q u e et se t rouve a ins i p e u t - ê t r e p e r d u pour les ê t r e s 
vivants ;» car «la d é p o u i l l e a z o t é e des ê t r e s v ivants subi t une sé r i e 
de t r ans fo rmat ions , o ù apparaissent de l ' ammoniaque , des nitrates 
et aussi t ou jour s une certaine dose d'azote gazeux redevenu l i b r e (1).» 
I l faut donc que l'azote l ib re de l ' a t m o s p h è r e soi t repr i s par l ' ê t re 
v ivant . 

En 1885, M. Ber thelot annonce que la terre nue fixe l'azote de l 'air ; 
i l é t ab l i t que cette f i x a t i o n est due à u n p h é n o m è n e v i t a l , à la vie de, 
certains micro-organismes . Mais, dans la p lupar t des cas, cette fixa
t i o n ne sert pas à l ' enr ich issement du sol , car les pertes surpassent 
les gains; cependant, dans certains cas, p a r t i c u l i è r e m e n t lo r squ 'on 
cu l t ive des L é g u m i n e u s e s , le gain surpasse les pertes . M M . Hel l r iegel 
et W i l f a r t h (2) d é m o n t r e n t , en 1890, que ce ga in n est p r o d u i t que 
par la cul ture de L é g u m i n e u s e s dont les racines sont pourvues de 
n o d o s i t é s . Ces n o d o s i t é s sont d u e s à d e s B a c t é r i a c é e s , à des Pastcuria 
ou à d e s fo rmes voisines; des e x p é r i e n c e s p r é c i s e s d é m o n t r e n t ces fai ts . 
On a c u l t i v é des L é g u m i n e u s e s (pois, vesce, l u p i n , etc.) dans u n sol 
c a l c i n é , à l ' ab r i de toute p o u s s i è r e , sans leur f o u r n i r aucune trace 

(1) 1'. Sabatier.- La fixation de l'azote atmosphérique sur la terre vé-étale et 
sur les plantes. (Revue générale d, s Sciences pures el appliquées, t . iv, 1893, pajïe 
135). Cet article résume avec beaucoup de clarté la question. 

(2) Ireliriez! et W i l f a r t h . - Recherches sur l'alimentation azotée des Graminées 
et des Légumineuses (trad. Iran.;, de M. Gourrier), Nancy, tS'.H 
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de sels a z o t é s ; elles n ' ava ien t à l e u r d i s p o s i t i o n que l 'azote l i b r e de 
l ' a i r p r é a l a b l e m e n t p u r i f i é . Les L é g u m i n e u s e s p r i v é e s de n o d o s i t é s 
ne p r o s p é r a i e n t pas et m o u r a i e n t r a p i d e m e n t ; celles auxquel les o n 
avai t i n o c u l é les B a c t é r i a c é e s q u i f o r m e n t les n o d o s i t é s r ad icu la i res 
v i v a i e n t , f l eu r i s sa ien t , f r u c t i f i a i e n t . N o n seu lement ces L é g u m i n e u s e s 
peuven t f i x e r l 'azote l i b r e p o u r l e u r p rop re c o m p t e , ma i s elles 
peuven t a u g m e n t e r la r ichesse d ' u n t e r r a i n en sels a z o t é s . 

La g e n è s e des corps o rgan iques , en pa r t an t des corps i n o r g a n i 
ques, est donc c o m p l è t e : elle n est r é a l i s é e que par le r è g n e v é g é t a l . 
La f o n c t i o n c h l o r o p h y l l i e n n e n ' y c o n t r i b u e pas e x c l u s i v e m e n t ; la 
f i x a t i o n de l 'azotate se f a i t en dehors d 'e l le , m a i s t o u j o u r s par des 
p lantes (1). 

La m u l t i p l i c i t é des corps, f o r m é s par les v é g é t a u x , l eu r na tu re c o m 
plexe , h é r i s s e n t souvent de nombreuses d i f f i c u l t é s la recherche de 
la l o c a l i s a t i o n de ces corps . I l ne f a u t r i e n n é g l i g e r : l e u r c o n s t i t u t i o n , 
l e u r o r i g i n e et l e u r r ô l e dans la p lan te sont souvent de p r é c i e u s e s 
i n d i c a t i o n s . L ' a n a t o m i e et la p h y s i o l o g i e v é g é t a l e s do iven t f a i r e 
appel aux m é t h o d e s d é l i c a t e s de la m i c r o c h i m i e . 

C'est t o u t cela que nous avons e s s a y é de r é u n i r i c i . 

Le groupement des matières et l'ordre dans lequel nous les avons 
é n u m é r é e s ne sont pas a r b i t r a i r e s . Nous avons e s s a y é de res ter p r a 
t i q u e sans cesser d ' ê t r e s c i en t i f i que . 

Si no t r e p r e m i e r chap i t r e t r a i t e des m a t i è r e s s u c r é e s , c'est parce 
que le glucose a p p a r a î t c o m m e le p r e m i e r p r o d u i t de la f o n c t i o n 
c h l o r o p h y l l i e n n e et c'est parce que les m a t i è r e s s u c r é e s sont i n s é 
parables d u glucose que nous les avons toutes r é u n i e s sous une 
m ê m e r u b r i q u e . 

Dans le chap i t r e I I , nous avons p a r l é de l ' a m i d o n , q u i a p p a r a î t 
c h i m i q u e m e n t c o m m e une condensa t ion d é s h y d r a t é e d u glucose. 

n ( C 6 H 1 2 0 6 ) — n H 2 0 — ( C 6 H 1 0 0 5 ) 
Glucose Eau Amidon 

Les muc i lages et les g o m m e s sont d é p e n d a n t s de la m e m b r a n e 
v é g é t a l e ; cel le-ci se compose de ce l lu lose , de pcetose, de callose, 

(1) Les dernières recherches semblent démontrer que les Bactériacées ne seraient 
pas les seuls organismes pouvant fixer l'azote libre de l'air. D'autres plantes infé
rieures (les Nostoc, par exemple) jouiraient aussi de cette propriété (Frank, Prantl). 
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etc. ; or , on sait que la cellulose ne d i f f è r e de l ' a m i d o n que par une 
condensation d i f f é r e n t e de la m o l é c u l e C 6 H l 2 0 6 , et si la f o r m u l e des 
autres substances fondamentales nous est encore inconnue , tout 
porte à croire qu elle se rapproche s i n g u l i è r e m e n t de celle de la cel
lulose. Nous avons f a i t de ce groupe m é d i c a m e n t e u x le su je t de notre 

chapitre I I I . 
Le chapi t re I V concerne les corps gras, m a t i è r e s de r é s e r v e t r è s 

impor tantes , j ouan t u n rô le analogue à celui de l ' a m i d o n . 
Nous avons p l a c é les essences dans le chapi t re V , parce qu'elles 

r é p o n d e n t à peu p r è s aux m ê m e s r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s que les 
corps gras ; i l y avait donc l i e u de les rapprocher , b ien que ces der
niers soient des m a t i è r e s d'assimilation, tandis que les essences 
sont des m a t i è r e s de désassimilation. 

Essences et r é s i n e s sont l oca l i s ée s le plus souvent dans des tissus 
net tement s p é c i a l i s é s ; à cô té d'eux, e t - i n s é p a r a b l e s d'eux, aussi b ien 
par leurs fonc t ions que par leur or ig ine et l eur s i è g e , se rangent les 
o l é o - r é s i n e s , les g o m m e s - r é s i n e s et les baumes. 

Nous avons m ê m e h é s i t é à placer dans ce groupe les sucs l a i 
teux ; mais si le l a t i c i f è r e touche à la cellule s é c r é t r i c e q u i conserve 
à son i n t é r i e u r en m ê m e temps qu'el le s é c r è t e les essences, i l s'en 
dis t ingue cependant par certains c a r a c t è r e s ana tomiques . 

La cellule à essence des L a u r i n é e s , par exemple, et la cel lule à suc 
la i teux des Glaucium sont cer tainement b i en voisines, mais elles 
nous apparaissent comme les poin ts de d é p a r t de deux s é r i e s para l 
l è l e s , d i f f i c i l es à ident i f ie r . 

La cellule s é c r é t r i c e des L a u r i n é e s tend vers une s é r i e o ù la s é c r é 
t i o n , s e x a g é r a n t , se d é v e r s e r a dans des lacunes c r é é e s n o r m a l e m e n t , 
mais o ù les cellules s é c r é t r i c e s resteront petites et i n d é p e n d a n t e s . 
On aura alors les glandes s é c r é t r i c e s et les canaux s é c r é t e u r s . 

Les cellules l a t i c i f è r e s des Glaucium ont , au cont ra i re , une ten
dance toute d i f f é r e n t e ; sans m ê m e prendre en c o n s i d é r a t i o n cette 
apparence si s p é c i a l e de leur contenu ( é m u l s i o n naturel le des p r i n c i 
pes les plus divers) , elles s'alignent en s é r i e s long i tud ina les , s 'a l lon
gent, r é s o r b e n t leurs parois transversales, pa r fo i s aussi certaines 
parois longi tudinales , el f o r m e n t alors u n s y s t è m e r a m i f i é q u i par
cour t souvent le v é g é t a l dans toute sa longueur . Le suc reste contenu 
dans la cellule ; i l ne se f o r m e normalemen t aucune lacune pour 
recevoir le latex, pour tant t r è s abondant. 



E n p r é s e n c e de ces d i f f é r e n c e s , i l nous a p a r u u t i l e de r é s e r v e r au 
la tex et aux l a t i c i f è r e s u n chap i t r e s p é c i a l , les s é p a r a n t a ins i des 
essences et des r é s i n e s ; n é a n m o i n s , l eurs r a p p o r t s sont n o m b r e u x . 

Les a l c a l o ï d e s et les g lucosides c o n s t i t u e n t deux groupes que nous 
t r a i t o n s en deux chap i t res d i f f é r e n t s . Ces corps paraissent avo i r u n 
r ô l e p h y s i o l o g i q u e i d e n t i q u e dans la p lan te et l e u r d i s t i n c t i o n est 
souvent d i f f i c i l e à f a i r e . 

Les glucosides d i f f è r e n t t o u j o u r s n é a n m o i n s des a l c a l o ï d e s par la 
p r o p r i é t é q u ' i l s on t de donne r par d é d o u b l e m e n t d u glucose et u n 
corps d i f f é r e n t p o u r chaque g lucos ide . 

Dans u n d e r n i e r chap i t r e e n f i n , nous avons r é u n i u n c e r t a i n 
n o m b r e de p r o d u i t s q u i sont u t i l i s é s en pha rm ac i e , ma i s q u i sont 
t r o p peu n o m b r e u x et n o f f r e n t pas assez d 'analogie p o u r f o r m e r u n 
t o u t et p r é s e n t e r des c a r a c t è r e s g é n é r a u x . Ce chap i t r e , sorte de caput 
mortuum, se d iv ise en p lus ieu r s paragraphes, dans lesquels nous t r a i 
tons des p r i n c i p e s m é d i c a m e n t e u x tels que les f e r m e n t s , les amers , 
l e s t a n n o ï d e s , l ' a l o è s , l ' asparagine , etc. 

B i en que nous nous soyons e f f o r c é , à p ropos de chaque groupe , 
de f a i r e r e s so r t i r les app l i ca t ions q u i d é c o u l a i e n t de la connaissance 
d u s i è g e de ces p r i nc ipe s , i l nous a p a r u u t i l e de rappeler succincte
m e n t , sous f o r m e de conc lus ions , c o m b i e n i l est i m p o r t a n t , p o u r le 
p r a t i c i e n , de b i e n loca l i se r les p r i nc ipe s m é d i c a m e n t e u x . Nous 
n ' avons pas c r u devo i r f a i r e l ' h i s t o r i q u e de chacune des n o m 
breuses ques t ions t r a i t é e s , à cause d u c a r a c t è r e t o u t ac tue l des 
recherches que nous avons eu à r é s u m e r ; i l nous a s e m b l é p lus i m p o r 
t a n t de donne r l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e des sources b i b l i o g r a p h i q u e s de 
chacune d 'el les. La b i b l i o g r a p h i e accompagne chaque chap i t r e . 

Tous nos e f fo r t s o n t eu p o u r b u t d 'exposer les m é t h o d e s m i c r o 
c h i m i q u e s e m p l o y é e s par les au teurs et les r é s u l t a t s auxquels i l s 
sont parvenus au m o y e n de ces m é t h o d e s . Nous avons c r u b o n de 
donne r les r é a c t i f s sous f o r m e de l is te g é n é r a l e r a n g é e par o rd re 
a l p h a b é t i q u e . L ' e x p o s é des f o r m u l e s et de la m a n i p u l a t i o n n é c e s 
saire p o u r la p r é p a r a t i o n d ' u n b o n r é a c t i f au r a i t r e n d u p lus l o u r d 
et p lus d i f f u s ce q u i a t r a i t à chaque m a t i è r e . Dans le cas o ù p lu s i eu r s 
f o r m u l e s se t r o u v e r a i e n t en p r é s e n c e , nous avons cho i s i celle q u i 
nous a le m i e u x r é u s s i o u q u i a d o n n é aux auteurs les m e i l l e u r s 
r é s u l t a t s . 

Nous ne p r é t e n d o n s n u l l e m e n t avo i r v é r i f i é toutes les r é a c t i o n s et 
tou tes les loca l i sa t ions que nous avons c i t é e s . Cependant , les f o n c -
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t ions que nous remplissons depuis p lus ieurs a n n é e s à la F a c u l t é des 
Sciences de Montpel l ier nous ont pe rmis de manie r cou rammen t u n 
grand nombre de ces r é a c t i f s ; c'est pour ceux- l à que nous invoquons 
not re e x p é r i e n c e personnelle . >* 

U n tel t ravai l s y n t h é t i q u e n a p u s'achever sans le concours 
b ienvei l lant de plusieurs s p é c i a l i s t e s . Des savants, o c c u p é s de re
cherches touchant à notre sujet , auxquels nous n 'avons pas c ra in t de 
nous adresser, nous ont a idé de leurs conseils et nous on t permis 
de pub l i e r des r é s u l t a t s encore i n é d i t s ; nous leur en expr imons notre 
vive gra t i tude . Nous adressons aussi nos plus s i n c è r e s remercie
ments à tous ceux q u i , de p r è s ou de l o i n , nous on t a idé dans la 
t â c h e que nous nous é t i o n s i m p o s é e . 



C H A P I T R E P R E M I E R 

L E S M A T I È R E S S U C R É E S 

Généralités. — Les matières sucrées formées par la plante sont 
t r è s nombreuses . Le r è g n e v é g é t a l f o r m e des glucoses ( C 6 H 1 2 0 6 ) , des 
saccharoses ( C 1 2 H 2 2 O u ) et aussi des corps tels que l a m a n n i t e , la d u l -
c i t e , l a so rb i t e , la v o l é m i t e , e t c . , dans lesquels l ' h y d r o g è n e est en 
p lus grande p r o p o r t i o n , r é p o n d a n t à la f o r m u l e C 6 H H 0 G 

Toutes ces m a t i è r e s s u c r é e s n o n t pas l a m ê m e va leur au p o i n t de 
vue q u i nous occupe ; dans le p r e m i e r g roupe , le glucose seul devra 
nous r e t e n i r ; dans le second, le saccharose o u sucre de canne est de 
beaucoup le p lus i m p o r t a n t au p o i n t de vue m é d i c a m e n t e u x ; e n f i n , 
dans le t r o i s i è m e , c'est s u r t o u t la m a n n i t e , base de la m a n n e , q u i 
f i x e r a no t r e a t t e n t i o n . 

« T o u s ces p r i n c i p e s , p l a c é s dans des c o n d i t i o n s convenables , peu
ven t f o u r n i r de l ' a l coo l et de l 'acide ca rbon ique . E n o p é r a n t avec la 
m a n n i t e , l ' h y d r o g è n e l i b r e s 'a joute à ces deux c o m p o s é s . On peu t 
m ê m e , p a r voie de f e r m e n t a t i o n , t r a n s f o r m e r les saccharoses en g l u 
coses, les glucoses en m a n n i t e et r e v e n i r en sens inverse de la m a n 
n i t e aux glucoses (1).» 

E,t de f a i t , dans le v é g é t a l , toutes ces t r a n s f o r m a t i o n s peuven t avo i r 
l i e u . Q u ' i l suff i se de rappe le r l ' e x p é r i e n c e si connue de L e c h a r t i e r 
et B e l l a m y q u i d é m o n t r è r e n t que tou te ce l lu le v é g é t a l e , p l a c é e dans 
de cer taines c o n d i t i o n s , peu t f o u r n i r de l ' a l c o o l . 

A u m o m e n t o ù la bet terave f r u c t i f i e , ne t r a n s f o r m e - t - e l l e pas le 
saccharose q u elle c o n t i e n t en glucose? La m ê m e t r a n s f o r m a t i o n 
s 'effectue dans la canne à sucre. M . B o u r q u e l o t n a - t - i l pas m o n t r é 
que , dans les c h a m p i g n o n s , le t r é h a l o s e ( q u i est u n saccharose), 
f o r m é de bonne heure dans le v é g é t a l et l o c a l i s é s u r t o u t dans le 
p i ed , se t r a n s f o r m e en glucose au m o m e n t de la f o r m a t i o n des 
spores ? b i e n p lus , dans le Laciarius piperatus, le m ê m e au teur a 

(1) Berthelot et Jungfleisch. — Loc. cit., vol. l,p. 359. 



m o n t r é que le t r é h a l o s e d i s p a r a î t peu à peu pendant que le champi 
gnon avance en âge et que ce sucre est r e m p l a c é par de la mann i t e . 

Donc, la plante vivante est susceptible de t r a n s f o r m e r toutes ces 
m a t i è r e s , de les fa i re passer des unes aux autres, suivant ses besoins. 
Ces modif ica t ions sont l i ées à la vie m ê m e du v é g é t a l et, quand la 
c h i m i e ob t ien t e x p é r i m e n t a l e m e n t l 'une de ces t r an s fo rma t ions par 
u n d é d o u b l e m e n t , c'est aussi par d é d o u b l e m e n t que le m ê m e p h é 
n o m è n e se p rodu i t dans la plante. A i n s i , par exemple, on peut t rans
f o r m e r in vitro les sucres en glucoses sous l ' ac t ion d 'un f e r m e n t ; 
or, dans les champignons , le t r é h a l o s e se t r a n s f o r m e en glucose 
sous l 'ac t ion d 'un f e r m e n t soluble, qu i a r e ç u de M . Bourque lo t le 
n o m de t r é h a l a s e . 

La conclus ion à t i r e r de ces not ions est que les m a t i è r e s s u c r é e s 
demeuren t loca l i s ées dans certains organes jusqu ' au m o m e n t o ù la 
p lante doi t les u t i l i s e r pour p rodu i r e d'autres c o m p o s é s organiques 
o u certains organes, p r inc ipa lemen t ceux de la r e p r o d u c t i o n . Les 
m a t i è r e s s u c r é e s sont, dans ce cas, de v é r i t a b l e s m a t i è r e s de r é 
serve. Cependant, i l est des cas o ù , produi tes sous l ' ac t ion d'une exci
t a t ion e x t é r i e u r e , certaines m a t i è r e s s u c r é e s se p r é s e n t e n t comme 
des m a t i è r e s d ' e x c r é t i o n (manni te de la manne) . 

LISTE DES PRINCIPALES MATIÈRES SUCRÉES FORMÉES PAR LES PLANTES 

Mannite C H ' K ) 6 . . . . Manne de frêne, Champignons, etc. 
Dulcitc — . . . . Manne de Madagascar, Melampy rum, Evonymus. 
Sorbite — . . . . Suc de sorbier. 
Volémite — . . . . Champignons (Bourquelot;. 
Pinite (matézite) C 7 H u O° Pins de Californie. 
Inosite (gauche) C"H 1 20 6 Ecorce de Quebracho (Tauret). 
Inosite (inactive),... — . . . . Feuilles de noyer. 
Glucose 
Fructose (Lévulose). 
Sorbinose 
Galactose 
Perséite 
Saccharose 
Synnntlirose 
Mélézitose 
Mélilose 
Tréhalose 
Maltose 
Lactose 

C 7 H l n 0 7 . . . . 
G'*U a*0 H . . . 

Suc du sorbier. 
Diverses plantes (Mùnlz). 
Fruit de l'avocatier (Persea gratissima). 
Canne à sucre, Betterave, Erable, etc. 
Synanthérées. 
Manne de Briançon (suc de Mélèze). 
Manne d'Australie (feuilles d'Eucalyptus). 
Manne de Tréhala, Champignons. 
Diverses graines. 
Fruit de VAchras Sapota. 

Sucre des fruits. 
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GLUCOSE 

Origine. — Le glucose Cr,H120 ' est la matière sucrée la plus répan
due ; i l a p p a r a î t d è s le d é b u t de l ' a s s i m i l a t i o n des p lan tes p o u r v u e s 
de c h l o r o p h y l l e . A pe ine le p h é n o m è n e c h l o r o p h y l l i e n a - t - i l c o m 
m e n c é q u ' o n peu t consta ter l 'exis tence d u glucose c o m m e l ' u n des 
p r e m i e r s p r o d u i t s n o n f i g u r é s de ce p h é n o m è n e de n u t r i t i o n . 

On peut le c o n s i d é r e r t h é o r i q u e m e n t c o m m e f o r m é par l 'acide 
c a r bon ique a b s o r b é par la p lante et l 'eau q u i se t r o u v e dans le v é 
g é t a l : 

6 CO 2 - f - H 2 0 = C f i H » 2 0 6 - f - 6 0 

Il existe aussi du glucose dans les plantes privées de chlorophylle; 
dans ce cas, ce glucose peut r é s u l t e r de l ' a s s i m i l a t i o n o u de cer ta ins 
d é d o u b l e m e n t s q u i o n t l i e u g r â c e à la p r o d u c t i o n de f e r m e n t s solubles 
pa r la p lan te . 

Dans les c h a m p i g n o n s , par exemple , i l r é s u l t e souvent d u d é d o u 
b l e m e n t d u t r é h a l o s e , d é d o u b l e m e n t q u i se p r o d u i t g r â c e à u n f e r 
m e n t so lub le , l a t r é h a l a s e ( B o u r q u e l o t ) . 

Dans tous les cas, i l ne f a u t pas perdre de vue que les t h é o r i e s 
c h i m i q u e s , impui s san tes par e l l e s - m ê m e s à nous e x p l i q u e r les 
m o y e n s m i s en œ u v r e par la ce l lu le v ivan te p o u r f a b r i q u e r t e l o u t e l 
co rps , sont le p o i n t de d é p a r t n é c e s s a i r e de tou te e x p é r i m e n t a t i o n ; 
elles d i r i g e n t le savant dans la r echerche de la v é r i t é . Nous nous 
app l ique rons à les m e n t i o n n e r succ inc t emen t chaque f o i s que nous 
les j u g e r o n s de n a t u r e à é c l a i r e r n o t r e su j e t . 

Le glucose est t o u j o u r s t e n u en d i s s o l u t i o n dans le suc c e l l u l a i r e , 
i l existe dans u n t r è s g r a n d n o m b r e de cel lu les ; i l est s u r t o u t loca
l i sé dans cer ta ins t issus. P o u r le d é c e l e r , i l f a u t avo i r recours à des 
r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s . 

Réactions microchimiques. — I. — Faire une coupe assez épaisse, de manière à 
laisser une ou deux couches de cellules intactes; la plonger dans la liqueur de 
Fehling bouillante (solution de tartrate cupro-potassique). Au bout de quelques se
condes, les cellules contenant du glucose prennent une coloration rouge, due à un 
précipité d'oxyde de cuivre. 

Cette réaction est très sensible et très rapidement exécutée. 
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I I . — Faire une coupe assez épaisse comme ci-dessus, la mettre dans une solution 

aqueuse de sulfate de cuivre, laver rapidement à Teau distillée, porter ensuite dans 
une solution aqueuse de sel de Seignette et de potasse. Précipité rouge d'oxyde de 
cuivre dans les cellules contenant du glucose. 

Pour reconnaître le glucose dans les vaisseaux du bois, Fischer recommande de 
faire des coupes longitudinales, de les laisser pendant cinq minutes dans la première 
solution, de les laver à l'eau distillée et de les tremper ensuite pendant deux à cinq 
minutes dans une solution bouillante de sel de Seignette et de soude caustique. 

I I I . — Faire une coupe épaisse, mettre sur le porte-objet dans une solution alcoo
lique à 20 o/o de naphtol-a, ajouter deux à trois gouttes d'acide sulfurique. Colora
tion violette des cellules glucosiques au bout de deux minutes. On obtient une réac
tion analogue avec les hydraies de carbone suivants : le saccharose, le lactose, le 
lévulose, le maltose et Finuline ; mais elle ne se produit pas avec l'inosite, la man
nite, la dulcite et la quercite. 

IV. — Si on opère comme ci-dessus, en remplaçant le naphtol-apar le thymol, on 
obtient une coloration rouge-carmin (Molisch;. 

V. —• Maintenir la coupe pendant quelque temps dans une solution aqueuse bouil
lante d'acétate neutre de cuivre. Elle donne, après un long repos, un précipité 
rouge d'oxyde de cuivre.(Réaction de Barfœd). 

Localisation. — Par ces divers procédés, on reconnaîtra que le 
glucose est sur tou t loca l i sé dans les cellules parenchymateuses des 
tiges h e r b a c é e s et dans les cellules à parois minces q u i f o r m e n t les 
part ies succulentes des d i f f é r e n t s f r u i t s (raisins, poires, ananas, etc.). 
Dans les plantes vivaces, i l se t rouve plus p a r t i c u l i è r e m e n t dans les 
vaisseaux du bois, et ces vaisseaux en cont iennent une q u a n t i t é 
m a x i m a pendant la p é r i o d e de repos de la v é g é t a t i o n , c ' e s t - à - d i r e en 
h iver (Fischer) . I l peut cependant exister pa r tou t , p u i s q u ' i l est une 
m a t i è r e de r é s e r v e t r ans i to i re . 

Application. — Le glucose n'est pas, à proprement parler, un prin
cipe m é d i c a m e n t e u x , mais c'est g r â c e à la p r é s e n c e du glucose dans 
u n grand nombre de f r u i t s qu 'on peut re t i rer de ces organes certaines 
boissons qu i ont r e ç u le n o m de vins (vins de ra i s in , vins d'ananas, 
etc.) . 

Les v ins sont les p rodu i t s de la f e r m e n t a t i o n du j u s s u c r é de cer
tains f r u i t s . Le v i n ord ina i re ou v i n de ra i s in est donc p rodu i t par la 
f e r m e n t a t i o n du glucose contenu dans le suc ce l lu la i re des grains de 
ra i s in . I l faut a jou ter pour tan t q u ' à cù lé do l ' a lcool p r o d u i t par la 
f e rmen ta t i on du glucose, les vins cont iennent u n grand n o m b r e 
d'autres p rodu i t s secondaires sur lesquels nous ne pouvons i n 
sister. 

Le v i n , l ' a lcool é t h y l i q u e (qu i doi t ê t r e le seul alcool e m p l o y é pour 
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la p r a t i q u e p h a r m a c e u t i q u e ) et le v i n a i g r e de v i n (les v ina ig re s de 
c id re , de b i è r e , etc . , d o i v e n t ê t r e r e j e t é s p o u r les usages p h a r m a 
ceut iques) sont des p r o d u i t s t r è s u t i l i s é s en p h a r m a c i e et q u i , tous , 
d é r i v e n t d i r e c t e m e n t des t r a n s f o r m a t i o n s successives que l ' o n f a i t 
s u b i r au g lucose . 

C'est donc d u glucose que d é r i v e n t tous ces p r o d u i t s ; c'est la 
r a i s o n p o u r l aque l l e , sans ins i s t e r davantage, nous avons c r u u t i l e 
de consacrer quelques l ignes au s i è g e d u glucose dans les v é g é t a u x . 

Miel. — Il est encore un autre produit pharmaceutique qui doit ses 
p r inc ipa l e s p r o p r i é t é s au glucose, c'est le m i e l . Le m i e l est, en ef fe t , 
s u r t o u t c o m p o s é de glucose. 

B i e n que le m i e l se r ecue i l l e dans les ruches d 'abei l les , i l est hors 
de conteste que la n a t u r e d u v é g é t a l q u i l 'a f o u r n i est le p r i n c i p a l 
f ac t eu r des q u a l i t é s d u m i e l . 

L ' a b e i l l e m e t b i e n peu d ' e l l e - m ê m e dans ce p r o d u i t , elle ne fabri
queras le m i e l ; à pe ine fa i t - e l l e sub i r quelques m o d i f i c a t i o n s au nec
ta r b u t i n é par e l le . 

Cela est s i v r a i que les m i e l s v a r i e n t avec la c o n t r é e et les p lantes 
q u i y c ro i ssen t . Toutes les q u a l i t é s d u m i e l d ' A t h è n e s , si anc ienne
m e n t c o n n u et a p p r é c i é , sont a t t r i b u é e s aux plantes o d o r i f é r a n t e s 
q u i c ro issent sur le m o n t H y m e t t e ; le m i e l d u G â t i n a i s p r o v i e n t des 
fleurs de s a f r a n ; c e l u i d u Languedoc ( m i e l de N a r b o n n e ) do i t ses 
q u a l i t é s aux L a b i é e s si nombreuses sur les gar igues ; de m ê m e le 
miel vert de la R é u n i o n , d ' a p r è s les r ense ignements que j ' a i p u p r e n 
dre sur les l i e u x , d o i t ses p r o p r i é t é s à ce que les abeil les le b u t i n e n t 
s u r t o u t sur les f l e u r s d u Tan , Weinmannia macrostachya DC (Sax i f r a -
g a c é e s ) ( l ) ; e n f i n , les m i e l s b u t i n é s sur des plantes v é n é n e u s e s (Aco-
nitum Napellus, par exemple) causent des n a u s é e s , des ver t iges et 
p e u v e n t m ê m e amener la m o r t (mie l s des Kalmia et Andromeda). 

Dans ces c o n d i t i o n s , n'est-ce pas la p lan te b i e n p lus que l 'abei l le 
q u i f a i t le m i e l ? 

Le nectar est p r o d u i t en cer ta ins organes s p é c i a u x de la p lante ap-

(1) Depuis la disparition des forêts de la Réunion, le miel vert est devenu très 
rare. On n'en trouve plus qu'en certains endroits, justement là où croissent encore 
des Weinmannia. J'ai pu moi-même constater ce fait. D'autre part, i l existe des 
miels ambrés à la Réunion et les colons savent très bien après quelles floraisons i l 
faut recueillir le miel pour l'avoir avec tel ou tel arôme. C'est ainsi que le miel bu
tiné sur les fleurs de cocotier est très recherché pour son goût particulier. 
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p e l é s nectaires. Ces nectaires se t rouvent l o c a l i s é s soit à la base de 
certains p é t i o l e s (Pteris, Cyathea, Angiopteris, Amygdalus, Vicia, 
Sambucus, etc.), soit su r tou t dans les f leurs . 

U n t r è s grand nombre de f leurs sont pourvues de nectaires . Le 
plus souvent, les nectaires des f leurs se t rouven t à la base des é t a -
mines ; souvent m ê m e i l y a u n disque n e c t a r i f è r e n o r m a l entre 
les ver t ic i l les f lo raux (Disciflores de Ben tham et H o o k e r ) . 

Dans certains cas, le nectar, au l i e u de se rassembler au f o n d de la 
f leur , comme c est le cas le plus ord ina i re , s 'accumule dans des r é 
se rvo i r s s p é c i a u x . A ins i l ' é p e r o n du labelle des O r c h i d é e s est u n 
r é s e r v o i r pour le nectar p r o d u i t par les f leurs de cette f a m i l l e ; de 
m ê m e dans les f leurs des Viola, l ' é p e r o n du p é t a l e a n t é r i e u r , dans 
lequel p é n è t r e n t les deux p r o t u b é r a n c e s des deux é t a m i n e s a n t é 
r ieures, r e ç o i t le nectar s é c r é t é par ces p r o t u b é r a n c e s s taminales 
n e c t a r i f è r e s . 

Le nectar, quelle que soit la plante qu i le produise, est t o u j o u r s u n 
l iqu ide s u c r é . Sa compos i t ion varie suivant l ' âge du nectaire . A u 
d é b u t , i l est r iche en saccharose, puis , au f u r et à mesure que l ' o r 
gane qu i por te le nectaire avance en â g e , la p r o p o r t i o n de saccharose 
d i m i n u e , celle du glucose augmente. Cette t r a n s f o r m a t i o n a l i e u g r â c e 
à u n f e r m e n t i nve r s i f capable de t r a n s f o r m e r le saccharose en g l u 
cose (Bonnier) . 

Les mie ls nouve l lement r é c o l t é s sont beaucoup plus r iches en 
saccharose qu en glucose; peu à peu, leur compos i t i on se m o d i f i e sans 
doute sous l ' ac t ion d 'un f e rmen t invers i f , car la p r o p o r t i o n de g l u 
cose augmente, tandis que celle du saccharose d i m i n u e . Dans ces 
condi t ions , on peut admettre que l 'abeil le recuei l le le m i e l t ou t f o r m é 
sur la plante ; l ' i n t r o d u c t i o n du nectar dans son j abo t ne peut g u è r e 
changer la compos i t ion des p rodu i t s recuei l l i s . La t r a n s f o r m a t i o n la 
plus impor tan te est celle du saccharose en glucose. 

Cette t r a n s f o r m a t i o n provient-e l le d 'un acide s é c r é t é par le j abo t 
de l ' H y m é n o p t è r e (comme cela a l i e u dans l 'estomac d u ch ien ' , ou 
bien par l ' ac t ion lente d 'un f e rmen t i nve r s i f r ecue i l l i en m ê m e temps 
que le nectar, ou encore par l ' ac t ion d 'un f e r m e n t é m i s par l ' insecte 
(ce dernier cas rappel lerai t ce qu i se passe dans l ' i n t e s t i n do l ' homme)? 
Nous ne pouvons le d i re . 

Ce q u ' i l faut re teni r , c est que le m i e l est u n p r o d u i t v é g é t a l . 
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C O N C L U S I O N S . — Nous t r o u v o n s donc le glucose c o m m e é l é m e n t f o n 

d a m e n t a l de p lu s i eu r s m é d i c a m e n t s d ' o r i g ine v é g é t a l e . Sa loca l i sa 
t i o n dans les f r u i t s m û r s est la cause d u c h o i x q u o n f a i t de ces 
organes , so i t c o m m e agents é m o l l i e n t s et ana lep t iques , s ô i t p o u r 
la p r é p a r a t i o n des v i n s , des a lcools et des v ina ig re s ; par sa p r é 
sence dans les nec ta i res , o n peut le c o n s i d é r e r c o m m e le p r i n c i p a l 
composan t d u m i e l . Or, v i n s , a lcools , v ina ig res , m i e l , son t des p r o 
du i t s t r è s e m p l o y é s en p h a r m a c i e . 

SACCHAROSE 

Le saccharose (C^H'^Ô11) est moins répandu que le glucose dans 
h 1 r è g n e v é g é t a l ; n é a n m o i n s i l se t r ouve souven t dans les v é g é t a u x 

C o m m e toutes les m a t i è r e s s u c r é e s , i l est en d i s s o l u t i o n dans le 
suc c e l l u l a i r e ; certaines cel lu les parenchymateuses en sont g o r g é e s . 
L a p r é s e n c e d u saccharose est u n peu p lus d i f f i c i l e à r é v é l e r dans les 
ce l lu les o ù i l est l o c a l i s é , p o u r t a n t la m a n i p u l a t i o n n est pas t r o p 
c o m p l i q u é e . 

Réactions microchimiques. — l. — Employer encore la liqueur de tartrate cupro-
potassique. Ce réactif ne donne pas de précipité d'oxyde de cuivre avec le saccha
rose, mais i l se produit une coloration bleue caractéristique. 

Cependant, si on intervertit le saccharose, c'est-à-dire si on le transforme en glu
cose et en fructose (lévulose), d'après la formule 

CI2HI«0H + H20 =C0H,2O0 + CHW 

on aura le précipité rouge. 
M . Strasburger conseille de porter la coupe à étudier dans la liqueur de Fehling 

bouillante ; si on l'y maintient pendant un certain temps, le sucre est interverti et 
les cellules présentent le précipité d'oxyde de cuivre. 

On peut opérer plus rapidement en intervertissant le sucre par des acides miné
raux. I l suffit, pour cela, de porter la coupe, d'abord dans une solution bouillante 
d'un acide-minéral étendu (acide sulfurique, acide chlorhydrique, etc.), puis ensuite 
de la porter dans la liqueur de Fehling bouillante. 

I I . — Porter la coupe dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre, laver rapi
dement à l'eau, puis la maintenir dans une solution chaude de 1 partie d'eau et 1 par
tie de potasse. Les cellules prennent une coloration bleu d'azur. Si l'opération est 
bien conduite, les membranes du tissu jeune doivent prendre une coloration d'un 
bleu foncé par cette manipulation. 

I I I . — Rappelons qu'avec le naphtol- a et avec le thymol, en opérant comme nous 
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l'avons indiqué pour le glucose, on obtient les mêmes colorations que précédem
ment. 

IV. — On peut aussi précipiter le saccharose par l'alcool ; dans ces conditions, le 
sucre cristallise sous forme de prismes clinorhombiques simples ou maclés dans 
les cellules mêmes où i i se trouvait en dissolution. 

Origine.— Le saccharose dérive très probablement du glucose par 
u n i o n de deux m o l é c u l e s de glucose, q u i , en se combinan t , perdent 
une m o l é c u l e d'eau 

2 C 6 H 1 2 0 6 = C 1 2 H 2 2 0 1 1 + H 2 0 

Cette t r ans fo rma t ion a l i eu lorsque le glucose, p r emie r p r o d u i t de 
la f o n c t i o n ch lo rophyl l i enne , doi t servir de m a t i è r e de r é s e r v e ; mais , 
au m o m e n t o ù la plante a besoin d'une abondante n o u r r i t u r e , elle 
emploie ce saccharose, sorte de r é s e r v e t r ans i to i r e , et pour cela le 
saccharose r é g é n è r e le glucose. Ceci n'est pas une s imple h y p o t h è s e ; 
on sait, par exemple, que la betterave, r iche en saccharose, t rans- ' 
f o rme le saccharose contenu dans son [tubercule en glucose, au m o 
men t o ù elle va f l eu r i r . Le m ê m e p h é n o m è n e a l i eu dans le Saccha-
rum. 

On sait aussi qu 'un autre sucre, le t r é h a l o s e , subi t le m ê m e d é 
doublement dans les champignons au m o m e n t de la spor i f i ca t ion 
(Bourque lo t ) . 

Localisation.— Le saccharose se rencontre soit dans les tiges (Sac-
charum officinarum L . , Acer saccharinum W a n g . ) , soit dans les parties 
souterraines c o m p o s é e s de la tige et de la racine p ivo tan te tubercu-
l i sées [Bel a vulgaris L . , Daucus Carota L . ) . 

Dans ces organes, i l est en d i sso lu t ion dans le suc ce l lu la i re , n o n 
pas dans toutes les cellules, mais sur tout dans certaines couches de 
cellules. 

Dans la tige des Saccharum, par exemple, i l est abondant dans les 
cellules parenchymateuses fondamenta les ; dans les Beta, une coupe 
fai te dans la tige ou dans la racine m o n t r e que l ' h y p e r t r o p h i e de l ' o r 
gane est due à la p roduc t ion d 'un grand nombre de cel lules paren
chymateuses à parois minces, au m i l i e u desquelles on a p e r ç o i t p l u 
sieurs cercles concentriques de faisceaux l i b é r o - l i g n e u x ; les faisceaux 
s i t u é s au centre sont les plus larges, i ls d i m i n u e n t de v o l u m e au f u r 
et à mesure qu ' i l s sont plus r a p p r o c h é s de la p é r i p h é r i e , se d é v e 
loppent successivement dans l ' é co rce secondaire (phe l loderme) de la 
t ige et de la racine, s é p a r é s les uns des autres par u n abondant t issu 
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p a r e n c h y m a t e u x q u i a p p a r t i e n t à l ' é c o r c e secondai re . Ce p a r e n 
c h y m e se compose de ce l lu les à pa ro i s m i n c e s , g o r g é e s de suc 
c e l l u l a i r e ; le saccharose est dissous dans le suc c e l l u l a i r e . 

Les p lan tes d ' o ù l ' o n e x t r a i t i n d u s t r i e l l e m e n t le saccharose sont 
p e u n o m b r e u s e s ; les p l u s connues son t : 

L e Saccharum officinarum L . , sous les t r o p i q u e s . 
L e Beta vulgaris L . , en E u r o p e . 
h'Acer saccharinum, dans l ' A m é r i q u e sep ten t r iona le . 

Application.— Le pharmacien n'a pas àfaire cette extraction, mais 
le saccharose est d ' u n g r a n d usage p h a r m a c e u t i q u e . I l est l a base des 
s i rops ; i l en t re dans la c o m p o s i t i o n des conserves ( m a c é r a t i o n o u 
m é l a n g e de p lan tes et de sucre) de cer ta ins é l e c t u a i r e s ( d i a s c o r d i u m ) , 
des g e l é e s , des p â t e s , des tab le t tes , des pas t i l l e s , des gra ins o u gra
nu les , des saccharures (sucre m ê l é à u n p r i n c i p e m é d i c a m e n t e u x 
dissous dans u n v é h i c u l e ) et des chocola ts , etc. 

B i e n que l ' i n d u s t r i e f o u r n i s s e le saccharose ex t r a i t des p lan tes q u i 
le c o n t i e n n e n t , nous r a p p e l l e r o n s en quelques m o t s le m o d e d 'ex
t r a c t i o n de ce co rps . O n presse les organes r i ches en saccharose o u 
o n les d iv i se c o n v e n a b l e m e n t p o u r f a c i l i t e r l ' e x t r a c t i o n des j u s su 
c r é s a u m o y e n de l ' eau chaude ; o n concen t re ces j u s (vesou) par 
l ' é b u l l i t i o n et l ' é v a p o r a t i o n dans le v ide et o n laisse c r i s t a l l i se r le 
saccharose ; ces c r i s t aux sont s é p a r é s des par t ies l i qu ides au m o y e n 
de t u r b i n e s . 

L a p h y s i o l o g i e b o t a n i q u e nous a p p r e n d q u ' i l est n é c e s s a i r e de 
s 'adresser aux p lan tes q u i f o u r n i s s e n t le saccharose avant q u elles 
n ' a i en t f l e u r i o u f r u c t i f i é , car a lors le saccharose "est i n t e r v e r t i p o u r 
les besoins de la v i e d u v é g é t a l et o n n e x t r a i t p l u s que d u g lucose . 

Nous t e r m i n e r o n s en d o n n a n t la l i s te des plantes q u i sont o u .ont 
é t é u t i l i s é e s p o u r l ' e x t r a c t i o n d u saccharose. 

Phœnix sylvestris Roxb. (Palmiers), tiges 
Cocos nucifera L . — — 
Borrassus flabelliformis L . — — 
Caryota urens L . — — 
Arenga saccharifera Mart. — — 
Nipa fruticans Thunb. — — 
Holcus saccharatus L . (Graminées) — 
Saccharum officinarum L . — — 

en Asie. 

\ en Océanie. 

régions tropicales. 



Beta vulgaris L. , tige et racine souterraine 
Acer saccharinum Wang. 'Acéracées), tiges 
— pensylvanicum L . — — 
— Negundo L. — — 
— dasycarpum Ehrb. — — 

MANNITE 

La mannite (C6Hu06) est une matière sucrée contenant de l'hydro
g è n e en e x c è s ; c est u n alcool hexa tomique . 

Certaines plantes en cont iennent n o r m a l e m e n t ; c'est u n p rodu i t 
j ouan t le m ê m e r ô l e phys io logique que les glucoses et les saccharo
ses. I l do i t ê t r e c o n s i d é r é comme une m a t i è r e de r é s e r v e t rans i to i re . 
F o r m é e par la plante à u n m o m e n t d o n n é , la mann i t e est r é e m 
p l o y é e par le v é g é t a l . I l s naissent par t r a n s f o r m a t i o n de certains su
cres ; a ins i , certains champignons d u genre Boletus, qu i au d é b u t de 
l eu r d é v e l o p p e m e n t sont r iches en t r é h a l o s e , cont iennent de la m a n 
ni te lo r squ ' i l s sont plus â g é s (Bourquelo t ) . Nous devons donc nous 
at tendre à vo i r la mann i t e l o c a l i s é e dans les m ê m e s tissus que les 
autres pr inc ipes d é j à d é c r i t s . Cependant, sous ce rappor t , elle se 
rapproche plus du saccharose que du glucose. 

Tandis que nous avons v u le glucose p r inc ipa lement l oca l i s é dans 
les cellules parenchymateuses des f r u i t s , nous t rouvons la mann i t e 
r é p a n d u e , comme le saccharose, dans les tiges des P h a n é r o g a m e s ou 
dans le p ied de l ' appare i l s p o r i f è r e des champignons . Dans ces der
n i è r e s plantes, c'est le t r é h a l o s e qu i remplace le saccharose. 

D ' a p r è s M. A. Gautier, la mann i t e p o u r r a i t ê t r e d i rec tement f o r m é e 
par la f o n c t i o n ch lo rophy l l i enne . Cet auteur a m o n t r é — et le f a i t a 
é té c o n f i r m é par M. T i m i r i a z e f f — que la ch lo rophy l l e s ' h y d r o g é n a i t 
en p r é s e n c e de l 'eau et sous l ' inf luence des rayons l u m i n e u x . Si 
nous r e p r é s e n t o n s la ch lo rophy l l e par a , on a: 

a - r - H 2 0 = a l l 2 - f - 0 

Cette ch lo rophy l l e h y d r o g é n é e ou prolopb/Uine de M . T imi r i aze f f , 
en p r é s e n c e de l'acide carbonique, r é g é n è r e de la ch lo rophy l l e en don
nant de l ' a l d é h y d e f o r m i q u e et de l ' o x y g è n e : 

« H* + CO* = a + CIPO + 0 

Or, cet a l d é h y d e f o r m i q u e , d'existence t r è s é p h é m è r e , qu 'on ne 

en Europe. 

\ en Amérique. 
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t r o u v e j a m a i s l i b r e dans les p lan tes , é t a n t en p r é s e n c e de n o u v e l l e 
p r o t o p h y l l i n e , r e n c o n t r e r a i t a in s i de l ' h y d r o g è n e l i b r e et d o n n e r a i t 
de la m a n n i t e en r é g é n é r a n t la c h l o r o p h y l l e : 

6 C H 2 0 + « H 2 - C 6 H 1 4 0 6 

On peu t encore a d m e t t r e aussi que la m a n n i t e d é r i v e d u glucose ; 
en p r é s e n c e de l ' h y d r o g è n e na issant q u i p r o v i e n t de l a p r o t o p h y l 
l i n e , le g lucose s ' h y d r o g è n e r a i t , 

C<>H 1 20 6 - f - a H 2 = C 1 2 H l 4 0 1 2 4 - y-

Les c h i m i s t e s p r o c è d e n t de cette f a ç o n ; i ls f o r m e n t de l ' h y d r o g è n e 
na issant a t i m o y e n de l 'eau et de l ' a m a l g a m e de s o d i u m , et o b t i e n 
n e n t de la m a n n i t e avec d u glucose (1). 

I l n ' y a pas de r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s p e r m e t t a n t de d é c e l e r la 
m a n n i t e dans les ce l lu les o ù el le est l o c a l i s é e ; les analyses c h i m i 
ques son t les seuls m o y e n s que nous ayons de savoir quels sont les 
organes q u i r e n f e r m e n t ce p r o d u i t en abondance . 

Mais si l a l o c a l i s a t i o n exacte n 'est p o i n t connue , o n sait n é a n m o i n s 
que ce corps se t r o u v e dans les t issus s i t u é s peu p r o f o n d é m e n t . 

On l 'a t r o u v é dans le p i e d de l ' o rgane s p o r i f è r e des C h a m p i g n o n s , 
dans cer ta ines Algues P h é o p h y c é e s (Laminaria) et chez p lu s i eu r s 
A n g i o s p e r m e s . 

Chez ces d e r n i è r e s , i l se m o n t r e abondan t dans cer taines d 'entre 
elles : o n en t r o u v e dans le r h i z o m e d u Triticum repens, dans le l a 
tex des Lactuca virosa, dans les genres Aphim, Tamarix, Olea, Scor-
zonera, Acer, Fraxinus, etc. 

Chez les Fraxinus, l a m a n n i t e d é c o u l e m ê m e s p o n t a n é m e n t des 
f e u i l l e s et des blessures fa i t es sur la t ige ; la m a t i è r e s u c r é e , q u i se 
c o n c r è t e à l ' a i r , a r e ç u le n o m de manne. 

I l r é s u l t e de ce que l ' o n sait par les p ra t iques d ' ex t r ac t i on et par les 
analyses c h i m i q u e s que la m a n n i t e est l o c a l i s é e p r i n c i p a l e m e n t dans 
les par t ies super f i c ie l l e s des plantes à c h l o r o p h y l l e , soi t dans l a 
f e u i l l e o ù el le sera i t d i r e c t e m e n t p r o d u i t e , soi t dans la pa r t i e c o r t i 
cale et l i b é r i e n n e . 

Application. — Elle est peu employée en pharmacie ; bien qu elle 

(1) Il est certain que, dans les Champignons, la présence de la mannite, comme 
celle des autres matières sucrées et amylacées, n'est pas directement en rapport avec 
les phénomènes chlorophylliens. 
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existe en t r è s grande q u a n t i t é dans la manne , i l n'est pas s û r qu 'el le 
en soit l 'unique p r inc ipe act if . 

Quoi q u ' i l en soit, la manne e m p l o y é e pour les usages pharmaceu
tiques est celle qu i est p rodu i te par le Fraxinus Ornus L . 

Cette manne , si elle est de bonne et belle q u a l i t é , cont ient de 70 à 
80o/ode mann i t e ; le reste est c o n s t i t u é par de la dextr ine et du glucose. 
(G. Planchon) , du sucre, de la gomme et quelquefois par de la f r ax ine 
q u i donne à certains morceaux de manne une co lo ra t ion v e r d â t r e 
( F l û c k i g e r et Hanbury ) . 

La r éco l t e de la manne du Fraxinus Ornus se f a i t su r tou t dans la 
par t ie chaude du bassin m é d i t e r r a n é e n . Ce corps s ' é c o u l e s p o n t a n é 
men t des feui l les et des p i q û r e s faites sur les jeunes rameaux par 
une cigale (Cycada Orni L . ) . 

Mais la manne q u i sert en pharmacie est recuei l l ie sur des arbres 
c u l t i v é s dans le bu t de l ' exp lo i t a t ion . 

V o i c i commen t M M . F l û c k i g e r et Hanbury d é c r i v e n t le m o d e o p é r a -
t o i r e ( l ) : 

«On pra t ique , dans l ' é co rce , des incis ions transversales q u i p é n è 
t r en t jusqu 'au n iveau du bois et sont s i t u é e s à 4 ou 5 c e n t i m . l 'une 
de l 'autre . On fa i t , chaque j o u r , une inc i s ion nouvel le ; la p r e m i è r e au 
m o m e n t de la f lo ra i son de l 'arbre, la seconde di rectement au-dessus 
de la p r e m i è r e , et ainsi de suite j u s q u ' à la f i n de la saison s è c h e . A u 
bou t de quelques a n n é e s , lorsque l 'arbre a é té i n c i s é sur toute sa 
surface et q u ' i l est é p u i s é , on l 'abat . . . . La manne q u i s ' é c o u l e des 
incis ions i n f é r i e u r e s et qu on recueil le souvent sur des tui les ou des 
f r agments de tiges d'Opuntia en f o r m e de coupes est m o i n s c r i s t a l 
l i ne , plus gommeuse et plus g é l a t i n e u s e et c o n s i d é r é e c o m m e de 
q u a l i t é i n f é r i e u r e . Le m o m e n t le plus favorable pour inciser les tiges 
r é p o n d aux mois de j u i l l e t et a o û t , les arbres ayant, à cette é p o q u e , 
c e s s é de p rodu i re des f eu i l l e s . Pour obteni r une bonne r é c o l t e , i l est 
n é c e s s a i r e que la t e m p é r a t u r e soit s è c h e et chaude. » Et plus l o i n : 
« N o u s avons é t u d i é au microscope l ' é c o r c e des tiges du Fraxinus 
Ornus qu on incise à Capaci pour obteni r la manne ; nous n y avons 
t r o u v é aucune organisat ion p a r t i c u l i è r e pouvant expl iquer la f o r m a 
t i o n de la manne , n i aucune apparence que l ' exsudat ion saccharine 
soit due à une a l t é r a t i o n des parois c e l l u l a i r e s . » 

(1) Flûckiger et Hanbury, t. n, p. 56. 
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Ces indications sur le mode opératoire et sur la constitution nor
m a l e des t i ssus p r o d u i s a n t la m a n n e p r o u v e n t que la m a n n i t e est 
f o r m é e , dans ce cas, pa r l ' a s s i m i l a t i o n d i rec te des f eu i l l e s et se 
t r o u v e l o c a l i s é e dans les ce l lu les q u i c o n t i e n n e n t s u r t o u t la s è v e 
descendante, c ' e s t - à - d i r e dans le l i b e r et dans l ' é c o r c e . 
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C H A P I T R E I I 

A M I D O N 

Définition et origine. — L'amidon est un composé organique 
aussi r é p a n d u dans les v é g é t a u x que le glucose. C'est encore une 
m a t i è r e de r é s e r v e , n o n plus l i qu ide comme celles que nous 
venons d ' é t u d i e r et dissoute dans le suc cel lula i re , mais une m a t i è r e 
de r é s e r v e q u i nous a p p a r a î t presque t o u j o u r s sous f o r m e de corps 
f i g u r é . 

C'est cer ta inement l 'une de plus impor tantes du r è g n e v é g é t a l . 
On peut, au po in t de vue ch imique , le c o n s i d é r e r comme d é r i v a n t 

du glucose ; le glucose, en se d é s h y d r a t a n t , donne naissance à de la 
dext r ine : 

2 C 6 H i 2 0 6 = ( C 6 H 1 0 O 5 ) 2 - | - 2 H 2 O 

L'amidon est une polymérisation de cette dextrine, sa formule 
é t a n t ( C 6 H 1 ( > 0 5 ) n . 

On peut admettre , pour tous les autres hydrates de carbone comme 
l ' i nu l ine , la cellulose, etc... . la m ê m e d é r i v a t i o n . 

Mais si , au po in t de vue ch imique , on peut admett re cette o r ig ine 
de l ' amidon , l 'o r ig ine physio logique de l ' amidon est une ques t ion 
plus complexe et encore b ien d i s c u t é e . 

Pendant longtemps on a admis sans conteste que l ' a m i d o n é ta i t u n 
produi t direct de la f o n c t i o n ch lo rophy l l i enne , naissant au contact 
d 'un leucite incolore ou d 'un chloroleuci te . Cette h y p o t h è s e a é t é 
d'autant m i e u x a c c e p t é e qu elle étai t t r è s s imple . La f o n c t i o n ch lo ro 
phy l l i enne donne comme premie r p r o d u i t n o n f i g u r é le glucose, puis 
comme p remie r p rodu i t figuré l ' a m i d o n ; c ' é t a i t le m é c a n i s m e admis . 

M . Belzung a é levé des doutes au sujet de cette i n t e r p r é t a t i o n . 
Pour cet auteur l ' amidon na î t l i b r e m e n t dans la ce l lu le , sans le se-
eours d 'aucun leucite ; c'est u n corps qu i p r o c è d e d i rec tement de 
l ' ac t iv i té pro toplasmique , i l n'a pas besoin de la f o n c t i o n c h l o r o p h y l 
l ienne pour n a î t r e . 
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V o i c i en quels t e rmes s ' expr ime l ' au teur dans u n a r t i c l e r é c e n t 
( B u l l e t i n b i b l i o g r a p h i q u e duJournal de Botanique ( M o r o t ) , 1893, p . I V ) : 
« O r , la success ion des f a i t s que j ' a i c o n s t a t é s est la s u i v a n t e : 1° Les 
g ra ins d ' a m i d o n naissent l i b r e m e n t à l ' o r i g i n e dans les ma i l l e s d u 
p r o t o p l a s m e ; 2° i l s f o n t place p lus t a r d aux corps c h l o r o p h y l l i e n s , 
q u ' i l s c o n t r i b u e n t à é d i f i e r et sont par là m ê m e t r ans i t o i r e s ; 3° à 
l ' é t a t adu l t e , ces m ê m e s corps c h l o r o p h y l l i e n s sont de n o u v e a u le 
s i è g e d 'une f o r m a t i o n de pe t i t s g ranu les a m y l a c é s . Je c ro i s res ter 
en accord avec les f a i t s , en r a t t achan t ce d e r n i e r p h é n o m è n e , n o n 
pas à une i n t e r v e n t i o n i m m é d i a t e d u g r a i n v e r t , ma i s à l ' a c t i o n p r o -
t o p l a s m i q u e , c o m m e dans la phase p r e m i è r e ; ce q u i ne veu t pas 
d i r e que la c h l o r o p h y l l e ne soi t p o u r r i e n dans sa f o r m a t i o n ; mais 
son a c t i o n est i n d i r e c t e et se b o r n e à t r a n s m e t t r e au p r o t o p l a s m e 
l ' é n e r g i e solaire n é c e s s a i r e à la s y n t h è s e des substances p lus c o m 
plexes n o t a m m e n t a l b u m i n o ï d e s , d ' o ù p r o c é d e r a l ' a m i d o n par une 
s é r i e de m é t a m o r p h o s e s encore i n c o n n u e s . » 

L ' h y p o t h è s e de M . Be lzung m é r i t e q u o n s'y a r r ê t e , s u r t o u t depuis 
q u o n a t r o u v é de l ' a m i d o n dans des plantes d é p o u r v u e s de c h l o r o 
p h y l l e . M M . R o l l a n d , B o u r q u e l o t , Be lzung et que lques autres obser
va teu r s o n t t r o u v é dans les c h a m p i g n o n s des corps f i g u r é s o u i m p r é 
gnant la m e m b r a n e q u i r é p o n d e n t à toutes les r é a c t i o n s de l ' a m i d o n 
et q u ' i l s i d e n t i f i e n t avec l u i . 

D u reste, l ' o p i n i o n de M . S c h i m p e r , f a i san t d é r i v e r l ' a m i d o n t o u 
j o u r s au contac t d ' u n l euc i t e , a é t é comba t tue par d 'autres au teurs . 
L ' u n des p lus r é c e n t s m é m o i r e s est ce lu i de M . E b e r d t ; i l con
s i d è r e le l euc i t e n o n pas c o m m e g é n é r a t e u r de l ' a m i d o n , mais 
c o m m e c o n s t i t u a n t la substance f o n d a m e n t a l e d u g r a i n d ' a m i d o n ; 
cet te substance f o n d a m e n t a l e serai t t r a n s f o r m é e en a m i d o n par le 
p r o t o p l a s m e ce l lu l a i r e ; le n o y a u a m y l i f è r e , s ' en touran t d 'une m i n c e 
couche p r o t o p l a s m i q u e d i f f é r e n c i é e , a c c o m p l i r a i t a lors sa c r o i s 
sance; dans cette h y p o t h è s e , c'est la couche p r o t o p l a s m i q u e d i f f é r e n 
c i é e q u i en tou re le n o y a u a m y l i f è r e q u i serait la g é n é r a t r i c e de l 'a
m i d o n . 

D 'au t re pa r t , M . K o n i n s g b e r g e r a é t u d i é la f o r m a t i o n de l ' a m i d o n 
dans les organes inco lo res ; i l pense que l ' a m i d o n peut avo i r deux 
o r ig ine s d i f f é r e n t e s : t a n t ô t les g ra ins d ' a m i d o n naissent dans les 
p las t ides , t a n t ô t i l s apparaissent d i r e c t e m e n t dans le p r o t o p l a s m e . 

L ' a m i d o n n a î t , en g é n é r a l , dans les p lantes pou rvues de c h l o r o -



phy l l e ; le f a i t est cer ta in , mais i l est d i f f i c i l e de se rendre compte par 
quel processus la plante le f o r m e . 

Plusieurs auteurs ont m o n t r é que toutes les cellules fourn issan t 
de l ' amidon , cont iennent le radical de l ' a l d é h y d e f o r m i q u e C H 2 0 . 
M . B o k o r n y a entrepr is des recherches pour d é m o n t r e r ce f a i t 
e x p é r i m e n t a l e m e n t . I l a e m p l o y é l ' o x y m é t h y l s u l f a t e de sod ium 

OH 
C H 2 ^ g Q S ^ a ; ce sel, en se d é d o u b l a n t sous l ' ac t ion des v é g é t a u x 
pourvus de ch lo rophy l l e mis en e x p é r i e n c e , donne de l ' a l d é h y d e f o r 
m ique et du sulfate acide de sod ium 

CH2<r^3 Na = CH20 -f- S03NaH. 

Mais comme le sulfate acide de sodium est un poison pour les 
p lantes , i l le neutral ise en a jou tan t une so lu t ion de phosphate biba-
sique de po tass ium et de sod ium. 

M . B o k o r n y a e x p é r i m e n t é avec des Spirogyra ; i l en a pr i s deux 
lo t s ; l ' u n m i s dans u n c r i s ta l l i so i r avec les sels p r é c i t é s et l 'autre 
pr i s comme t é m o i n . I l p r ive les deux lots d'acide carbonique en les 
recouvrant d'une cloche, sous laquelle est p l a c é e une so lu t ion de po
tasse. A u bout de c inq j o u r s , le l o t m i s en p r é s e n c e de la so lu t ion au 
m i l l i è m e d ' o x y m é t h y l s u l f a t e de sod ium contenai t beaucoup d ' amidon ; 
l 'autre n 'en p r é s e n t a i t aucune trace. 

L 'auteur admet que l ' a l d é h y d e f o r m i q u e C H 2 0 , en se p o l y m é r i -
sant, a d o n n é naissance à l ' amidon ( C 6 H 1 2 0 6 ) n -

I I ne fau t pas oubl ier , d 'autre part , que plusieurs substances so lu -
bles contenues dans les cellules v é g é t a l e s (glucose, saccharose, man
n i t e , i n u l i n e , etc.) peuvent f o r m e r de l ' amidon par t r a n s f o r m a t i o n . 

Quoi q u ' i l en soit, le po in t à re ten i r est que l ' a m i d o n se f o r m e 
dans les cellules v é g é t a l e s et q u ' i l y est f o r m é pour ê t r e m i s en 
r é s e r v e . 

Fischer a m o n t r é , en effet, que pour une plante d o n n é e , on t r o u 
vai t la q u a n t i t é m a x i m a d 'amidon au p r in t emps , avant l ' é c l o s i o n des 
bourgeons, c ' e s t - à - d i r e au m o m e n t o ù la plante va p rodu i r e u n grand 
t rava i l et aura besoin d 'employer ses r é s e r v e s ; à la f i n de m a i , quand 
elle a f i n i de se couv r i r de feui l les , la q u a n t i t é d ' amidon contenue 
dans cette m ê m e plante a t te in t son m i n i m u m . 

Caractères et réactions microchimiques. — L'amidon revêt des formes très varia
bles. Le grain est constitué par un noyau organique ou hile, entouré de couches de 
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réfringences différentes ; ces couches sont alternativement ternes et brillantes ; la 
couche la plus externe étant toujours brillante. I l arrive rarement <rue le noyau 
coïncide avec le centre géométrique du grain (amidon de Blé), le plus souvent i l est 
excentrique, placé vers l'une des extrémités du grain (amidon de Pomme de terre, 
Curcuma, etc.). Le hile n'est pas toujours punctiforme, i l revêt des formes différen
tes, celle d'un V (amidon de Maranta), celles d'une fente irrégulièrement déchirée 
(amidon de Phaseolus), i l peut même n'être pas visible (amidon d'Avoine). 

La stratification varie aussi, elle n'est pas toujours visible ; alors même qu'elle 
existe, on peut ne pas la distinguer facilement ; une solution d'acide chromique la 
rend plus nette ; au contraire, l'alcool et la glycérine la rendent invisible. 

Cette stratification est due à une hydratation plus ou moins grande des couches, les 
couches les plus brillantes étant les plus riches en eau. 

On peut démontrer expérimentalement ce fait. L'alcool, avons-nous dit, fait dispa
raître la stratification du grain d'amidon, la glycérine agit de même ; ces deux corps 
sont avides d'eau, ils enlèvent l'eau au grain et unifient la teneur en eau des différen
tes couches. La potasse fait aussi disparaître la stratification, mais elle agit autre
ment ; elle fait gonfler le grain d'amidon, et, pour cela, hydrate davantage les couches 
les moins riches en eau ; le grain gonflé a une égale quantité d'eau dans toutes ses 
strates, i l apparaît homogène. 

On peut encore opérer différemment. On entrait une certaine quantité d'amidon en 
raclant avec la pointe d'un scalpel la surface d'une tranche de «pomme de terre ou 
d'un cotylédon de haricot, par exemple, on lave cet amidon dans un cristallisoir, on 
le porte dans uneétuve à 50°, on l'humecte alors avec une petite quantité d'une solu
tion de nitrate d'argent à 5 o/o, puis on ajoute une assez grande quantité d'une 
solution de chlorure de sodium à 10 o/o ; on laisse alors la réduction du chlorure 
d'argent se faire en exposant la préparation à une vive lumière. On dessèche à 
nouveau l'amidon et on monte dans le baume de Canada. On voit alors de nombreu
ses particules d'argent réduit, localisées dans les couches les plus avides d'eau du 
grain d'amidon (Zimmermann et Correns). I l est facile de s'expliquer ce qui se 
passe : la première dessiccation prive l'amidon de l'eau qu'il contient ; la petite quan
tité de solution de nitrate d'argent se porte dans les couches les plus avides d'eau, 
la solution de chlorure de sodium y précipite le sel d'argent et la réduction s'opère 
ensuite dans les couches mêmes où le précipité s'est formé. 

Les grains d'amidon sont plus ou moins volumineux ; les plus gros atteignent 
185 y., ils s'observent dans les organes souterrains (rhizomes, tubercules) ; les plus 
petits se trouvent dans les graines ; ils ont 2 p- (grain de Bromus confertus). 

Ces grains sont simples ou complexes. Les grains simples n'ont qu'un centre 
organique, les complexes présentent plusieurs hiles; chacun des hiles a autour de 
lui une stratification indépendante, mais les strates les plus externes embrassent 
tous les hiles. 

Les grains d'amidon sont isolés ou réunis. Quant ils sont réunis, on peut les dis
socier plus ou moins facilement et isoler les grains les uns des autres. 

Les grains isolés sont toujours plus ou moins arrondis, ceux qui sont réunis en 
masse sont polyédriques, à contours anguleux. 

Aussi l'amidon peut se reconnaître souvent sans le secours d'aucun réactif: bien 
plus, la forme des grains, toujours identique à elle-même pour une plante donnée, 
peut permettre quelquefois de dire sur une simple coupe à quelle plante appartient 
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le tissu observé. On sait quels sont les résultats pratiques qui découlent de la con
naissance des différentes formes affectées par les grains d'amidon de blé, d'avoine, 
de maïs, de riz, de pomme de terre, des Légumineuses, etc. 11 y a là tout un côté 
pratique que nous ne devons pas aborder. 

La simple inspection d'une coupe, quand l'amidon est bien caractérisé par la forme, 
par le hile et par les couches centriques, peut donc permettre de se prononcer et 
de se rendre compte dans quelles cellules i l est localisé. 

Dans les cas douteux, voici les caractères microchimiques auxquels on peut avoir 
recours : 

I . — L'amidon est insoluble dans l'eau froide, la glycérine, l'alcool et l'éther. 
L'eau chaude gonfle les grains d'amidon et les transforme en empois. Si on con

tinue l'ébullition, l'eau finit, au bout d'un certain temps, par dissoudre l'amidon. 
Une solution de potasse gonfle les grains d'amidon sans qu'il soit nécessaire de 

chauffer la préparation. Le gonflement est énorme ; à la longue et toujours à froid, la 
potasse dissout les grains d'amidon. Par la chaleur, le gonflement est rapide et la 
dissolution est hâtée. 

I I . — La réaction caractéristique de l'amidon est de bleuir par l'iode. I l faut 
employer une solution aqueuse, récente et diluée d'iode. Le meilleur moyen est de 
verser quelques gouttes d'une solution alcoolique d'iode (teinture d'iode de pharma
cien) dans quelques centimètres cubes d'eau distillée. L'iode en excès se précipite 
et i l en reste assez en dissolution dans l'eau. 

L'amidon gonflé par l'eau chaude, c'est-à-dire l'empois d'amidon, une fois refroidi, 
se colore aussi par l'iode; si on chauffe, cet empois d'amidon coloré se décolore, 
mais la coloration réapparaît lorsque la liqueur est refroidie sans qu'il soit néces
saire d'ajouter une nouvelle quantité d'iode. 

L'amidon gonflé par la solution aqueuse de potasse ne se colore pas par l'iode ; 
l'iode se combine avec la potasse et forme un composé incolore (iodure de potas
sium avec un peu d'iodate). 

I I I . — Si l'amidon est en très petite quantité, on peut faire usage d'une solution 
aqueuse et concentrée d'iode en augmentant la proportion dissoute de ce dernier 
corps, grâce à l'iodure de potassium. L 'amidon se colore alors en bleu si intense que 
la coloration paraît noire. 

IV. — L'amidon est quelquefois dissimulé par les matières albuminoïdes. Pour le 
mettre en évidence, on traite les coupes par une solution aqueuse d'hydrate de chlo-
ral, puis par la solution iodo-iodurée. Le chloral gonfle le grain qui, se colorant par 
l'iode, devient nettement visible. 

On peut remplacer la solution d'hydrate de chloral par de l'eau de Javel (Heinri-
cher). 

V — Enfin on peut faire usage de la lumière polarisée. Les grains d'amidon, 
observés à la lumière polarisée, présentent une croix noire dont les branches se 
croisent toujours au noyau. Si le noyau organique est situé au centre, le point d'in
tersection des branches se trouve au centre ; si le noyau est excentrique, le point 
d'intersection des branches est excentrique. 

Par ce moyen, on peut toujours trouver la place du hile, alors même qu'il n'est 
pas directement visible. D'autre part, cette propriété optique des grains d'amidon 
prouve qu'ils doivent être considérés comme des sphérocristaux constitués par la 
juxtaposition de lins cristaux prismatiques, orientés perpendiculairement aux couches 
et rayonnant autour du centre. 
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V I . — L'amidon n'est pas toujours à l'état solide ; i l est, parfois, normalement 
dissous dans tout le suc cellulaire [Saponaria, Lychnis, Stellaria, etc.; ou forme 
une couche appliquée contre la membrane cellulaire (Légumineuses, asqucs de divers 
Ascomycètes, etc.), ou encore imprègne la membrane cellulaire {Boletus). Ces divers 
états d'amidon peuveut être réunis sous le nom général iVamyloïde ou d'anylise ; ils 
sont mal connus, mais partagent avec l'amidon la caractéristique de se colorer en 
bleu par l'eau iodée. 

V I L — D'autre part, i l existe dans certaines plantes des corps stratifiés, arrondis, 
qui présentent avec l'amidon la plus grande ressemblance physique, mais ne réagis
sent pas de la même façon vis-à-vis de l'iode. 

a) Le premier, que l'on rencontre dans quelques Champignons et la plupart des 
Floridées, est un corps qui ne bleuit pas par l'iode ; en présence de ce réactif, i l 
prend une coloration jaune-rougeâtre ou rouge-brunâtre (brun d'acajou). C'est de 
l'amylodextrine. I l offre les différents aspects de l'amidon, c'est-à-dire qu'il se présente 
sous la forme de corps stratifiés, de petits granules, ou dissous dans le suc cellu
laire. 

6) Le second (le paramylon) se rencontre dans l'appareil sporifère en voie de 
développement de certains Champignons, ou dans certaines Algues vertes (EuglenaK 
Au contact de l'iode, i l ne se colore pas du tout. I l a pourtant l'aspect stratifié ou 
granuleux de l'amidon. Le paramylon ne se modifie pas dans une solution de potasse 
à 5 o/o, mais i l se dissout rapidement, sans se gonfler, dans une solution de potasse 
à 6 o/o (Klebs). 

L'amylodextrine et le paramylon ne sont pas des principes médicamenteux, 
mais i l est utile de pouvoir les distinguer de l'amidon, dont ils sont du reste très 
voisins. 

Localisation. —Au moyen de ces divers réactifs, on verra que 
l ' a m i d o n se t r o u v e l o c a l i s é dans presque toutes les cel lules d ' u n 
t i s su . Dans les t iges et dans les racines , i l est p a r t i c u l i è r e m e n t con
t e n u dans les ce l lu les parenchymateuses de la m o e l l e et de l ' é c o r c e 
i n t e r n e et dans les cel lules des r ayons m é d u l l a i r e s . I l existe aussi 
souvent dans les cel lules parenchymateuses d u bo is , que lque fo i s dans 
le l i b e r , ma i s i l m a n q u e g é n é r a l e m e n t dans les vaisseaux. I l peu t 
f o r m e r les 25 o/o d u po ids des t iges tubercu leuses ( p o m m e de te r re ) 
et j u s q u ' a u x 20 o/o de quelques racines h y p e r t r o p h i é e s (Jatropha 
Manihot) (1). 

Mais ces p r o p o r t i o n s s ' é l è v e n t r a p i d e m e n t si l ' o n s'adresse aux 
gra ines . M a t i è r e de r é s e r v e par excel lence, l ' a m i d o n s 'accumule en 
q u a n t i t é é n o r m e dans l ' a l b u m e n o u les c o t y l é d o n s de ces organes q u i 

(1) M. Van Tieghem donne pour le Manihot la proportion de 13,5 o/o d'amidon. 
D'après les renseignements que m'ont fournis les administrateurs des usines de 
tapioca de la Réunion, le rendement moyen des racines de Jatropha serait de 15 à 
16 o/o, et ces Messieurs admettent que la racine contient environ 20 o/o d'amidon. 
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sont susceptibles de subir une p é r i o d e de repos et peuvent, dans des 
condi t ions s p é c i a l e s , r é g é n é r e r une plante semblable à celle dont i ls 
sont issus. Ains i la p r o p o r t i o n d 'amidon est de 60 0, 0 dans les grains 
d'avoine, de 70 à 77 0/0 dans ceux du b lé et de 85 0 /0 dans le r i z . 

Nous r é u n i s s o n s , à la fin de ce chapi tre , les noms des plantes q u i 
fourn issen t suf f i samment d 'amidon pour ê t r e e x p l o i t é e s . Nous i n d i 
quons par u n signe s p é c i a l celles qu i sont e x p l o i t é e s indus t r i e l l e 
m e n t et dont les amidons sont le plus e m p l o y é s . 

FRUITS ET GRAINES FOURNISSANT DE L'AMIDON PAR L'ALBUMEN OU LES COTYLÉDONS 

Triticum (Blé) et surtout les Blés suivants: 
7'. vulgwe L . (Froment . 
T. turgidum L. et T. compositum L . (Pétanielle, gros blé,ou Poulard). 
T. diirum Desf. (Blé dur). 
2'. polonicum L. (Blé de Pologne). 

Parmi les Epeautres : 
T. Spelta L. (Epeautre). 
T. dicoccum Schrank (Amidonnier, Emmerdes Allemands). 
T. monococcum L. (Locular, Engrain ou petite Epeautre, Einkorn des Allemands). 

Secale céréale L . (Seigle . 
Hordeum (Orge, et surtout : H. vulgare L . (Orge). 

H. distichum L . (Orge à 2 rangs). 
H. Zeocriton L. (Orge en éventail). 
H. hexastichum L. (Escourgeon, Orge à 6 rangs':. 

Avena saliva L. et A. orien.ta.lis Schreber (Avoine et Avoine d'Orient). 
Oriza sativa L. (Biz . 
Zea Mays L. (Maïs, Blé de Turquie). 
Panicum miliaceum L . (Millet). 
Pennisetum spicatum (Panic africain). 
Setaria italica Beauvois (Panic d'Italie ou Millet à grappe). 
Holcus Sorghum L. (Sorgho, Dourra des Egyptiens). 

— saccharatus L. (Sorgho sucré ou Dochka des Arabes). 
Phalaris canariensis L. (Blé des Canaries). 
Eleusine Caracana Gsertn. (Caracan de l'Inde). 
Castanea vulgaris Lam. (Châtaigne, Marron). 
Amarantus frumentaceus Roxb. (Kiery de l'Inde,. 
Po lygonum Fagopyrum L. (Sarrasin, Blé noir,. 

— tataricum L. (Blé noir de Tartarie). 
— cymosuna Maissn. 
— emarginatum Koth (Sarrasin émarginé". 

Quercus sessiliflora Sm. t 

— pedunculata Ehrb. j C h ê n e -
JEsculus Hippocastanum L . (Marron d'Inde). 
Pachira aqualica Aull . (Châtaigne de la Guyane) (Malvacées Bombacées). 

http://orien.ta.lis
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Glycine subterranea L . fil. (Voandzou de Madagascar). 
Dolichos Lablab L . (Lablab de l'Inde) et Dolichos Soja L . (Soja). 
Phaseolus sp. mult. (Haricots). 
Ceratonia Siliqua L . (Caroubier). 

PARTIES SOUTERRAINES FOURNISSANT DE L'AMIDON 

1° Rhizomes et tiges souterraines: 
Maranta arundinacea (Arrow-root des Antilles). 
M . nobi l i s Moore (Arrow-root de la Nouvelle-Galle du Sud). 
M . A r o u n n a Aull . (Arrow-root de la Guyane). 
Phrynium dichotomum Roxb. 
Curcuma leucorhiza Roxb. et C. angustifolia Roxb. (Arrow-root de Malabar). 
C. rubescens Roxb. (Arrow-root de Travancore). 
Tacca p inna t i f i da Forst. (Arrow-root de Tahiti). 
Dioscorea saliva L . , alata L . , bulbifera L . (Igname), (Dioscorées). 

— Batatas L . , Japonica L . 
A r u m maculatumh., (Arrow-root dePortham),italicum Lam.,ca«ariewse(Aracées). 
Alocasia macrorhiza Schott. (Alocase à grande racine, Apé des Tahitiens). 
Colocasia antiquorum Schott (Arum esculentum L.) , Colocase, Kandalla ou Gahala 

de Ceylan, Tallas des Malais, Imo du Japon, Tarro de Tahitiens. 
Amorphophallus campanulatus. 
Hydrosme Rivieri Engl. (Amorphophallus Koujak C. K.), Koujak des Japonais. 
Dracontium polyphyllum (Aracées). 
Canna glauca L. (Arrow-root d'Amérique). 
C. edulis Ker. (Arrow-root de Tolomane). 
A l s t r œ m e r i a pa l l ida . (Arrow-root du Chili). 
Pancratium maritimum L . , bulbe. 
Gloriosa superba L . , (Amidon de l'Inde française). 
Frilillaria imperialis L . , bulbe. 
Aponogeton distachyum Ant. (Arrow-root de l'Inde). 
Batatas edulis Choisi. 
Solanum tuberosum L. (Pomme de terre). 

2° Racines : 
Borassus ftabellifonnis L. 
Man iho t u t i l i ss ima L . (Cassave, Maussache, fécule de Manioc). 
Vicia sativah. (Vesce), V. angustifolia Roth. (Vesce des moissons). 
Cajanus indicus Spr. (Cajan, Ambrevade, Pois pigeon). 
P i s u m sativum L . (Petit pois), P. arvense L . (Fois des champs). 
Ervum Lens L . (Lentille). 
Faba vulgaris Mœnch (Fève). 
Lathyrus salivas L . (Gesse). 
Cicer arietinum L . (Pois chiche), 
Mangifera indica L. (Manguier). 
Artocarpus incisa L . (Arbre à pain). 
— integrifolia L. (Jacquier). 
Sechium edule Sw. (Chou-chaute ou Chagate). 
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Dioon edule (Arrow-root du Mexique). 
Zamia pumilaL,., Z. Lindleyi Warez, etc. 
Cycas revoluta (Sagou du Japon). 
— inermis (Sagou de Cochinchine). 

FRUITS FOURNISSANT DE L'AMIDON PAR TOUTES LEURS PARTIES 

Musa paradisiaca L. (Arrow-root de la Guyane). — Cueillir le fruit avant sa ma
turité, car, en mûrissant, l'amidon est transformé en sucre. 

TIGES AÉRIENNES FOURNISSANT DE L'AMIDON 

Metroxylon (Sagus) Rumphii Mart., M. Iseve Mart., M. farinifera Mart. (Sagoutier 
des Indes). 

Raphia Ruffia Mart. (Raphia, Sagou de Madagascar). 
Areca oleracea L . 
Arenga farinifera Labill. 
Phœnix farinifera Roxb. 
Caryolaurens L . 
Cliamœrops serrulata (Arrow-root de la Floride). 
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CHAPITRE I I I 

G O M M E S , M U C I L A G E S E T M A T I È R E S P E C T I Q U E S 

L origine des gommes et des mucilages est directement liée à 
l 'h is to i re phys io log ique de la membrane , sur laquelle les nombreux 
et r é c e n t s t ravaux de M . Mangin ont j e t é le plus v i f i n t é r ê t . J u s q u ' à 
ces d e r n i è r e s a n n é e s , on admettai t que la membrane é ta i t c o m p o s é e 
de cellulose ou de v a r i é t é s de cellulose, et on d é c r i v a i t plusieurs 
e s p è c e s de cellulose. 

La quest ion est c la i rement r é s u m é e dans le t r a i t é de botanique de 
M . Van Tieghem (1) ; rappelons b r i è v e m e n t ces d o n n é e s classiques. 

La membrane est c o m p o s é e de cellulose. La cellulose r é p o n d à la 
f o r m u l e ( C 6 H , 0 O 5 ) n , c ' e s t - à - d i r e qu'el le est une sorte de p o l y m é r i s a 
t i o n de l ' amidon . I l en existe p lus ieurs sortes : 

1° Une cellulose attaquable pa r l e Bacillus Amylobacter (membrane 
des cellules des tubercules de p o m m e de terre , de l 'amande des 
graines, du pa renchyme des feui l les , etc.) ; 

2° Une cellulose n o n attaquable par le Bacillus Amylobacter ' m e m 
brane des f ibres l i b é r i e n n e s des l a t i c i f è r e s , etc.) . Ces deux celluloses 
peuvent se rencont re r dans une m ê m e membrane , puisque le Bacil
lus Amylobacter ne dissocie souvent que les cellules d 'un t i ssu . Ces 
deux v a r i é t é s de cellulose sont solubles dans la so lu t i on cup ro -ammo-
niacale ( l i q . de Shweizer). Elles bleuissent sous l ' ac t ion successive 
du ch lorure de zinc et de l ' iode ou de l 'acide su l fu r i que et de l ' iode. 
C'est la cellulose p roprement dite ; 

3° Beaucoup de membranes sont f o r m é e s par une cellulose plus 
c o n d e n s é e , n o n soluble dans la l i queur cupro-ammoniacale , n o n 
attaquable par le Bacillus Amylobacter, non colorable en b leu par le 
ch lo rure de zinc ou les acides é t e n d u s ; elle se colore en b leu par 
l ' i ode . C'est la paracellulose ; 

4° La métacellulose ; celle-ci ne b leu i t pas par l ' iode a p r è s é b u l l i t i o n 

(1) Van Tieghem. — Traité de botanique, 2e édition, 1891, p. 558. 
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dans les acides o u a p r è s t r a i t e m e n t par u n m é l a n g e d 'acide n i t r i q u e 
et de ch lo ra te de potasse. P o u r l a r a m e n e r à l ' é t a t de v ra ie ce l lu lose , 
i l f a u t , a p r è s l ' a v o i r f a i t b o u i l l i r dans les acides é t e n d u s , l a la isser 
p l u s i e u r s semaines dans la potasse c o n c e n t r é e , q u o n r enouve l l e t r è s 
souvent , et t e r m i n e r l ' o p é r a t i o n pa r une é b u l l i t i o n dans la potasse. 
A l o r s , la m e m b r a n e de m é t a c e l l u l o s e b l e u i t par le c h l o r u r e de z inc 
i o d é ( R i c h t e r ) . Cette m e m b r a n e s observe chez la p l u p a r t des C h a m 
p i g n o n s ; 

5° E n f i n , une d e r n i è r e ce l lu lose f o r m e la m e m b r a n e de ce r t a ins 
C h a m p i g n o n s - L i c h e n s (Cetraria, Peltigera, etc.) ; elle b l e u i t d i r ec t e 
m e n t pa r l ' iode seul , c o m m e le f a i t l ' a m i d o n . 

M . V a n T i e g h e m c o n c l u t a ins i : « E n r é s u m é , o n v o i t que l ' h y d r a t e 
de ca rbone ( C 6 H 1 0 Ô 5 ) n en t re dans la c o n s t i t u t i o n de la m e m b r a n e au 
m o i n s sous qua t re é t a t s de condensa t i on d i f f é r e n t s , le d e g r é i n f é r i e u r 
se c o n f o n d a n t avec l ' a m i d o n ; c h a c u n de ces é t a t s peut d ' a i l l eu r s 
o f f r i r , c o m m e o n l 'a v u p o u r la ce l lu lose p r o p r e m e n t d i te , p lu s i eu r s 
m o d i f i c a t i o n s s e c o n d a i r e s . » Mais , d è s le m o i s de j u i l l e t 1888, M . M a n -
g i n , dans une c o m m u n i c a t i o n à l ' A c a d é m i e des Sciences, a n n o n ç a i t 
une c o n s t i t u t i o n d i f f é r e n t e de la m e m b r a n e . Depuis cette date, l ' au t eu r 
a p o u r s u i v i sans r e l â c h e ses recherches sur la m e m b r a n e ; les r é s u l 
tats auxquels i l est a r r i v é sont i m p o r t a n t s ; i l s é c l a i r e n t d ' u n j o u r 
t o u t nouveau les t r avaux des c h i m i s t e s sur cette ques t i on , c o n f i r 
m e n t et e x p l i q u e n t s u r t o u t ceux de F r é m y ; i l en d é c o u l e aussi de 
nouve l les i d é e s sur les g o m m e s et les muc i l ages . 

Les substances fondamenta l e s q u i c o n s t i t u e n t la m e m b r a n e des 
ce l lu les chez les v é g é t a u x sont au n o m b r e de t r o i s : l a ce l lu lose , l a 
pectose et la callose (1) . 

Ces t r o i s substances fondamen ta l e s ex is ten t , soi t i s o l é e s , so i t 
un ie s d è s l ' o r i g i n e de la m e m b r a n e ; elles peuven t se conserver avec 
t o u t e l eu r p u r e t é dans u n g r a n d n o m b r e de t issus adultes ; ce son t 
elles q u i sont suscept ibles de s ' i m p r é g n e r de m a t i è r e s accessoires, 
c o m m e la l i g n i n e o u l a s u b é r i n e , o u de m a t i è r e s inc rus tan tes , c o m m e 

(1) Il existerait aussi une quatrième substance fondamentale qui aurait les mêmes 
réactions colorantes que la pectose : la gélose, qui existe chez les Algues, mais 
M . Mangin n'a encore pu trouver les caractères distinctifs de cette substance. En ce 
qui concerne la gélose, sa solubilité dans les acides phosphorique, sulfurique, chlo-
rhydrique, etc., l'écarté des composés pectiques et, malgré la similitude des réactions 
colorantes, doit former, ainsi que le mucilage d'un grand nombre d'Algues, un groupe 
à part (in lit t . , mars 189i). 
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le carbonate de chaux. Dans ces cas, on peut t ou jou r s ramener à leur 
é t a t de p u r e t é les substances fondamentales et les c a r a c t é r i s e r alors 
par leurs r é a c t i o n s respectives. 

V o i c i , d ' a p r è s les travaux de M. Mangin , les c a r a c t è r e s d i s t inc t i f s 
de ces t ro is substances fondamentales : 

La cellulose.— La cellulose est incolore, amorphe ; elle est insoluble 
dans les dissolvants ordinaires (eau, alcool , alcalis et acides) et so lu-
ble dans la l iqueur cupro-ammoniaca le ( réac t i f de Schweizer) ; les 
agents oxydants la t r a n s f o r m e n t d 'abord en oxycellulose soluble dans 
les alcalis, puis en acide oxal ique. En f in , l 'acide su l fu r ique ou le ch lo
rure de zinc la t r ans fo rmen t en hydrocel lulose ( a m y l o ï d e ) , q u i se colore 
en b leu par l ' iode ; c'est à cet é ta t d 'hydrocel lulose que l ' a f f in i té de la 
membrane pour les m a t i è r e s colorantes est m a x i m a . L 'hydrocel lu lose 
n'est pas soluble dans les alcalis é t e n d u s . Cependant, certaines v a r i é 
t é s de cellulose, r é s u l t a n t soit de la p o l y m é r i s a t i o n des corps ce l lu 
losiques, soit de la p r é s e n c e des m a t i è r e s incrustantes, ne se trans
f o r m e n t pas fac i l ement en cette sorte de corps ( m é t a c e l l u l o s e de 
F r é m y , par exemple) . 

Si on veut ramener ces v a r i é t é s à l ' é ta t d 'hydrocel lu lose . i l vaut 
m i e u x , au l i e u de s'adresser aux acides ou aux chlorures m é t a l l i q u e s , 
o p é r e r de la f a ç o n suivante : on laisse m a c é r e r les tissus dans une 
so lu t ion alcoolique s a t u r é e de potasse ou de soude caustique, a p r è s 
avoir pr is soin de placer les coupes dans l 'a lcool absolu pour év i t e r 
la d i l u t i o n de l 'a lcal i dans l 'eau et le raccornissement des tissus. Cette 
m a c é r a t i o n fa i te , les membranes cel lulosiques se colorent par les 
colorants de la cellulose. 

Ces colorants sont, d'une part , les r é a c t i f s i o d é s : ch lo ru re de zinc 
i o d é , ch lorure de ca lc ium i o d é , acide su l fu r i que i o d é , acide phos-
phor ique iodé , etc. ; d'autre par t , les m a t i è r e s colorantes organiques : 
les unes colorent la cellulose dans u n ba in acide ou neutre (orsei l -
l ine BB, no i r naphto l , les c r o c é i n e s , etc.), les autres la co loren t 
dans u n ba in alcal in (rouge Congo, Congo-Corinthe, les Benzoazuri-
nes j . L ' a f f in i t é de la cellulose pour les m a t i è r e s colorantes acides est 
donc manifes te . En f in , elle n est pas a t t a q u é e par le Bacillus Amylo-
Ijarfer. 

La pectose et les composés pectiques. — La pectose est un composé 
peu connu: incolore , amorphe, le plus souvent i n t i m e m e n t un ie à la 
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cel lu lose , el le est t r a n s f o r m é e en pectine so lub le dans l 'eau o u en 
acide pec t ique so lub le dans les alcal is par tous les agents c h i m i q u e s 
q u i p e r m e t t r a i e n t de s é p a r e r ces deux co rps . Avec les m a t i è r e s o x y 
dantes, elle donne , n o n de l 'acide oxa l ique , ma i s de l 'acide m u c i q u e . 
El le est i n s o l u b l e dans la l i q u e u r c u p r o - a m m o n i a c a l e et se gonf le 
s i m p l e m e n t sous l ' a c t i o n de ce r é a c t i f ; de p lus , sous l ' i n f l u e n c e de 
l ' a m m o n i a q u e con tenue dans le r é a c t i f de Schweizer , la pectose su 
b i t une t r a n s f o r m a t i o n m o l é c u l a i r e q u i la r approche beaucoup de 
l 'ac ide pec t ique , car elle se d issout a lors dans les alcal is . La pec
tose et les c o m p o s é s pect iques ne se c o l o r e n t pas o u se c o l o r e n t f a i 
b l e m e n t en j a u n e par les r é a c t i f s i o d é s . Les co loran ts o rgan iques 
q u i se f i x e n t sur les m e m b r a n e s pectosiques appa r t i ennen t tous à la 
s é r i e basique ; les p r i n c i p a u x sont : le b r u n v é s u v i e n , la c h r y s o ï d i n e , 
les bleus V i c t o r i a , la f u c h s i n e , le v i o l e t de Par is , le b l e u de n a p h t y -
l è n e , le b l e u de m é t h y l è n e , les s a f r an ines , etc. Les a f f i n i t é s de ces ma
t i è r e s co lorantes p o u r les c o m p o s é s pect iques sont fa ib les ; u n e x c è s 
d 'acide, la g l y c é r i n e , l ' a l coo l , a m è n e n t p lus o u m o i n s r ap idemen t la 
d é c o l o r a t i o n de la m e m b r a n e , les coupes d o i v e n t ê t r e p l a c é e s dans 
une s o l u t i o n d'acide a c é t i q u e ne d é p a s s a n t pas 1/2 o/o. D u reste, ces 
m a t i è r e s co lorantes se f i x a n t aussi sur les corps a z o t é s et sur les subs
tances accessoires de la m e m b r a n e (cu t ine , l i g n i n e , s u b é r i n e ) , i l f a u t 
s u r t o u t f a i r e usage des co lo ran t s s u i v a n t s : la s a f r an ine , q u i colore les 
c o m p o s é s pect iques en j a u n e - o r a n g é ; le b l e u de m é t h y l è n e , le b l e u 
de n u i t et le b l e u de n a p h t y l è n e R en c r i s t aux , q u i les c o l o r e n t en 
b l e u v i o l a c é , et le rouge de r u t h é n i u m ( o x y c h l o r u r e a m m o n i a c a l de 
r u t h é n i u m ) , q u i co lore les m e m b r a n e s pect iques en rouge (1) . 

Les acides à chaud o u une longue m a c é r a t i o n dans les alcalis à 
f r o i d r enden t les c o m p o s é s pect iques so lubles dans les alcal is 
é t e n d u s (potasse, soude, a m m o n i a q u e ) , dans les sels a lcal ins (carbo
nates, phosphates , savons, etc .) , dans les sels a m m o n i a c a u x à acides 
organiques (oxalates, c i t ra tes , e tc . ) . 

Les c o m p o s é s pect iques sont a t t a q u é s par le Bacillus Amylobacter. 
C'est donc la ce l lu lose a t taquable par le Bacillus Amylobacter de M . 
V a n T i e g h e m . 

La callose.—La callose est la t r o i s i è m e substance f o n d a m e n t a l e que 

(1) Parmi tous ces colorants, le rouge de rhuténium est le seul qui permette de dés
hydrater les coupes et de les monter dans le baume de manière à avoir unepropa -

ration inaltérable. 
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l ' o n rencontre dans la membrane . On ne c o n n a î t pas plus sa compo
s i t i on ch imique que celle de la pectose. Les c a r a c t è r e s sont les suivants: 
elle est incolore et amorphe comme les deux autres substances 
p r é c i t é e s , insoluble dans l 'eau, dans l 'a lcool , dans le r éac t i f de 
Shweizer, m ê m e a p r è s l ' ac t ion des acides ( c a r a c t è r e q u i la d i s t i n 
gue de la cellulose). Elle est au cont ra i re t r è s soluble dans la soude 
o u la potasse caustique f ro ide à 1 o o, soluble à f r o i d dans l'acide 
s u l f u r i q u e , le ch lorure de ca lc ium, le b i ch lo ru re d ' é t a i n concen
t r é . 

Elle est inso luble à f r o i d dans les carbonates alcalins, l ' ammonia
que ; ces c o m p o s é s la gonflent et la rendent g é l a t i n e u s e ( c a r a c t è r e 
q u i la dis t ingue des c o m p o s é s pect iques) . 

L'azobleu, l 'azoviolet , la benzoazurine colorent d i f f é r e m m e n t la 
cel lulose et la callose ; i ls ne co lorent pas les c o m p o s é s pect iques. 

Les bleus solubles (bleu a lcal in , b leu de Nicholson , etc.) et les 
bleus de Boyer co lorent la callose en b l e u - v e r d â t r e ; i ls ne colorent 
pas la cellulose n i les c o m p o s é s pectiques ; i l en est de m ê m e de 
l 'acide ro so l i que . 

Les r é a c t i f s i o d é s la co loren t en j aune . 
Elle n est pas a t t a q u é e par le Bacillus Amylobacter. Elle corres

p o n d à la m é t a c e l l u l o s e de M . Van Tieghem. 
I l est donc possible de se rendre compte de l 'existence de ces trois 

corps et d ' é t u d i e r leur r é p a r t i t i o n dans les tissus v é g é t a u x ; or, i l r é 
sulte des travaux de M. Mangin que ces t ro i s substances existent ra
rement i so l ées ; elles sont g é n é r a l e m e n t unies deux par deux. 

La p lupar t des tissus v é g é t a u x adultes ont des membranes cons t i 
t u é e s par u n m é l a n g e i n t i m e de cellulose et de c o m p o s é s pect iques: 
seule, la lamelle moyenne q u i u n i t les cellules entre elles est f o r m é e 
par u n c o m p o s é pectique pu r (le pectate de chaux) ; cette lamelle 
moyenne de pectate de chaux sert de c iment aux cellules d 'un t issu. 

La cellulose compose rarement à elle seule toute la membrane ; 
dans ce cas m ê m e , la pectose existe souvent à la surface de la m e m 
brane cel lulosique (poils de coton, f ibres l i b é r i e n n e s de quelques 
plantes) ; c'est ce qu i explique p o u r q u o i le Bacillus Amylobacter d é 
s a g r è g e certains tissus et isole les cellules les unes des au t res . Dans 
le rouissage du chanvre et du l i n , parexemple , le Bacillus, n at taquant 
que les c o m p o s é s qu i unissent les cellules entres elles, pe rmet l ' iso
l ement des fibres l i b é r i e n n e s à membranes cel lulosiques. 

Les c o m p o s é s pectiques f o r m e n t aussi quelquefois à eux seuls les 
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m e m b r a n e s c e l l u l a i r e s ; a in s i , presque toutes les m e m b r a n e s g é l i -
f iables sont e n t i è r e m e n t c o n s t i t u é e s par eux ; par con t r e , i ls m a n 
q u e n t dans les m e m b r a n e s l i g n i f i é e s et s u b é r i f i é e s . 

La callose se t r o u v e r a r e m e n t dans les P h a n é r o g a m e s ; o n ne la 
r e n c o n t r e que dans le cal des tubes c r i b l é s , dans les m e m b r a n e s 
g é l i f i a b l e s des c e l l u l e s - m è r e s des gra ins de p o l l e n , dans les gra ins 
de p o l l e n o ù elle f o r m e que lque fo i s u n r e v ê t e m e n t c o n t i n u à la face 
i n t e r n e d u tube p o l l i n i q u e et dans les m e m b r a n e s i n c r u s t é e s de car
bonate de chaux (cys to l i thes , po i l s de B o r r a g i n a c é e s , e tc . ) . El le est 
t r è s r é p a n d u e , au c o n t r a i r e , chez les Champignons , o ù elle cons t i tue 
presque t o u t e la m e m b r a n e d u m y c é l i u m et des organes de f r u c t i f i 
c a t i o n ; elle peut ê t r e a lors un ie à la ce l lu lose ( f i l amen t s c o n i d i f è r e s 
des P é r o n o s p o r é e s ) o u à des c o m p o s é s pect iques (Polypore.s et D;e-
dalea quercina). 

O n peu t d é j à concevo i r t ou t e l ' i m p o r t a n c e de ces d o n n é e s nouve l les 
sur la c o n s t i t u t i o n de la m e m b r a n e ce l lu l a i r e des v é g é t a u x au p o i n t 
de vue s p é c i a l q u i nous occupe. Les a f f i n i t é s diverses de ces t r o i s 
corps p o u r les m a t i è r e s co loran tes u s i t é e s en m i c r o c h i m i e pe rme t 
t r o n t de se r endre u n c o m p t e p lus exact de la c o n s t i t u t i o n des m u c i 
lages et des g o m m e s : su ivan t que tels o u tels co lo ran t s se p o r t e r o n t 
sur t e l o u t e l muc i l age o u sur te l le o u te l le g o m m e , nous p o u r r o n s 
d é d u i r e de quel le substance f o n d a m e n t a l e elle d é r i v e . 

L a m e m b r a n e ce l l u l a i r e peu t ê t r e d i r e c t e m e n t e m p l o y é e en pha r 
macie sans q u ' o n puisse la c o n s i d é r e r c o m m e u n p r i n c i p e m é d i c a 
m e n t e u x p r o p r e m e n t d i t . El le f o u r n i t le t i s su d u l i n et d u chanvre et 
s u r t o u t d u c o t o n . 

Le c o t o n est f o r m é par les po i l s q u i r e c o u v r e n t les graines de 
d ivers Gossypium(G. herbaceum L . , G. Barbadeuse L . , G. arboreum L . , 
G. vitifolium L . et G. peruvianum Cav.) ; sauf une l é g è r e couche ex
te rne de pectose, les m e m b r a n e s de ces po i l s sont c o n s t i t u é e s par de 
la ce l lu lose p u r e . Le c o t o n sert en pha rmac ie p o u r les pansements ; 
i l ser t aussi à f o r m e r des é t h e r s ce l lu los iques ( f u l m i c o t o n ) avec 
l 'acide n i t r i q u e . Le f u l m i c o t o n est la base d u c o l l o d i o n . En dehors 
de ces usages de la ce l lu lose p u r e , la m e m b r a n e c e l l u l a i r e des v é g é 
taux p r o d u i t des g e l é e s , des muc i l ages et des g o m m e s . 

La q u e s t i o n des muci lages et des g o m m e s est une des p lus obscures 
de la m a t i è r e m é d i c a l e . Nous a l lons cependant essayer de r é s u m e r 
l e u r h i s t o i r e . 
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Mucilages. — Les mucilages p rov iennent , en g é n é r a l , des t r ans for 
mat ions de la membrane . Ce sont t ou jou r s des p rodu i t s complexes 
sur lesquels les d o n n é e s chimiques sont vagues et contradic toi res . 

En 1875, M . Giraud proposait la classif ication su ivante : 

Mucilages purs. — 1° Principe toujours insoluble dans les acides étendus: cellulose 
du mucilage de coing, etc. 

2° Principe toujours insoluble dans les alcalis, transformé à chaud par les acides 
étendus, en glucose et en une dextrine: mucilages de lin, de Fucus, etc. 

3° Principe soluble à chaud dans les alcalis concentrés et transformé par les acides 
en glucose et en une dextrine : mucilage de coing, etc. 

C'est une des seules qui ait pour base une donnée chimique. Nous 
donnons plus l o i n une classification i n é d i t e due à M. Mangin et que 
ce savant a b ien v o u l u nous permet t re de pub l ie r . Montrons d'abord, 
d ' a p r è s le seul exemple que M. Mangin ait p u b l i é j u s q u ' à ce j o u r , 
quels sont les p r o c é d é s suivis par l u i . Le muci lage de la graine de 
l i n est le sujet de son t rava i l . Cette é t u d e of f re le plus v i f i n t é r ê t pour 
nous, n o n seulement à cause de sa valeur i n t r i n s è q u e , mais parce 
qu elle t rai te du mucilage le plus e m p l o y é en pharmacie . 

Mucilage de la graine de lin. — Si l ' on fa i t une coupe transversale 
dans une graine de l i n (Linum usitatissimum), on v o i t , à l ' e x t é r i e u r , 
une assise de grandes cellules, u n peu plus longues que larges; les 
membranes qu i les const i tuent sont t r è s p a r t i c u l i è r e s . Tandis que 
les parois internes et l a t é r a l e s sont minces , la pa ro i externe est t r è s 
é p a i s s e et r e m p l i t c o m p l è t e m e n t la cav i t é cel lu la i re . Cette membrane 
externe peut ê t r e d iv i s ée en deux zones : 

1° Une zone externe mince , que l ' on peut appeler la membrane 
p r ima i r e , et q u i se subdivise e l l e - m ê m e en deux couches: une mince 
couche superficiel le c u t i n i s é e , se colorant en jaune sous l ' ac t ion de 
l'acide phosphor ique i o d é , et une couche u n peu plus é p a i s s e q u i , 
sous l ' ac t ion de l'acide phosphorique i o d é , se gonfle beaucoup, p rend 
une apparence s t r a t i f i ée et se colore en b leu f o n c é ; 

2° Une zone in te rne s i t u é e i m m é d i a t e m e n t au-dessous de la m e m 
brane p r ima i r e : c'est la membrane secondaire ; elle a une apparence 
s t r a t i f i é e ; toutes les strates convergent l a t é r a l e m e n t vers u n m ê m e 
po in t de la paro i radiale. Ce p o i n t d'attache des strates de la pa ro i 
secondaire externe est s i t u é vers la par t ie in te rne de la ce l lu le , jus te 
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au p o i n t o ù la p a r o i rad ia le s ' é p a i s s i t et se s u b é r i f i e p o u r se c o n t i n u e r 
avec la p a r o i i n t e r n e é g a l e m e n t s u b é r i f i é e , de te l le sorte que les 
strates les p lus externes son t f o r t e m e n t c o u r b é e s en accent c i r c o n 
f lexe , p r é s e n t a n t l e u r c o n v e x i t é vers la pa r t i e ex te rne , t and is que les 
strates in t e rnes a p p l i q u é e s con t r e la p a r o i i n t e r n e (b i en qu 'appar te 
n a n t tou tes à la p a r o i secondaire ex terne) (1) sont presque rec t i l ignes 
o u l é g è r e m e n t b o m b é e s , m a i s p r é s e n t e n t l e u r c o n v e x i t é vers la pa r t i e 
i n t e r n e . 

Les co lo ran t s m o n t r e n t que ces couches secondaires, r e m p l i s s a n t 
c o m p l è t e m e n t les ce l lu les é p i d e r m i q u e s à la m a t u r i t é de la g ra ine , 
se composen t de pectose et de ce l lu lose . Les strates les p lus exter
nes sont r iches en pectose, les strates m o y e n n e s en c o n t i e n n e n t 
encore , ma i s sont p lus r i ches en ce l lu lose . 

Au-dessous de cette assise é p i d e r m i q u e , se t r o u v e unecouche c o m 
p o s é e de deux assises de cel lu les parenchymateuses à paro is minces . 
Ces t r o i s assises de cel lu les appa r t i ennen t au t é g u m e n t ex terne . Le 
t é g u m e n t i n t e r n e d é b u t e par une assise de cel lu les à parois é p a i s s e s 
et s c l é r i f i é e s , beaucoup p lus longues que larges ( G o d f r i n ) . La qua
t r i è m e couche est f o r m é e de cel lu les é c r a s é e s et v ides , r é d u i t e s à 
leurs m e m b r a n e s ; e n f i n la c i n q u i è m e , q u i est la d e r n i è r e assise d u 
t é g u m e n t i n t e r n e (Gu igna rd ) , est c o n s t i t u é e par des cel lules rec tan
gula i res , r e m p l i e s d 'une m a t i è r e b r u n e . C'est cette assise q u i , par 
t ransparence , c o m m u n i q u e à la g ra ine sa cou l eu r b r u n e . On r e n c o n 
t re au-dessous u n a l b u m e n h u i l e u x et r i c h e en a leurone . L'assise 
é p i d e r m i q u e seule donne naissance au muc i l age . La m e m b r a n e p r i 
m a i r e , t an t la pa r t i e ce l lu los ique que l a pa r t i e c u t i n i s é e , ne pa r t i c ipe 
pas à la f o r m a t i o n d u m u c i l a g e . L a m e m b r a n e secondaire le 
f o r m e et s ' é c h a p p e en b r i s a n t la m e m b r a n e p r i m a i r e . A u m o y e n 
des co lo ran t s , M . M a n g i n a p u d é c o u v r i r de la pectose et de la c e l l u 
lose dans cette m e m b r a n e secondaire ; la pectose est p lus abondante 
que la ce l lu lose , car le muc i l age ne donne pas la c o l o r a t i o n bleue 
c a r a c t é r i s t i q u e de la ce l lu lose par l 'acide p h o s p h o r i q u e i o d é , t and i s 
que le rouge de r u t h é n i u m c a r a c t é r i s t i q u e des c o m p o s é s pect iques 
la co lore b i e n . On peu t donc d i re que le muc i l age de la g ra ine de l i n 
est u n muc i l age pec to so -ce l l u lo s ique . 

(1) M.Frank pensait que la membrane interne s'épaississait aussi dans une certaine 
mesure. M. Mangin a montré qu'elle restait mince, se subérifiait et n'était pourvue 
d'aucune couche secondaire. 
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Les recherches chimiques é g a l e m e n t entreprises par M. Mangin 
con f i rmen t e n t i è r e m e n t les r é s u l t a t s q u ' i l avait obtenus par les r é a c 
t ions colorantes. Comme le muci lage p a r a î t conteni r des hydrates de 
carbone, que ces corps fournissent par hydra ta t ion des sucres, et 
que ces sucres sont ne t tement c a r a c t é r i s é s par les osazones qu ' i l s 
fourn issen t avec la p h é n y l h y d r a z i n e (1), M . Mangin est a l lé directe
m e n t à la recherche des osazones. I l en a t r o u v é t ro is : une p r e m i è r e 
en fa ible p r o p o r t i o n , la glucosazone f o u r n i e par le glucose ; une 
seconde en grande q u a n t i t é , l 'arabinosazone f o u r n i e par l 'arabinose 
et une t r o i s i è m e , obtenue aussi en grande q u a n t i t é , fondan t de 1-40 à 
145°, f o u r n i e par u n sucre que l 'auteur n a pu encore isoler. « L'ana
lyse ch imique , d i t M . Mangin , con f i rme donc les r é s u l t a t s de l 'ana
lyse microscopique et d é m o n t r e que la compos i t i on du mucilage de 
la graine de l i n est h é t é r o g è n e . » 

U n cer ta in nombre de graines produisent d u mucilage dans les 
m ê m e s condi t ions que la graine de l i n ; on a ainsi les mucilages de 
la graine de coing, des graines de C r u c i f è r e s , de la graine du Plan-
tago Psyllium, toutes produi tes par l ' é p i d e r m e de la graine ; a i l leurs , 
les cellules de l ' a lbumen peuvent donner naissance au mucilage (7Vi -
gonella). Chez d'autres plantes, les cellules mucilagineuses peuvent 
ê t r e r é p a n d u e s dans d i f f é r e n t s organes ; dans la racine de guimauve, 
ce sont certaines cellules du l ibe r et du bois ; dans les tubercules 
d'Orchis fourn issant le Salep, ce sont quelques cellules parenchy
mateuses du t issu fondamenta l de ces tubercules ; dans la feu i l l e d u 
Bucco, ce sont aussi certaines cellules du parenchyme fo l i a i r e ; ce 
sont en f in plusieurs cellules mucilagineuses du rhizone des Sym-
phytum. 

Bien que la quest ion des mucilages ne soit pas encore r é s o l u e , 
vo ic i la classification proviso i re p r o p o s é e par M. Mangin (2). 

1° MUCILAGES PUREMENT CELLULOSIQUES : ne possédant que les réac-

(1, C'est grâce aux travaux de M. Fischer que l'on peut ainsi caractériser les 
sucres par leur osazone. On trouvera un résumé français des importants travaux de 
cet auteur dans un mémoire de M. Ch. Astre, intitulé : «Alcools aldéhydes et alcools 
acétones.» Montpellier, 1894. 

(2) I l est bien entendu que cette classification, basée sur une première étude, 
pourra être ultérieurement modifiée par l'auteur qui fait du reste toutes ses réserves 
à ce sujet. (Lettre du 3 février 1894). Je saisis ici l'occasion d'adresser mes sincères 
remercîments à M. Mangin. 



t i o n s de la ce l lu lose ( p r o p r i é t é s co lorantes et op t iques) à l ' e x c l u s i o n 
de celles des c o m p o s é s pect iques : Mucilage des bulbes d'Orchidées. 

2° MUCILAGES PECTIQUES : possédant exclusivement les réactions des 
c o m p o s é s pect iques ( rouge de r u t h é n i u m et d ive r s co lo ran t s basi
ques) , i l s ne c o n t i e n n e n t pas de ce l lu lose : mucilages des Malvacées, 
des QEnothera, du Symphylum, de quelques Rosacées, etc. 

3° MUCILAGES MIXTES : renfermant à la fois de la cellulose et des 
c o m p o s é s pec t iques ; ayant par su i te tou tes les r é a c t i o n s de ces deux 
substances et passant i n s e n s i b l e m e n t soi t aux muci lages pect iques , 
so i t aux muc i l ages ce l lu los iques : 

a) passant aux muc i l ages pec t iques : mucilages de la graine de lin, 
du Plantago Psyllium. 

b) passant aux muc i lages ce l lu los iques : mucilages de la graine de 
coing, des Sinapis, etc. 

4° MUCILAGES CALLOSIQUES : caractérisés par une liquéfaction plus ou 
m o i n s c o m p l è t e su ivan t le d e g r é de m a t u r i t é des [organes o ù o n le 
r encon t r e : membranes des cellules mères polliniques, du sporange des 
Mucoracées (Mucor, Phycomyces, etc.) 

L ' o r i g i n a l i t é de cette c lass i f i ca t ion r é s i d e j u s t e m e n t dans ce que 
chaque classe i n d i q u e l ' o r i g i n e et la c o m p o s i t i o n d u m u c i l a g e . Nous 
avons v u que le muc i l age de la gra ine de l i n a é t é j u s q u ' i c i le seul 
é t u d i é par M . M a n g i n ; les r é s u l t a t s mic roscop iques et c h i m i q u e s sont 
p l e i n e m e n t d 'accord . Nous ne dou tons pas que les p u b l i c a t i o n s u l t é 
r i eu res de cet au teur ne c o n f i r m e n t les p r e m i è r e s i d é e s q u ' i l a f o r 
m u l é e s . 

Mucilage des Algues. — Dans cette classification, nous n'avons pas 
m e n t i o n n é le muc i l age f o u r n i par les A lgues . Cependant toutes ces 
plantes d o n n e n t d 'abondants muc i lages ; ma i s , c o m m e nous 
l 'avons f a i t r e m a r q u e r p r é c é d e m m e n t , nous c r o y o n s devo i r r é s e r 
ver cette q u e s t i o n . Dans ces p lantes , en e f fe t , la m e m b r a n e p a r a î t 
f o r m é e par de la ce l lu lose u n i e à une q u a t r i è m e substance f o n d a 
men ta l e , la g é l o s e , vo i s i ne des c o m p o s é s pec t iques , ma i s s'en d i s t i n 
guan t par cer ta ines r é a c t i o n s . 

Q u o i q u ' i l en soi t , nous p o u v o n s d i r e que toutes les m e m b r a n e s de 
ces p lantes o n t une grande tendance à se g é l i f i e r : aussi , depuis l o n g 
t emps , l e u r e m p l o i e s t - i l v u l g a r i s é ; i l s u f f i t de c i t e r le Carragaen et 
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YAgar-Agar pour rappeler les p r o p r i é t é s mucilagineuses de ces 
plantes. 

Chez quelques L a m i n a r i a c é e s , i l existe u n s y s t è m e s é c r é t e u r m u 
c i f è r e t r è s remarquable et susceptible d 'augmenter la q u a n t i t é de m u 
cilage qu'elles fourn issent . On c o n n a î t , depuis de r é c e n t e s recherches 
p u b l i é e s par M. Guignard, le d é v e l o p p e m e n t et la s t ructure de ces 
canaux m u c i f è r e s . Nous allons r é s u m e r d'une m a n i è r e succincte ce 
qu ' i l s ont de spéc i a l . I ls f o r m e n t , au d é b u t , des m é a t s lent iculaires 
c o n s t i t u é s par g é l i f i c a t i o n d e la lamelle moyenne de la c lo ison radiale 
commune à deux cellules é p i d e r m i q u e s . A mesure qu ' i l s grandissent, 
i ls sont r e f o u l é s dans l ' i n t é r i e u r des tissus, par suite des cloisonne
ments successifs de l'assise é p i d e r m i q u e . Plus tard , i ls d i f f é r e n c i e n t , 
vers la base seulement de la cav i t é m u c i f è r e , u n pet i t groupe de cel
lules s é c r é t r i c e s s p é c i a l e s qu i r e s t e n t l o c a l i s é e s en u n seul po in t et ne 
se d i s t r ibuen t jamais au p o u r t o u r de la cav i t é . 

Ces canaux s'anastomosent entre eux et f o r m e n t u n r é s e a u m u c i f è r e 
dans la r é g i o n corticale. Le mucus s é c r é t é ne s ' écou le pas l i b r emen t 
au dehors, l ' é p i d e r m e de l 'organe les s é p a r a n t t o u j o u r s de l ' ex t é 
r i eu r . 

Le mucilage s é c r é t é se colore avec le ver t de m é t h y l e a c i d u l é par 
l'acide a c é t i q u e ; i l se colore fac i lement aussi par le v io le t d ' é t h y l e , 
le v iole t de gentiane, le dahlia, etc. 

Gommes. — La question des gommes est encore moins élucidée 
que celle des mucilages. 

A p r è s une é t u d e analyt ique des nombreuses publ ica t ions faites 
sur les gommes, on ne peut entreprendre de donner u n r é s u m é cla i r 
de la quest ion. Cependant on s'accorde à vo i r u n rappor t é t r o i t entre 
les gommes et les mucilages. 

Hugo Mohl a net tement e x p r i m é cette o p i n i o n dans son i m p o r t a n t 
m é m o i r e sur la gomme adragante. Celte gomme est p rodu i t e par les 
cellules de la moel le et des rayons m é d u l l a i r e s de la t ige de plusieurs 
Astragalus. A u d é b u t , ces cellules sont pourvues de membranes m i n 
ces, mais elles a c q u i è r e n t peu à peu des membranes plus é p a i s s e s et 
s t r a t i f i é e s . Ce sont ces membranes secondaires qu i se g o m m i f i e n t 
tou t d 'abord, la membrane p r ima i r e r é s i s t a n t longtemps sous f o r m e 
d 'un f i n r é s e a u . La gomme adragante est donc bien p rodu i t e par la 
membrane . 

Pa rmi les travaux qu i ont é té p u b l i é s a p r è s celui de H. M o h l , i l 



f a u t c i t e r ceux de M . W i g a n d et de M . F r a n k , q u i o n t é t e n d u l eu r s 
observa t ions sur la g o m m e a rab ique et la g o m m e des R o s a c é e s . 
M . W i g a n d c o n s i d è r e tou tes ces g o m m e s c o m m e p r o v e n a n t u n i q u e 
m e n t de l a d é s o r g a n i s a t i o n des pa ro i s ce l lu l a i r e s . M . F r a n k adme t 
aussi la d é s o r g a n i s a t i o n des pa ro i s ce l lu la i res , ma i s i l c o n s i d è r e que 
la g o m m e peu t aussi p r o v e n i r d e l à t r a n s f o r m a t i o n des gra ins d ' a m i 
d o n ; « m ê m e dans les t issus s i t u é s l o i n des par t ies m o d i f i é e s en g o m 
m e , d i t - i l , o n t r o u v e des corpuscules de g o m m e à la place des g ra ins 
d ' a m i d o n » ; p o u r cet au teur , la g o m m e r é s u l t e n o n seu lement de la 
t r a n s f o r m a t i o n de la m e m b r a n e , ma i s aussi de celle d u suc c e l l u 
l a i r e . 

M . P r i l l i e u x p u b l i a , en 1875, des r é s u l t a t s d i f f é r e n t s . S 'occupant ex
c l u s i v e m e n t de la g o m m e des a rbres f r u i t i e r s , i l r appor t e sa p r o d u c 
t i o n à une ma lad ie q u i se m a n i f e s t e r a i t dans les vaisseaux par d é p ô t 
s p é c i a l sans désorganisation de la membrane, t and is que dans les ce l 
lu les pa renchymateuses d u bois , i l y a une r e l a t i o n d i rec te en t re la 
d i s p a r i t i o n de l ' a m i d o n et l ' a p p a r i t i o n de la g o m m e , sans que chaque 
g r a i n de f é c u l e so i t c h a n g é d i r e c t e m e n t en une sorte de g r a i n - g o m m e . 
E n m ê m e t emps , par la d é s o r g a n i s a t i o n d 'une pa r t i e de la m e m b r a n e 
(de la l ame i n t e r c e l l u l a i r e et de cer ta ines couches de la m e m b r a n e 
ce l lu la i re seu lement ) , des lacunes se f o r m e n t dans le bo is . 

A p ropos de ce m é m o i r e , M . T r é c u l , r appe lan t les obse rva t ions 
a n t é r i e u r e s fa i t es pa r l u i , é c r i v a i t auss i : « J e c ro i s donc ê t r e a u t o r i s é 
à penser q u ' i l existe des m a t i è r e s gommeuses c o n s t i t u a n t des c e l l u 
les v ivan tes , s é c r é t é e s par elles pa r c o n s é q u e n t , et d 'autres m a t i è r e s 
gommeuses r é s u l t a n t de la d é s o r g a n i s a t i o n des m e m b r a n e s de c e l 
l u l o s e . » 

M . W i e s n e r , ayan t o b t e n u une c o l o r a t i o n v i o l e t t e en t r a i t a n t à 
chaud de la g o m m e arab ique par de l 'acide c h l o r h y d r i q u e et de l ' o r -
c ine , a c o n c l u que la g o m m e r e n f e r m e u n f e r m e n t et que ce f e r m e n t 
au ra i t le p o u v o i r de t r a n s f o r m e r la ce l lu lose en g o m m e et en m u c i 
lage. 

M . R e i n i t z e r pense aussi que les g o m m e s arabiques des Prunus 
c o n t i e n n e n t u n f e r m e n t q u i sacchar i f ie l ' a m i d o n c o m m e le f a i t l a 
diastase. 

M . G u i g n a r d a o b t e n u la r é a c t i o n i n d i q u é e par M . W i e s n e r avec 
p l u s i e u r s g o m m e s : g o m m e a rab ique , g o m m e adragante , g o m m e de 
Bassora, g o m m e d ' A m y g d a l é e s , g o m m e de Cactus, g o m m e de Fero-
nia. Avec le n a p h t o l - a , i l a o b t e n u des co lo ra t i ons vo is ines de celles 
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q u i sont fourn ies par l 'o rc ine , quoique , d 'un bleu plus f o n c é . I l 
pense cependant que ces r é a c t i o n s sont dues à la p r é s e n c e de la 
ph lo rog luc ine dans les gommes . 

Les travaux les plus r é c e n t s n 'on t p u encore t rancher la quest ion. 
Cependant M. Mangin c ro i t que « les mucilages passent aux gommes 
de la m a n i è r e suivante : les mucilages pectiques à la gomme ara
bique et à la gomme du pays, et les mucilages mixtes (cellulosiques 
et pect iques) à la gomme adragante ( 1 ) » . 

On sait depuis longtemps quelles sont les r é g i o n s de la tige q u i 
produisent la g o m m e . 

La gomme adragante, f o u r n i e par les Astragalus, p rov ien t de la 
moel le et des rayons m é d u l l a i r e s des t iges. 

La gomme arabique, f o u r n i e par les Acacias, p rov ien t de l ' é co rce et 
d u l iber des tiges. 

La gomme du pays, f o u r n i e par les R o s a c é e s , p rov ien t du bois des 
t iges. 

Cette loca l i sa t ion des tissus susceptibles de p rodu i re la gomme 
expl ique p o u r q u o i i l est souvent n é c e s s a i r e de provoquer par des 
entai l les assez profondes l ' é c o u l e m e n t de la gomme adragante, tan
dis que la gomme arabique et la gomme du pays exsudent na ture l 
lement . 

Application.—La propriété que possèdent certaines membranes 
de se gonfler a été u t i l i s é e en pharmacie pour la p r é p a r a t i o n des 
mucilages. 

La connaissance du s i ège de ces produi t s permet de se rendre 
compte de la n é c e s s i t é d ' inciser p r o f o n d é m e n t les Astragales pour 
obteni r de la gomme adragante, et explique p o u r q u o i la gomme ara
bique et la gomme du pays s ' é c o u l e n t s p o n t a n é m e n t des Acacias et de 
nos arbres f r u i t i e r s . 

Les nouvelles recherches de M. Mangin c o n f i r m e n t e n t i è r e m e n t 
les r é s u l t a t s t r o u v é s par M. F r é m y qu i rappor ta i t à la pectose les 
g e l é e s obtenues avec des f r u i t s tels que les groseilles et les coings . 
Ces ge l ées corespondent aux mucilages pectiques dé M . Mangin . I l 
est probable que ce dernier auteur, en poursu ivan t ses recherches 
sur la membrane des Algues, pour ra b i e n t ô t donner des c a r a c t è r e s 
d i s t inc t i f s et des m é t h o d e s exactes pour c a r a c t é r i s e r la g é l o s e et les 
mucilages des Algues. 

(!) Lettre du 3 février 1894. 
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C H A P I T R E I V 

C O R P S G R A S 

Définition rt origine.— Les corpsgras sont encore des corps très ré
pandus dans le r è g n e v é g é t a l ; ce sont , sauf de rares except ions , des 
m a t i è r e s de r é s e r v e f o r m é e s par la p lante et r é e m p l o y é e s par elle au 
m o m e n t d u beso in . A u p o i n t de vue d u r ô l e p h y s i o l o g i q u e , ces corps 
se r a p p r o c h e n t donc des sucres et s u r t o u t de l ' a m i d o n . Les m a t i è r e s 
grasses v é g é t a l e s cons t i t uen t les hu i l e s v é g é t a l e s ( h u i l e d 'o l ive) ou 
les beurres v é g é t a u x (beur re de cacao). Cette d i s t i n c t i o n est b a s é e 
s i m p l e m e n t sur le p o i n t de f u s i o n de chacun de ces corps ; de tel le 
sorte que te l de ces corps peut ê t r e une h u i l e dans les c l ima t s t r o p i 
caux et u n beur re dans les c l i m a t s t e m p é r é s ; a ins i l ' h u i l e f o u r n i e 
par le f r u i t d u cocot ie r sous les t r o p i q u e s devien t le beur re de coco 
en Europe . 

M . Chevreu l a m o n t r é , d è s le c o m m e n c e m e n t de ce s i è c l e (1811-
1825), que les corps gras n a t u r e l s ne sont pas des e s p è c e s d é f i n i e s , 
ma i s qu ' i l s sont f o r m é s par u n m é l a n g e d ' e s p è c e s grasses o u p r i n c i 
pes gras . 

Les e s p è c e s grasses o u p r i nc ipe s gras sont , au c o n t r a i r e , des corps 
c h i m i q u e s n e t t e m e n t d é f i n i s . I l sont d o u é s de p r o p r i é t é s f ixes , don t 
la p lus r e m a r q u a b l e est l e u r saponification, c ' e s l - à - d i r e la f a c u l t é 
q u ' i l s o n t de se t r a n s f o r m e r en acides gras et en g l y c é r i n e en p r é 
sence de l 'eau, des alcal is et des oxydes m é t a l l i q u e s . Ces p r i n c i p e s 
gras na tu re l s d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é s c o m m e des é t h e r s f o r m é s par 
l ' u n i o n de la g l y c é r i n e et de t r o i s m o l é c u l e s d'acides gras, avec, é l i 
m i n a t i o n de t r o i s m o l é c u l e s d 'eau (Be r the lo t ) . 

_ O C l 8 H 3 3 0 
C 3 H 5 ( O H ) s - f - 3 C , 8 H » 4 0 2 = C 3 H 5 — O C l 8 H 3 8 0 - f - s H 2 0 

— O C 1 8 H 3 3 0 
Glycérine Acide oléique Trioléine 

Les acides t r o u v é s dans les corps gras d ' o r i g ine v é g é t a l e appar-
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t iennent à plusieurs s é r i e s : les plus nombreux appart iennent à la 
s é r i e de l'acide f o r m i q u e C n H 2 n 0 2 ; les p r inc ipaux sont les acides a c é 
t ique (H = 2), v a l é r i a n i q u e (n = o), capryl ique (n = 6), l aur ique 
(n = 12), myr i s t i que (n = 14), pa lmi t ique (n = 16), margar ique 
(n = 17), s t é a r i q u e i n = 18), arachidique (n = 20), carnaubique 
( g u i k g o ï q u e ) (n = 2 4 ) , t h é o b r o m i q u e (n = 64). 

D'autres appart iennent à la sé r i e de l 'acide acryl ique C D H 2 n - 2 0 2 

Les p r inc ipaux sont : les acides crotonique (n — 4 Î , t i g l in ique 
(n = 5), mor ing ique (n = 1 5 ) , h y p o g é i q u e (n = 16). o l é i q u e (n = 18), 
s i n a p o l é i q u e o u b r a s s o l é i q u e ( n = 2 0 ) , é r u c i q u e o u brassique (n = 22). 

E n f i n quelques autres appart iennent à d i f f é r e n t e s s é r i e s : 
A la s é r i e C n H 2 n - 4 0 2 , l 'acide l i n o l é i q u e (» = 16). 
A la s é r i e C n H 2 n - 6 0 2 l 'acide l i n o l é n i q u e e t i s o l i n o l é n i q u e ( n = 18). 
Tous ces acides sont monobasiques, à f o n c t i o n s imple . Quelques 

rares acides sont à f o n c t i o n mix t e ; nous ci terons l 'acide r i c i n o l é i q u e 
et r i c i n i s o l é i q u e qu i ont tous deux pour f o r m u l e C 1 8 H 3 4 0 3 . 

I l r é s u l t e de ces not ions que la v a r i é t é des corps gras naturels peut 
ê t r e i n d é f i n i e , les m é l a n g e s pouvant se p rodu i re dans des propor
t ions variables. C'est ce qu i explique les p r o p r i é t é s d i f f é r e n t e s de 
chacun des corps gras naturels ; chaque plante p rodu i t des m a t é r i a u x 
d i f f é r e n t s , et chacun de ces m a t é r i a u x est en p ropor t ions variables 
suivant l ' e spèce c o n s i d é r é e ; i l faut a jou ter que les corps gras na tu 
rels extraits des v é g é t a u x cont iennent en d i sso lu t ion u n cer ta in n o m 
bre de pr incipes qu i augmentent encore les d i f f é r e n c e s de compo
s i t ion de chacun de ces produi t s . 

Nous indiquerons , comme nous l 'avons d é j à f a i t pour d'autres p r o 
duits , les h y p o t h è s e s les plus acceptables pour expl iquer la g e n è s e 
des corps gras dans les v é g é t a u x . «Il serait p e u t - ê t r e d i f f i c i l e , d i t M . A. 
Gautier (1), d ' indiquer exactement le m é c a n i s m e producteur de ces 
substances. Mais si l ' on t ien t compte de la p r é s e n c e constante de 
l 'acide f o r m i q u e dans les feui l les des v é g é t a u x r é s i n e u x ou riches en 
graisses, si l ' on se rappelle, d'autre part , que l ' o x y g è n e d é g a g é par les 
feui l les est sensiblement égal en vo lume à l'acide carbonique a b s o r b é , 
i l semble que les é q u a t i o n s suivantes, q u i t i ennen t compte de ces 
condi t ions , doivent ê t r e s i n g u l i è r e m e n t proches de la v é r i t é : 

(1) Chimie biologique, p. 57-58. 
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3 CO 2 - f 4 H 2 0 = C 3 H 8 0 3 4 - 7 O 
6 vol. Glycérine 7 vol. 

et 
34 CO 2 - T - 3 4 H 2 0 = C 1 8 H 3 S 0 2 - l - 1 6 C H 2 0 2 - f 68 0 

60 vol. Ac. stéarique Ac. formique 68 vol. 

« C e t t e h y p o t h è s e s 'appuie encore sur l ' ob se rva t i on souven t f a i t e 
de la t r a n s f o r m a t i o n des hydra te s de carbone en hu i l e s et graisses à 
ce r ta ins m o m e n t s de l a v ie de la p l an t e . Dans les f r u i t s et les f e u i l l e s 
de l ' o l i v i e r , o n t r o u v e , aux m o i s de sep tembre et d 'oc tobre , une grande 
q u a n t i t é de m a n n i t e , q u i d i s p a r a î t peu à peu à mesure qu ' augmente 
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t l ' h u i l e q u i se concent re dans le f r u i t m û r . O n 
p o u r r a i t e x p l i q u e r ce f a i t pa r les é q u a t i o n s ci-dessus o u par la s u i 
vante q u i adme t que cette t r a n s f o r m a t i o n de la m a n n i t e en h u i l e se 
p r o d u i t u n i q u e m e n t par per te d 'eau et d'acide ca rbon ique 

11 C 6 H K O f i = C 5 1 H 9 4 0 6 - f 36 H 2 0 - f 1 5 CO 2 » 
Mannite Margaro-oléine 

Q u o i q u ' i l en soi t , les e s p è c e s grasses les p lus r é p a n d u e s dans les 
v é g é t a u x sont l a t r i p a l m i t i n e o u t r i m a r g a r i n e C 3 H 5 ( O C 1 6 H 3 1 0 ) 3 , la 
t r i s t é a r i n e C 3 H 5 ( O C 1 8 H 3 5 0 ) 3 et la t r i o l é i n e C 3 H 5 ( O C 1 8 H 3 3 0 ) 3 . Les deux 
p r e m i è r e s sont sol ides ; la t r i p a l m i t i n e f o n d à 61° et se so l id i f i e à 46° ; 
la t r i s t é a r i n e f o n d à 71° et se so l id i f i e à 55° ; elles se t r o u v e n t s u r t o u t 
r é p a n d u e s dans les beur res ; la t r i o l é i n e est l i q u i d e à 10° et m ê m e 
au-dessous, elle est r é p a n d u e p r i n c i p a l e m e n t dans les hu i l e s . 

A c ô t é de ces t r o i s corps , les corps gras peuven t c o n t e n i r u n g rand 
n o m b r e d 'autres é t h e r s g l y c é r i q u e s , c o m m e la t r i a c é t i n e C 3 H 5 (OC 2 H 3 0)3 
(dans l ' h u i l e de f u s a i n ) , la t r i l a u r i n e C 3 H 5 ( O C 1 2 H 2 3 0 ) 3 (dans l ' h u i l e de 
coco), la t r i m y r i s t i n e C 3 H f i ( O C u H 2 7 0 ) 3 (dans le beur re de muscade) , 
la t r i a r a c h i n e C^H 5 ( O C 2 0 H 3 9 0 ) 3 (dans l ' h u i l e d 'a rachide) , etc. 

I l f a u t encore r e m a r q u e r que les corps gras c o n t i e n n e n t aussi , soi t 
des é t h e r s g l y c é r i q u e s , tels que l ' a c é t o - d i v a l é r i n e , la v a l é r o - d i s t é a -
r i n e , etc., r é s u l t a n t de la s apon i f i c a t i on de la g l y c é r i n e par p l u 
s ieurs acides gras à la f o i s , so i t des acides gras l i b r e s , soi t des acides 
gras c o m b i n é s à des a lcal is et c o n s t i t u a n t des savons. 

E x p o s é s à l ' a i r , t ous les corps gras s ' a l t è r e n t ; i l s absorbent peu à 
p e u l ' o x y g è n e de l ' a i r ; les uns ranc issen t en d o n n a n t de l 'acide car
b o n i q u e et des acides gras, t o u t en res tant l i q u i d e s ( h u i l e d 'o l ive , 
d 'amandes douces, de f a î n e s , de noise t tes , de navet te) , les autres 
s ' é p a i s s i s s e n t , se changen t p lus o u m o i n s v i t e en une masse t ranspa
ren te , l é g è r e m e n t é l a s t i q u e , à aspect r é s i n e u x ; ces corps gras son t 
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dits siccatifs, i ls cont iennent g é n é r a l e m e n t peu de t r i o l é i n e , mais en 
assez grande p r o p o r t i o n de la t r i l i n o l é i n e C 3 H 5 ( O C l 6 H 2 T 0 ) 3 et de la 
t r i l i n o l é n i n e C 3 H 5 ( 0C 1 8 H 2 9 0 ) 3 (huiles de r i c i n , de l i n , de chanvre, 
d'oeillette, de c h è n e v i s ) . Tous les corps gras laissent sur le papier une 
tache transparente, ne disparaissant pas à l 'a i r . Ces taches disparais
sent avec la terre salinelle (s i l ico-aluminale) et la terre de p ipe . 

Réactions microchimiques. — Différentes réactions permettent de se rendre compte 
de l'existence des matières grasses dans les tissus desvégétaux. 

I . — Si la coupe de l'organe à étudier est portée dans l'eau, les matières grasses 
qui existent dans les cellules sous forme de petits globules étant insolubles dans 
l'eau, se réunissent et ne tardent pas à former des sphères plus grosses. Ces grosses 
gouttelettes de matières grasses peuvent déjà être distinguées et reconnues par un 
œil exercé aux observations microscopiques, sans le secours d'aucun réactif. 

Ces sphères huileuses possèdent une réfringence particulière. En coupe optique, 
la goultelette est gris clair, entourée d'un bord sombre, étroit, nettement circonscrit; 
si on élève le tube de manière à observer la gouttelette huileuse à sa partie supé
rieure, le centre s'éclaircit, devient brillant, tandis que le bord noir s'élargit, s'es-
tompant à sa périphérie; si, au contraire, on abaisse le tube de façon à observer la 
partie profonde de la sphère, après avoir dépassé la coupe optique, la partie centrale 
semble se rétrécir, le bord noir prend une teinte grisâtre, s'élargit un peu, se fon
dant vers le centre, en même temps qu'à la périphérie la ligne grise devient un peu 
flou. 

I l n'est pas toujours facile de distinguer ainsi les corps gras contenus dans les 
cellules, s'il n'existe pas de réaction microchimique caractéristique de ces corps; on 
peut cependant arriver à déceler leur présence par les réactions suivantes: 

I I . — Ils sont insolubles dans l'eau froide ou chaude, ils sont peu ou pas solubles 
dans l'alcool froid et dans l'acide acétique, excepté l'huile de ricin qui se dissout à 
froid dans l'alcool et aussi dans l'acide acétique, ce qui semble le rapprocher des 
huiles essentielles qui, elles, sont toujours solubles dans ces véhicules. 

Ils sont solubles dans l'alcool chaud, l'éther, le chloroforme,la benzine, le sulfure 
de carbone, l'acide phénique, le pétrole, l'acétone et les huiles essentielles (comme 
l'essence de girofle, par exemple). 

III.—Le chloral en solution aqueuse agit comme l'acide acétique, c'est-à-dire qu'il 
ne dissout pas les matières grasses (Meyer). 

IV.— La teinture d'Alkanna (ou teinture d'Orcanette) colore les corps gras en rouge-
brun^). Cette réaction n'est pas caractéristique des matières grasses, les huiles es
sentielles et les résines se colorent aussi d'une manière intense par ce réactif. Quoi 
qu'il en soit, elle doit être signalée ici. 

I l faut laisser la coupe pendant un certain temps dans la teinture, souvent même 
une ou deux heures; la chaleur active un peu la réaction. 

V.— L'acide osmique, en solution aqueuse à 1 o/o, colore lentement les matières 
grasses en brun foncé ou en noir. Cette réaction n'est pas non plus caractéristique 
des corps gras; beaucoup d'autres matières organiques se colorent ainsi, les huiles 
essentielles en particulier. 

Cependant, d'après les recherches d'Altmann, toutes les matières grasses ne seraient 
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pas susceptibles de se colorer en brun ou en noir par l'acide osmique. Les acides 
palmitique et stéarique, ainsi que leur éther glycérique, ne se coloreraient pas; l'acide 
oléique et l'oléine, au contraire, se coloreraient. 

L'eau oxygénée décolore les matières grasses colorées par l'acide osmique. L'es
sence de térébenthine, le xylol, l'éther et la créosote auraient la même propriété 
(Flemming). 

V I . — Porter les coupes dans une goutte de glycérine pure fortement sucrée, po
sée sur une lamelle couvre-objet qui, renversée la face supérieure en bas, sert de 
couvercle à une petite chambre formée par un anneau de verre collé sur une lame 
porte-objet. Dans l'intérieur de cette chambre, on fixe également un autre anneau de 
diamètre plus petit et de hauteur moindre; i l détermine, avec le'premier, la formation 
d'un espace annulaire, dans lequel on met de Yacide chlorhydrique pur. Cet acide 
émet des vapeurs d'hydrates d'acides, qui sont absorbées par la glycérine très avide 
d'eau. Au bout de 25 à 30 heures, le contenu des cellules s'est peu à peu détruit et 
l'huile se rassemble en un ou plusieurs globules faciles à observer. En exposant la 
préparation à des vapeurs d'iode pendant une ou deux secondes, l'huile se colore en 
un beaujaune d'or transparent (Mesnard). 

V I L — L e bleu de quinoléine (Chinolinblau, cyanine) donne une coloration bleu 
intense avec les matières grasses. I l doit être employé en solutions très étendues; 
comme i l est insoluble dans l'eau, on doit d'abord le faire dissoudre dans l'alcool à 
36" qu'on étend d'un égal volume d'eau. Si les coupes colorées sont montées dans la 
glycérine, après 24 heures, les matières grasses apparaissent nettement colorées en 
bleu, alors que les noyaux cellulaires, d'abord colorés en violet, sont décolorés et 
que le protoplasme reste coloré en bleu clair. Pour activer la coloration bleue, i l 
suffit de porter les coupes colorées dans une solution de potasse à 40 o/o; l'élection 
de la matière colorante! est alors immédiate. 

Localisation. — On arrive ainsi à voir dans quelles cellules sont 
l o c a l i s é e s les m a t i è r e s grasses. B i en que la p l u p a r t des r é a c t i o n s 
m i c r o c h i m i q u e s é n u m é r é e s soient i den t iques à celles que nous d o n 
nerons p o u r les hu i l e s essentielles, nous pouvons d i re d è s m a i n t e 
nan t que, sauf une excep t ion (beurre de Myrica o u c i re de Myrica), 
toutes les m a t i è r e s grasses sont contenues dans des cel lules q u i ne 
sont pas d i f f é r e n c i é e s m o r p h o l o g i q u e m e n t , t and i s que toutes les 
hu i l e s essentielles sont l o c a l i s é e s dans des ce l lu les o u dans des l a c u 
nes m o r p h o l o g i q u e m e n t d i f f é r e n t e s des cel lules q u i f o r m e n t le t i s su 
au m i l i e u d u q u e l se t r o u v e l ' h u i l e essent iel le . 

E n effe t , le p lus souvent , les m a t i è r e s grasses j o u e n t le r ô l e de 
m a t i è r e s de r é s e r v e ; elles sont dans les cel lules de l ' a l b u m e n 
( r i c i n , coca, e tc . ) , o u dans celles des c o t y l é d o n s (amandes, arachides , 
e t c . ) ; q u e l q u e f o i s , l ' a l b u m e n et les c o t y l é d o n s sont o l é a g i n e u x ( l i n , 
Myristica, Papaver, e t c . ) . 

Dans les organes r e p r o d u c t e u r s s e x u é s ( œ u f s ) o u a s e x u é s (spores) 
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de nombreuses Thal lophytes , on t rouve des m a t i è r e s grasses const i 
tuant les m a t i è r e s de r é s e r v e . 

Ai l l eu rs , les m a t i è r e s grasses sont contenues dans le p é r i c a r p e 
d 'un cer ta in nombre d é t r u i t s m û r s (Olea, Persea, Elieis, Sumac, etc.) . 
Cependant, tous les organes peuvent r e n f e r m e r des m a t i è r e s grasses : 
les feui l les , les tiges, les racines, les rh izomes, etc., mais elles s'y 
t rouvent en si petite q u a n t i t é qu 'on ne peut les extraire de ces orga
nes. 

L 'hu i l e de f o u g è r e m â l e est la seule q u i soit extraite d 'un organe 
autre que le f r u i t ou la graine; mais cette hu i le p rovenant des rh izo 
mes est sou i l l é e par d'autres p rodu i t s , et no tamment par une hu i l e 
essentielle que cont ient le rh izome de cette plante. 

Ce ne sont plus alors des m a t i è r e s q u i se r é s o r b e n t pendant la 
d u r é e de vie latente du f r u i t ; elles subissent des t rans format ions 
dont la p lupa r t nous é c h a p p e n t . Nous ne pouvons plus alors les 
c o n s i d é r e r comme des m a t i è r e s de r é s e r v e stables, mais comme 
des m a t i è r e s de r é s e r v e t ransi toires . 

Dans le Myrica cerifera, la m a t i è r e grasse est e x s u d é e à la surface 
du f r u i t par des organes s p é c i a u x q u i f o r m e n t des massifs s é c r é t e u r s 
d é p e n d a n t de la couche superficielle du p é r i c a r p e . Ces massifs s é c r é 
teurs f o r m e n t e x t é r i e u r e m e n t des saillies et donnent , en outre de la 
m a t i è r e grasse, une substance o l é o - r é s i n e u s e . En dehors de cette 
exception, nous ne pensons pas que d'autres plantes exsudent ainsi à 
l ' e x t é r i e u r la m a t i è r e grasse qu'elles produisent ; encore f a u t - i l 
remarquer que la m a t i è r e grasse d o n n é e par le Myrica cerifera est 
m ê l é e à de l ' o l é o - r é s i n e . 

La p lupar t des auteurs admettent que le corps gras f o u r n i par les 
graines du Stillingia sebifera Michx f s u i f ou cire de Stillingia) est ex
s u d é aussi à la surface du f r u i t ; mais, d ' a p r è s le m é m o i r e de Hosie, 
la m a t i è r e huileuse serait cer ta inement contenue dans le p é r i c a r p e 
et dans la semence du Stillingia. L 'e r reur p rov ien t p e u t - ê t r e de ce 
que les Chinois appellent ce p rodu i t Pi-yu, ce q u i veut di re : hu i le 
e x t é r i e u r e ou hu i le de surface. Dans tous les cas, i l d é c o u l e ne t tement 
d u m é m o i r e de Hosie que l 'hui le est r e n f e r m é e dans les cellules paren
chymateuses du m é s o c a r p e et de l ' a lbumen du Stillingia. Celui-c i 
rentre donc dans la c a t é g o r i e normale . 

Les m a t i è r e s grasses peuvent se t rouver en grande abondance dans 
certaines graines. 

La graine de l i n en cont ient de 20 à 30 o/o; les g ra inesdu r i c i n , de 
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l ' amand ie r , de l ' o l i v i e r , de l ' a rach ide en r e n f e r m e n t e n v i r o n 50 o / o ; 
celles du cacaoyer 56 o / o , celles d u pavo t 60 o/o, etc. 

Application à la pharmacie. — Comme pour l'amidon, plus exclu
s i v e m e n t m ê m e que p o u r l ' a m i d o n , o n devra s'adresser aux f r u i t s 
m û r s o u aux gra ines a lors qu 'e l les sont aptes à sub i r la p é r i o d e de 
v ie l a ten te . D é p l u s , i l f a u t r e m a r q u e r que, m ê m e dans les gra ines , la 
m a t i è r e grasse f i n i t par s u b i r des m o d i f i c a t i o n s q u i r e n d e n t ces g r a i 
nes o u ces f r u i t s n o n seu lement i m p r o p r e s à l ' e x p l o i t a t i o n en vue de 
l ' e x t r a c t i o n des m a t i è r e s grasses, ma i s i m p r o p r e s m ê m e à la g e r m i 
n a t i o n . On sait que les gra ines o l é a g i n e u s e s pe rden t assez rap ide
m e n t l eu r s f a c u l t é s g e r m i n a t i v e s , a lors que les graines a m y l a c é e s les 
conservent l o n g t e m p s . Ce f a i t p r o v i e n t de ce que les m a t i è r e s grasses 
s 'oxydent r a p i d e m e n t et, une f o i s m o d i f i é e s , ne peuven t p l u s j o u e r le 
r ô l e des m a t i è r e s de r é s e r v e . 

Par sui te de la d i s s é m i n a t i o n des corps gras dans des pa renchy
mes d ivers et de l e u r l o c a l i s a t i o n dans des t issus r e l a t i v e m e n t p r o 
f o n d s , l ' e x t r a c t i o n ne p o u r r a se f a i r e que par express ion de l 'organe 
en t i e r à f r o i d o u à chaud (se lon le p o i n t de f u s i o n du p r o d u i t ) , o u 
b i e n à l 'a ide d ' u n d i s so lvan t a p p r o p r i é , ( é t h e r , é t h e r de p é t r o l e , s u l 
f u r e de ca rbone , e tc . ) . 

Nous a j o u t e r o n s , en t e r m i n a n t , que les ce l lu les q u i con t i ennen t des 
corps gras ne c o n t i e n n e n t pas d ' a m i d o n , en g é n é r a l (le Theobroma f a i t 
cependant excep t ion ) , m a i s u n ce r t a in n o m b r e de m a t i è r e s p r o t é i q u e s 
d o n t la p lus c o n n u e et la p lus r é p a n d u e est Yaleurone. ( V o i r p lus l o i n 
le paragraphe c o n s a c r é aux m a t i è r e s p r o t é i q u e s ) . 

LISTE DES CORPS GRAS (1) 

Champignons.— Huile d'Ergot (sclérote du Claviceps purpurea Tul.). 
Cryptogames vasculaires.— Huile de Fougère mâle (rhizome d'Aspidium Filix-Mas 

DC). 
Gymnospermes. — Huile de Sapin (graines dc-Picea excelsa), Huile de Pin (divers 

Pinus : P Pinea, P. Cembra, P. sylvestris, etc.). 
Palmiers. — Huile ou Beurre de Coco (albumen du Cocos nucifera L ), Huile ou 

Beurre de Palme (péricarpe d'Elaeis gaineensis Jacq.). 
Cupulifères. — Huile de Noisettes (amandes du Corylus Avellana L.) , Huile de 

Faîne (Fagus sylvatica L . ) . 

(1) Nous rangeons ces corps par famille, d'autant plus que c'est souvent un carac
tère général de la famille d'avoir des graines oléagineuses. 
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Juglandacécs.— Huile de Noix (amandes du Juglans regia L.). 
Myricacées. — Cire de Myrica ou Candie berry Myrtle (glandes superficielles des 

fruits de divers Myrica: M. gale L. , M. cerifera L. , M. cordifolia L . , etc.). 
Cannabinées. — Huile de Chènevis (graines du Cannabis saliva Lamk.). 
Myristicacées. — Beurre Muscade (albumen du Myristica fragrans Houtt.), Suif du 

Gabon (Myristica Kambo), Cire du Beurre de Bicuiba (Myristica surinamensis), 
Cire au Beurre d'Ocuba (Myristica sebifera). 

Lauracées. — Huile de Laurier (baies du Laurus nobilis L. , avec une forte propor
tion d'essence), Suif de Java (Cylicodaphne sebifera,. 

Papaveracées. — Huile d'OEiliette (graines du Papaver somniferum L. et du P 
nigrum L.), Huile de Glaucie (Glaucium luteum Scop. et du G. corniculalum 
Curt.), Huile d'Argemone (Argemone mexicana T.). 

Crucifères. — Huile de Colza (graines de Brassica campestris L.), Huile de Navette 
(Bi-assica Napus,v&r.oleiferaDC.), Huile de Moutarde blanche (Sinapis alba L.), 
Huile de Moutarde noire (Brassica nigra Koch.), Huile de Bavison (Sinapis 
arvensis L.), Huile de Cameline (Camelina satii>aDC). 

Bixaeées. — Huile ou Beurre de Chaulmoogra (albumen de Gynocardia odorata, 
B. Br.). 

Clusiacées. — Beurre du Kanya (Fruit du Pentadesma butyracea R. Br.), Beurre de 
Kokum [Garcinia indica Choisy). 

Linacées. — Huile de Lin (graines de Linum usitatissimum L.). 
Dipterocarpacées.— Suif de Bornéo (semences de divers Hopea), Suif d'Ochoco 

Dryobalanops sp.), Suif de la Casamance (Lophira alata Banks), Suif de Piney 
ou de Canara (Vateria indica). 

Malvacées. — Huile de coton (graines de divers Gossypium (G. herbaceum L. , G. 
arboreum L . , etc.), Beurre de Cacao (Theobroma Cacao L.). 

Euphorbiacées. — Huile de Ricin ou de Palma-Christi ou Gastor-oil 'graines du Ri-
cinus communis L.), Huile de Croton (Croton Tiglium L.), Huile infernale ou de 
Pignon d'Inde (Jatropha Curcas L.), Huile d'Epurge (Euphorbia Lathyris L.), 
Huile de Fontainea (Fontainea Pancheri), Huile de Bancoulier ou de Camiri ou 
de Kokum [Aleuritcs Arnibinux Pers.), Huile d'Ambrami ou de Bois (Aleurites 
cordata A. de Jus.), Suif végétal ou de la Chine ou de Chou-lah, le Pi-yu des 
Chinois (graines et mésocarpe du Stillingia sebifera Willd.) . 

Méliacées.— Beurre de Carapa (graines de Carapa guyanensis), Beurre de Maffouraire 
(Trichilia cmetica). 

Simarubacées. — Beurre de O'Dika (graines de Irvingia Gabonensis H. Bn.), Beurre 
d'Oba (Irvingia Smithii Hook. f.), Beurre de Caij-Caij (Irvingia-Olivieri Pierre). 

Térébinthacées. — Cire ou Beurre du Japon (mésocarpe du Rhus succedanea L . , 
R. vernicifera DG. et R. sylvestris Sieb. etZucc). 

Sapindacées. — Huile de Marron d'Inde (graines d'sEsculus Hippocastanum L.). 
Polygalacées. — Beurre de Malakang ou d'Arkalaki (graines de Polygala butyra

cea L.) . 
Celastracées. — Huile de Fusain (fruit à'Evonymus curopœa L.). 
Cornacées. — Huile de Savignon (graine de Cornus sanguinea L.). 
Bignoniacées. — Huile de Sésame (semences de Sesamum orientale L.). 
Moringées.— Huile de Ben (semences de Moringa optera Gaertn. et de M. ptervgo-

spcrma Gaertn). 
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Sapotacécs. — Huile d'Argan (graines d'Argania Sideroxylon Schousb.), Huile ou 
Beurre d'Illipe (Bassia longifolia L.) , Huile ou Beurre de Mohwah ou d'Yallah 
(Bassia lahfolia Boxb.), Beurre de Ghee ou Ghi (Bassia butyracea Roxb.), 
Beurre de Karite ou de Galam (Butyrosperniuni Parkii Kotsch.), Huile de Ma-
cassar (Schleichera trijuga Wil ld . ) , N'javé (Baillonella toxispcrma Pierre), Nou-
négou (Tieghernella Jollyana Pierre), Beurre d'Achras (Achras Sapota L.) , 
Balam (Palaquium Pisang Burck), etc. 

Gucurbitacées. — Huile de Courge (semences de divers Cucurbita). 
Oléacces. — Huile d'Olive (péricarpe de YOlea europea L . ) . 
Composées. — Huile de Soleil (graines de YHeiiardhus annuus L.), Huile de Madi 

(M'adia saliva), Huile de Niger ou Ram-Till (Gui^otia oleifera DC.). 

APPEN DICE 

CIRES 

Nous réserverons le nom de cires végétales à un certain nombre 
de corps solides, cassants, à s t r u c t u r e et aspect c i r e u x , p r o d u i t s n o n 
p lus à l ' i n t é r i e u r des ce l lu les v é g é t a t i v e s , ma i s f o r m a n t u n r e v ê t e 
m e n t c o n t i n u à la surface de la p lante (1) . 

Ces cires sont encore m a l connues au p o i n t de vue de l eu r c o m p o 
s i t i o n c h i m i q u e ; u n f a i t i m p o r t a n t cependant p a r a î t les c a r a c t é r i s e r ; 
t r a i t é e s par les a lcal is o u les acides é t e n d u s , elles ne donnen t pas de 
g l y c é r i n e . Ce sont b i e n des corps complexes , r é s u l t a n t d ' u n m é l a n g e 
de diverses m a t i è r e s c h i m i q u e s , ma i s i ls ne r é p o n d e n t pas à la dé f i 
n i t i o n d o n n é e p lus hau t des corps gras ; i l s ne c o n t i e n n e n t pas d ' é -
thers g l y c é r i q u e s ; ce sont des m é l a n g e s d'acides gras l ib res et de 
diverses autres substances, ces d e r n i è r e s p o u v a n t ê t r e t r è s n o m 
breuses d ' a i l l eu r s . 

Dans tous les cas, i l nous semble n é c e s s a i r e de s é p a r e r ces cires 
v é g é t a l e s des corps gras n a t u r e l s . D u reste, au p o i n t de vue de l ' o r i 
g ine bo tan ique , l a d i f f é r e n c e est ne t te , s imp le , f ac i l e à é t a b l i r . 

Toutes les cires v é g é t a l e s sont des p r o d u c t i o n s cu t i cu la i r e s ; elles 
r é s u l t e n t de la c é r i f i c a t i o n de la m e m b r a n e , soit qu 'e l les i m p r è g n e n t 

(1) On donne improprement le nom de cires à plusieurs produits végétaux rentrant 
nettement dans les corps gras : la cire de Myrica, cire du Japon, par exemple. 
Nous avons placé ces derniers corps avec les corps gras parce qu'ils ont la même 
composition et la même origine qu'eux. 
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la cut icule é p i d e r m i q u e sans transsuder à l ' e x t é r i e u r ( é p i d e r m e des 
tiges d'Acer, des feui l les du Cycas et de VAloes, par exemple) , soit que 
non seulement elles i m p r è g n e n t la cut icule , mais qu'elles f o r m e n t 
u n endui t c ireux à l ' e x t é r i e u r (endui t des feui l les du Ceroxylon, du 
Copernicia, du Brassica, des tiges de Saccharum, etc.) . 

Dans le p remier cas, la cire ne s ' a p e r ç o i t pas d i rectement , mais si 
on f a i t b o u i l l i r une parcelle de l ' é p i d e r m e dans de l 'eau, on la vo i t 
exsuder sous f o r m e de petites gouttelettes r é f r i n g e n t e s . 

Dans le second cas, le r e v ê t e m e n t c i reux est vis ible au microscope. 
I l su f f i t de fa i re une coupe mince de l 'organe pour observer au-dessus 
de l ' é p i d e r m e u n endui t g é n é r a l ou l o c a l i s é . I l f au t avoir soin, 
pour faire de bonnes p r é p a r a t i o n s , de ne pas por ter les coupes dans 
l ' eau; ce v é h i c u l e ne m o u i l l a n t pas la c i re , i l s ' interposerait des 
globules d'air qu i g ê n e r a i e n t l 'observat ion. On doi t donc mon te r les 
coupes directement dans l 'a lcool à f r o i d . 

De Bary a p a r t i c u l i è r e m e n t é t u d i é ces enduits c i reux ; i l en d i s t in 
guait quatre sortes, d ' a p r è s la f o r m e et la d ispos i t ion qu ' i l s affectent. 

1° R e v ê t e m e n t c i reux en couches membraneuses . — Suivant son 
é p a i s s e u r , cette couche a l'aspect d 'un vern is h o m o g è n e , cassant 
(Sempervivum, Thuia), ou d 'un f eu i l l e t b r i l l a n t (Cereus, Taxas , ou 
d'une couche é p a i s s e avec des stries perpendiculaires à la surface 
cut icula i re (Ceroxylon, Copernicia). Cette couche membraneuse est 
t o u j o u r s i n t e r rompue au-dessus des stomates. 

2° R e v ê t e m e n t c i reux en b â t o n n e t s . — Les b â t o n n e t s c i reux peu
vent ê t r e plus ou moins longs ; i ls sont perpendiculaires à la surface ; 
certains p r é s e n t e n t souvent une e x t r é m i t é l ib re r e c o u r b é e en boucle 
(Saccharum, Strelitzia, Benincasa, etc.). Ces b â t o n n e t s peuvent , lo r s 
qu ' i l s sont t r è s r a p p r o c h é s , t ou t en restant cependant i s o l é s les uns 
des autres, recouvr i r toute la surface (Saccharum, Strelitzia), ou b ien 
ils f o r m e n t de petits amas de faisceaux s t r i é s long i tud ina lemen t 
( f r u i t s du Benincasa, du Coix, etc.). 

3° R e v ê t e m e n t c i reux granuleux. — La couche cireuse est f o r m é e 
par de petits granules qu i t a n t ô t se touchent , f o r m a n t a insi u n enduit 
con t inu , i n t e r r o m p u seulement au-dessus des stomates (feui l les 
d'Iris, de Tulipa, du Brassica, etc.), t a n t ô t sont i s o l é s et cons t i tuent 
alors des amas é p a i s , plus ou moins é l o i g n é s ( feui l les de Tropieo-
lum, Yitis, etc.). 

4° R e v ê t e m e n t c i reux en masses i r r é g u l i è r e s . — Dans ce dernier 
cas, la cire f o r m e des couches s u p e r p o s é e s , t r è s i r r é g u l i è r e s , é p a i s -



ses i c i , p lu s m i n c e s là ( f eu i l l e s d'Eucalyptus, Ricïnus, Acacia, Secale, 
etc . ) . 

De Bary pensa i t q u ' i l ne f au t pas v o i r dans la p r o d u c t i o n de ces 
c i res v é g é t a l e s u n p r o d u i t de s é c r é t i o n d u p r o t o p l a s m e ; i l adme t t a i t 
que c'est une m o d i f i c a t i o n de la m e m b r a n e . I l basait sa m a n i è r e de 
v o i r sur l ' i m p o s s i b i l i t é d 'observer la c i re à l ' i n t é r i e u r de la ce l l u l e . 

Cet e n d u i t c i r e u x donne souvent aux f eu i l l e s u n aspect g lauque. I l 
s u f f i r a de rappe le r l 'aspect p a r t i c u l i e r s i c o n n u des f eu i l l e s de c h o u 
et de r i c i n . A i l l e u r s , i l f o r m e une couche b l a n c h â t r e , q u i s ' e n l è v e 
par s i m p l e f r o t t e m e n t (tige de canne à sucre , f eu i l l e s de Ceroxylon); 
e n f i n c'est encore à la c i re q u est d û l 'aspect s a t i n é de cer ta ins f r u i t s 
( r a i s in , p r u n e , e tc . ) ; dans ce d e r n i e r cas, o n donne au r e v ê t e m e n t 
c i r eux le n o m de fleur o u de pruine. 

La cire v é g é t a l e j o u e t o u j o u r s u n r ô l e p h y s i o l o g i q u e p r o t e c t e u r ; 
elle p r o t è g e l 'organe sur l eque l elle s'est d é p o s é e et l ' e m p ê c h e d ' ê t r e 
m o u i l l é par l ' eau . 

El le est a m o r p h e dans le p r e m i e r cas seu lement ; dans les t r o i s 
autres , elle a une s t r uc tu r e c r i s t a l l i n e et se m o n t r e b i r é f r i n g e n t e 
( W i e s n e r ) . 

Caractères microchimiques. — Insolubles dans l'eau. Traitées par l'eau bouil
lante, les cires fondent, se réunissent en gouttelettes, leur point de fusion étant 
au-dessus de 100°. Le point de fusion varie de 84° (cire de Garnauba) à 72° (cire de 
Ceroxylon). 

Insolubles dans l'alcool à froid ; solubles dans l'alcool à chaud. Solubles en partie 
dans l'éther. Chauffé avec de la teinture alcoolique d'Orcanette, la cire fond et se 
colore en rouge. 

Utilisation.— Ces cires végétales ne sont d'aucun emploi en phar
mac ie ; cependant nous devons s ignaler que certaines d 'entre elles sont 
e x p l o i t a b l e s ; i l s u f f i t de gra t te r l é g è r e m e n t les surfaces sur lesquel les 
elles se d é p o s e n t ; la surface g r a t t é e est suscept ible de r é g é n é r e r l a 
c i re au b o u t d ' u n c e r t a i n t e m p s . 

E m p l o y é e s pures o u m é l a n g é e s avec de la c i re d 'abe i l le , elles ser
ven t à la f a b r i c a t i o n des bougies . Celles q u i p e u v e n t ê t r e e x p l o i t é e s 
sont peu n o m b r e u s e s . V o i c i les p r i n c i p a l e s cires v é g é t a l e s e m p l o y é e s 
dans le c o m m e r c e : 

Cire de Ceroxylon. — Produite par l'enduit cireux des feuilles du 
Ceroxylon andicola H . B n . (Pa lmie r s ) . 



La cire de Carnauba. — Produi te par les feui l les du Copernicia 
cerifera Mart ius . (Palmiers) . 

La cire de la canne à sucre ou Cerosie p rodui te par les tiges du 
Saccharum officinarum L . ( G r a m i n é e s ) . 

La cire de Benincasa.— Produi te par le f r u i t du Benincasa cerifera 
Savi ( C u c u r b i t a c é e s ) . 

BIBLIOGRAPHIE 

Bary (de).— Ueber die VVachsiïberziige der Epidermis. (Bot. Zeitung, 1871, pp. 
129 et 566). 

Beauvisage (D r G.).— Les matières grasses. (Bibliothèque des connaissances 
utiles, Paris, Baillière, 1891). 

Boëry .— Les plantes oléagineuses. (Baillière, 1880). 
Gérard.— Sur les matières grasses de deux champignons appartenant à la famille 

des Hyménomycètes. (Journ. de Pharm. et de Ch., t. X X I I I , 1891, N° 1). 
Heckel(Ed.).— Sur la graine d'Owala (Pentaclethra macrophylla Benth). (Répertoire 

de Pharm., 1392;. 
— Sur les végétaux qui produisent le beurre et le pain dVO'Dika» du Gabon-

Congo et sur les arbres producteurs de la graine et du beurre de «Caij-
Caij» de Gochinchine et du Cambodge, valeur comparée de ces 2 produits. 
(Mémoire des Annales du Musée et de l'Institut colonial de Marseilbe, 1893). 

Hosie.— Vegetable Tallow. (The Pharmaceutical Journal and Transactions. N°1086, 
1891, p. 943). 

Mesnard.— Becherches sur la localisation des huiles grasses dans la germination 
des graines. (C. R. Acad. Se. Paris, t. CXIV, 1893, p. 112). 

— Recherches sur la formation des huiles grasses et des huiles essentielles dans 
les végétaux. (Ann. Se. Nat. Bot.,lm° série, t. X V I I I , p. 257). 

Meyer.— Das Chlorophyllkorn. Leipzig, 1883. 
Mi l l i e r (Karl.).— Ueber ein fettes Oel aus Lindensamen. (Berichte der deutsch. bot. 

Gessells., Bd. V I I I , 1890, p. 372). 
Opitz (Ernst.).— Ueber das Fett und ein atherisches Oel der Sabadillsamen. (Ar-

chiv. der Pharmacie. Bd. 229, 1891, p. 265,. 
— Ueber das Fett aus Amanita pantherina und Bolctus luridus (loc. cit., p. 290). 

Planchon (L.). — Etude sur les produits de la famille des Sapotées. (Thèse). 
Montpellier, 1888. 

Schmidt (R.-IL). — Ueber Aufnahme und Verarbeitung von fetten Oelen durch 
Pflanzen. 'Flora, 1891). 

Th i immel und Kwasnik.— Chemische Untersuchungen des fetten Oeles von 
Schlcichera trijuga Wi l ld . , Makassarol. (Archiv.d. Pharm.. Bd 229, 1891, 
p. 182,;. 

Twerdomedoff S.).— Ueber die Bestandtheile des fetten Oeles von Cyperus 
escu'.entus und einige neue Derivatc der Myristinsaiire. 8° Baunschweigg, 
1890. 



— 5 9 — 

V i g n o l o (J.-B.).— Le Caij-Caij ou Irvingia Oliveri Pierre et des Irvingia en gé 
néral. (Thèse), Montpellier, 1886. 

Wiesner.— Beobachtungen ùber die Wachsùberzùge der Epidcrmis. (Bot. Zei
tung, 1871, p. 769). 

— Ueber die krystallinische Beschaffenheit der geformten Wachsùberziige pflan-
zicher Oberhaùtc (Bot. Zeit., 1876, p. 225). 



CHAPITRE V 

E S S E N C E S E T R É S I N E S 

Définition et origine. — Nous réunissons dans ce chapitre non seu
lement les essences ou huiles essentielles et les r é s i n e s , mais aussi 
des corps s imilai res complexes comme les g o m m e s - r é s i n e s , les o l é o -
r é s i n e s ( t é r é b e n t h i n e s ) et les baumes. 

Tous ces noms d é s i g n e n t des corps plus ou moins complexes, ne 
r é p o n d a n t pas à une f o r m u l e ch imique fixe ; ce ne sont pas des ma
t i è r e s de compos i t ion net tement d é f i n i e . 

Comme les m a t i è r e s grasses, i ls r é s u l t e n t d 'un m é l a n g e de p lu 
sieurs corps, mais nous ne connaissons pas t o u j o u r s les m a t i è r e s qu i 
les const i tuent , tandis que nous connaissons à peu p r è s tous les corps 
ch imiques q u i const i tuent les m é l a n g e s d é s i g n é s sous le n o m de 
m a t i è r e s grasses ; ce sont les modif ica t ions presque cont inuel les de 
leurs composants qu i rendent leur é t u d e d i f f i c i l e ; u n grand nombre 
d'entre eux sont encore l 'ob je t de t ravaux impor tan t s de la part des 
chimis tes . 

Quoi q u ' i l en soit , la p lupar t de ces p rodu i t s sont e m p l o y é s soit 
d i rec tement comme pr incipes m é d i c a m e n t e u x , soit comme des ma
t i è r e s p r e m i è r e s d ' o ù l ' on extrait d'autres pr incipes m é d i c a m e n t e u x . 
A ins i l'essence de c i t r o n , le mast ic , l ' o l é o - r é s i n e de copahu, les t é r é 
benthines de C o n i f è r e s , le baume de t o l u , les g o m m e s - r é s i n e s telles 
que l 'encens, la m y r r h e , l ' a s a - f œ t i d a , le galbanuni , etc., sont em
p l o y é s en pharmacie sans modi f ica t ions , tels qu ' i l s d é c o u l e n t des vé 
g é t a u x qu i les fournissent , tandis que l'essence de t é r é b e n t h i n e , le 
t h y m o l , l ' e u g é n o l , les camphres, etc., sont des pr incipes m é d i c a m e n 
teux qu i existent tout f o r m é s dans l ' u n quelconque ou dans plusieurs 
de ces produi ts complexes; ils sont extraits , par d i f f é r e n t s p r o c é d é s , 
des plantes qu i les ont f o r m é s . 

11 y a l ieu cependant de r é u n i r tous ces corps dans u n m ê m e cha
p i t r e ; outre qu ' i ls r é p o n d e n t h des groupes pharmaceut iques b ien 
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connus , i l s o n t une l oca l i s a t i on net te et d é f i n i e q u i les r approche les 
uns des autres ; l e u r g e n è s e dans le v é g é t a l est aussi i d e n t i q u e . 

I l s sont c o n s t i t u é s , en ef fe t , par des h y d r o c a r b u r e s i s o m è r e s d u 
t é r é b e n t h è n e C 1 0 H 1 6 et des c o m p o s é s o x y g è n e s d é r i v a n t par o x y d a t i o n 
o u par h y d r a t a t i o n de ces h y d r o c a r b u r e s . 

P o u r D i p p e l , c'est l ' a m i d o n q u i se t r a n s f o r m e d i r e c t e m e n t en es-
SCI1CG 

5 C 6 H 1 0 O 5 = 3 C 1 0 H 1 6 - f - H 2 0 + 2 4 0 

et l 'essence s 'oxydan t f o r m e de la r é s i n e 

2 G 1 0 H 1 6 - j - 3 0 = 4 ( C 1 0 H 1 3 O ) 2 - { - H 2 0 

P o u r M . A . Gaut ie r , c'est le glucose q u i se t r a n s f o r m e en essence 
et donne de l 'ac ide f o r m i q u e q u i se r e n c o n t r e t o u j o u r s , n o t a m m e n t 
dans les f e u i l l e s des p ins et des sapins. 

3 C 6 H 1 2 0 6 = C l 0 H 1 6 - j - 8 C 0 2 H 2 + 2 H 2 0 

E n s 'oxydant , ces h y d r o c a r b u r e s f o r m e n t les camphres C 1 0 H l c O , et 
en s ' hyd ra t an t des a lcools C 1 0 H 1 8 O . << D 'au t re pa r t , les h y d r o c a r b u r e s 
C n H 2 n p r o d u i s e n t , en s o x y d a n t , les a l d é h y d e s et les acides q u ' o n 
r e t r o u v e souven t à c ô t é d 'eux, t é m o i n l 'essence d ' ' E v c a h j p t u s 
globulus q u i c o n t i e n t à la f o i s u n t é r é b è n e C 1 0 H 1 G et les a l d é h y d e s 
b u t y r i q u e et v a l é r i a n i q u e . E n s 'hydra tan t e n f i n , ces h y d r o c a r b u 
res en C n H 2 n o u C n H 2 n - n d o n n e r o n t les a lcools et, g r â c e aux acides 
q u i en d é r i v e n t , p o u r r o n t p r o d u i r e ces é t h e r s q u i c o m m u n i q u e n t 
en par t i e aux f r u i t s et aux f l e u r s l e u r saveur et leurs p a r f u m s si 
d ivers ( I ) . » 

Ce q u ' i l f a u t s u r t o u t r e t e n i r , c'est que la p lan te f o r m e d 'abord des 
h y d r o c a r b u r e s d ' o ù d é r i v e n t tous les autres corps q u i se m ê l e n t en 
p r o p o r t i o n s diverses à ces h y d r o c a r b u r e s (essences, o l é o - r é s i n e s ) o u 
q u i se s u b s t i t u e n t c o m p l è t e m e n t à eux ( r é s i n e s ) 

Dans les essences, les h y d r o c a r b u r e s C 1 0 H 1 R et les camphres C 1 0 H 1 G O 
p r é d o m i n e n t , c ' e s t - à - d i r e que ce sont des h y d r o c a r b u r e s t enan t en 
d i s s o l u t i o n des essences o x y g é n é e s ; les p r e m i e r s res tant l i qu ide s 
( o l e o p t è n e s ) , les seconds c r i s t a l l i s an t , passant souvent à l ' é t a t sol ide 
( s t é a r o p t è n e s ) . 

I l a r r i v e q u e l q u e f o i s que l ' h y d r o c a r b u r e , au l i e u de se c o m b i n e r 
avec l ' o x y g è n e o u avec l 'eau, se c o m b i n e avec le sou f r e ; a ins i l 'es-

(1) A. Gautier.— Loc. cit., vol. I I I , p. 63. 
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sence d'ail a pour compos i t ion C 6 H'°S , mais c'est u n fa i t presque ex
cept ionnel et c a r a c t é r i s t i q u e de quelques fami l les v é g é t a l e s . 

Tous ces produi t s passent faci lement de l ' u n à l 'autre ; entre eux 
aucune b a r r i è r e fixe immuab le ; les huiles essentielles, q u i sont p lus 
s p é c i a l e m e n t u n m é l a n g e d 'hydrocarbures et d 'huiles o x y g é n é e s , pas
sent aux r é s i n e s par les o l é o - r é s i n e s ; les organes qu i cont iennent les 
r é s i n e s renferment - i l s de la gomme, on a des g o m m e s - r é s i n e s ; en f in , 
ces r é s i n e s sont-elles a s s o c i é e s à u n acide aromat ique , comme l'acide 
b e n z o ï q u e ou l 'acide c innamique , on a des baumes. 

Dans la plante, ces p rodu i t s sont l iquides ; les v é g é t a u x q u i f o u r 
nissent les r é s i n e s les laissent d é c o u l e r à l ' é ta t d ' o l é o - r é s i n e ; l ' hu i le 
essentielle se volat i l ise rap idement ou devient solide et r é s i n e u s e par 
oxyda t ion . 

Pa rmi tous ces p rodui t s , les essences et les r é s i n e s , c e s t - à - d i r e les 
corps volat i ls et les corps fixes, sont les seules q u i p o s s è d e n t des 
c a r a c t è r e s et p r é s e n t e n t des r é a c t i o n s m ic roch imiques d é f i n i s . 

Caractères et réactions microchimiques des essences. — Ils sont à peu près iden
tiques à ceux que nous avons énumérés pour les matières grasses. 

Les essences réagissent et se colorent identiquement avec la teinture A'Alkanna, 
l'acide osmique et le bleu de quinoléine (voir plus haut: matières grasses); avec l'a
cide sulfurique concentré, elles donnent une coloration brune. 

Exposées aux vapeurs d'acide chlorhydrique (après avoir précipité les tannoïdes 
par le réactif de Braemer). on obtient une coloration fugace des globules d'essence. La 
coloration est jaune d'or, elle est très nette, apparaît rapidement et disparait au bout 
de quelques minutes (4-5 minutes). Pour exposer la coupe aux vapeurs de l'acide 
chlorhydrique pur, on opère comme pour les matières grasses (voir ch. précédent, 
réaction VI) . 

Les essences ne sont pas tout a fait insolubles dans l'eau; elles sont solubles dans 
l'alcool, l'acide acétique, la solution aqueuse d'hydrate de chloral, l'éther, le chloro
forme, la benzine, le sulfate de carbone. Elles dissolvent les huiles grasses et les ré
sines. 

Caractères distinctifs des essences (huiles essentielles) et des matières grasses.— 
Pour les distinguer des huiles grasses, on se basera sur leur volatilité et sur les 
solubilités différentes des deux séries de corps. 

1° La volatilité. — Porteries coupes, préalablement mises sur le porte-objet, dans 
une étuve à 130° ; au bout de 10 minutes l'huile essentielle a disparu. Dans les mêmes 
conditions, l'huile grasse demeure (Meyer). 

2° La solubilité. — Nous avons dit que les huiles essentielles ne sont pas tout à fait 
insolubles dans l'eau ; elles communiquent toujours à ce véhicule un peu de leurs 
principes aromatiques: les matières grasses sont complètement insolubles dans l'eau. 
De même la solubilité des essences dans l'alcool, l'acide acétique, dans une solution 
aqueuse d'hydrate de chloral, les différencient des matières grasses insolubles ou peu 
solubles dans ces dissolvants. 
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LVssencc sulfurée des Allium présente quelques réactions spéciales indiquées par 
M . Voigt;nous les résumerons, car elles se distinguent de celles qui ont été énumé-
rées pour les autres essences. 

Prendre des portions delà plante à étudier, les mettre dans une solution de nitrate 
d'argent à 1 ou à 2 o/o, ou encore dans une solution de nitrate d'oxydule de palla
dium, puis, après quelque temps de macération, porter les plantes dans de l'alcool, 
faire les coupes. Les cellules qui contiennent l'essence présentent un précipité granu
leux de sulfure d'argent dans le premier cas, un précipité brun kermès dans le 
second. 

On pourrait encore employer, à la place du nitrate d'argent, soit du chlorure de pla
tine ou du chlorure d'or, avec lesquels on aurait un précipité jaune, soit du chlorure 
mercurique, qui donnerait un précipité blanchâtre, soit enfin de l'acide sulfurique 
concentré qui donne une belle coloration rouge. M. Voigtconseille cependant l'em
ploi du nitrate d'argent ou du nitrate d'oxydule de palladium. 

Caractères et réactions des résines.— Insolubles dans l'eau, solubles dans l'alcool, 
l'éther, le sulfure de carbone, la benzine, le chloroforme, les alcalis, les acides mi 
néraux et les essences. L'acide sulfurique concentré les colore souvent en rouge ou 
en rouge-brun. 

La teinture d'Alkânna les colore en rouge cinabre. La réaction caractéristique 
des résines est celle que l'on désigne fréquemment sous le nom de réaction d'Unver-
dorben-Franchimont. I l suffit de laisser pendant quelques jours des portions du vé
gétal à étudier dans une solution aqueuse d'acétate de cuivre, ou bien de porter les 
coupes dans cette solution ; on obtient une belle coloration vert émeraude. 

Placées dans un mélange de fuchsine et de violet de méthyle, les résines se colo
rent en bleu ou en violet, passant rarement au vert. 

Caractères et réactions des oléo-résines, des gommes-résines et des baumes. — 
Les oléo-résines, qui sont des mélanges d'essences et de résines, répondent, suivant 
les proportions des deux corps, aux réactions de l'un ou de l'autre, le plus souvent 
on peut faire agir ces deux réactions; tout d'abord, les essences réagissent, puis, si 
on favorise leur volatilisation, les résines fixes demeurent seules et se colorent alors 
par le sulfate de cuivre. 

Les gommes-résines et les baumes correspondent aux réactions données pour les 
résines; les quantités de résine étant notablement supérieures à celles de l'essence, 
ce dernier produit peut d'ailleurs faire complètement défaut. 

Localisation des essences. — On peut toujours déceler la présence 
des essences au m o y e n des r é a c t i f s é n u m é r é s p lus h a u t ; cependant 
i l n 'est pas t o u j o u r s n é c e s s a i r e de les f a i r e agi r p o u r t r o u v e r le s i è g e 
de c e s p r i n c i p e s m é d i c a m e n t e u x . Les essences sont s o u v e n t l o c a l i s é e s 
dans des t issus m o r p h o l o g i q u e m e n t d i f f é r e n c i é s des t issus ambian t s ; 
i l est a lors f ac i l e de se r end re c o m p t e de l eu r p r é s e n c e dans les v é 
g é t a u x q u i en con t i ennen t . 

Certaines f a m i l l e s sont m ê m e c a r a c t é r i s é e s d 'une m a n i è r e t r è s 
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nette par la p r é s e n c e de ces tissus, et l ' é t u d e des organes où ces p r o 
duits sont a m a s s é s est d'une grande u t i l i t é pour la m a t i è r e m é d i c a l e 
et m ê m e pour la classification du r è g n e végé t a l . Nous allons donc 
donner u n a p e r ç u g é n é r a l de la morpholog ie de ces tissus. 

I l a r r ive parfois que les essences sont contenues dans des cellules 
quelconques, nu l l emen t d i f f é r e n c i é e s par rappor t aux tissus nor
maux de l 'organe qu i les fourn i s sen t . I l faut alors avoir n é c e s s a i r e 
m e n t recours aux r é a c t i f s ; c est ce qu i arr ive pour l'essence s u l f u r é e 
des Allium, pour les essences fourn ies par certaines feui l les ou rac i 
nes des G r a m i n é e s , pour l'essence de santal, pour l'essence de rose, 
etc. Ces cellules sont s i t u é e s sur tout vers la p é r i p h é r i e de l 'organe, 
dans l ' é c o r c e des tiges ou des racines, le p é r i c a r p e des f r u i t s , ou 
b ien dans des organes peu épa i s (feuil les , p é t a l e s , etc.) 

Dans u n plus grand nombre de cas, les cellules sont u n peu d i f fé 
r e n c i é e s par rappor t aux autres cellules ; dans les L a u r a c é e s , si 
riches en essences, dans les M o n i m i a c é e s , dans les M a g n o l i a c é e s , 
dans certaines A r a c é e s (Acorus Calamus L . ), par exemple, on a p e r ç o i t , 
sur tout au m i l i e u des tissus cort icaux, des cellules notablement plus 
grandes que les autres dans lesquelles les essences sont l o c a l i s é e s ; 
ces cellules sont pourvues d'une membrane propre , ce ne sont pas 
des glandes comme celles que nous aurons à d é c r i r e t ou t à l 'heure ; 
ce sont des cellules s é c r é t r i c e s q u i sont en m ê m e temps des cellules-
r é s e r v o i r s (1). Ces cellules, à contenu r é f r i n g e n t et hu i l eux , p r i v é e s 
de ch lo rophy l le , m ê m e quand elles se t rouven t dans les feui l les , 
sont faciles à r e c o n n a î t r e . Nous n'avons pas v u une s p é c i a l i s a t i o n 
aussi nette pour les m a t i è r e s grasses qu i se t rouven t t ou jou r s dans 
des cellules quelconques, m ê l é e s en g é n é r a l à des m a t i è r e s p r o t é i 
ques; i c i la cellule spéc i a l i s ée ne cont ien t que des essences et des 
produi t s dé r ivé s de ces essences ou des produi t s g o m m o - r é s i n e u x . 

Les essences sont souvent aussi contenues dans des glandes ou 
des poches s é c r é t r i c e s . 

La f o r m a t i o n de ces glandes est t o u j o u r s la m ê m e . Si l ' on é t u d i e 
u n organe qu i en est p o u r v u alors q u ' i l est encore t r è s j eune , on 

(1) 11 nous paraît impossible de leur conserver le nom de glandes uniccllulaires, 
nom adopté par plusieurs auteurs; nous réservons ce nom de glandes, ainsi (pie 
celui de poches ou canaux, à des méats plus ou moins allongés, bordés de cellules 
sécrétrices qui y déversent leur contenu par fîltration. Nous avons déjà rencontré 
des glandes sécrétrices mucil'ères dans les Lamïnaria (Ch. I I I , p. 42). 
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p e u t su iv re l e u r d é v e l o p p e m e n t . El les naissent aux d é p e n s d 'une 
ce l lu le que l conque d u t i s su co r t i c a l ou d u p a r e n c h y m e f o l i a i r e ; cette 
ce l lu le est d i v i s é e en qua t re par deux paro is pe rpend i cu l a i r e s l ' une 
à l ' au t re ; au p o i n t de j o n c t i o n des deux c lo isons c ruc ia les , i l se 
f o r m e u n m é a t ; ce m é a t est le p o i n t de d é p a r t de la c a v i t é cen t ra le 
q u i recevra les p r o d u i t s s é c r é t é s par les ce l lu les de b o r d u r e . A u 
d é b u t , ces ce l lu les de b o r d u r e sont au n o m b r e de qua t re ; ma i s 
elles p e u v e n t se m u l t i p l i e r , car elles sont v ivan tes et p o u r v u e s d ' u n 
n o y a u . Elles se m u l t i p l i e n t en f o r m a n t des c lo isons radiales et t a n -
gent ie l les , de te l le sor te que b i e n t ô t o n a u n n o d u l e s é c r é t e u r , cons
t i t u é par u n m é a t c e n t r a l p l u s o u m o i n s g r a n d , e n t o u r é d ' u n c e r t a i n 
n o m b r e de ce l lu les s é c r é t r i c e s ; i l y a t o u j o u r s i c i une assise s é c r é 
t r i c e b o r d a n t t ou te la c a v i t é cent ra le ; que lque fo i s m ê m e o n vo i t 
p lus i eu r s assises de ce l lu les s é c r é t r i c e s . 

Si ces organes s é c r é t e u r s o n t une c a v i t é a r r o n d i e , la coupe t rans
versale et la coupe l o n g i t u d i n a l e d o n n e n t les m ê m e s f i g u r e s ; ce son t 
des glandes. Mais que la coupe t ransversale m o n t r e une c a v i t é c i r c u 
la i re et que sur la coupe l o n g i t u d i n a l e le m é a t so i t p lus o u m o i n s 
a l l o n g é , f u s i f o r m e , o n a a f fa i re à une poche . On a e n f i n u n canal 
s é c r é t e u r l o r sque la coupe l o n g i t u d i n a l e laisse v o i r u n l o n g m é a t 
p a r c o u r a n t t o u t l ' o r g a n e . I l est fac i le de c o m p r e n d r e q u ' i l existe 
des i n t e r m é d i a i r e s en t re ces glandes, ces poches et ces canaux. 

Le m o d e de f o r m a t i o n que nous venons de d é c r i r e est le m o d e 
s c h i z o g è n e , l a c a v i t é s é c r é t r i c e s 'agrandissant par d i v i s i o n des ce l l u 
les de b o r d u r e et n o n par d e s t r u c t i o n de ces ce l lu les . Chaque f o i s 
q u o n a p u su iv re le d é v e l o p p e m e n t des organes s é c r é t e u r s , o n a 
o b s e r v é que le d é v e l o p p e m e n t avai t l i e u par d i v i s i o n des ce l lu les de 
b o r d u r e (mode s c h i z o g è n e ) et n o n par d e s t r u c t i o n de ces ce l lu les 
(mode l y s i g è n e ) (1). 

I l est poss ib le de concevo i r , n é a n m o i n s , que les ce l lu les de b o r 
dure pu i ssen t dans ce r ta ins cas se d é s o r g a n i s e r et ag rand i r a ins i la 
c a v i t é cen t ra le , le m o d e l y s i g è n e p r ê t a n t a ins i son concours au 

(1) Les travaux de M. Van Tieghem, de MUe Leblois, de M. Guignard (sur le 
Copaïfera) ont démontré ce mode de développement schizogène des organes sécré
teurs, alors même que les mémoires les plus [récents, comme ceux de M. Tschirch, 
admettaient le mode de développement lysigène. J'ai moi-même suivi le développe
ment des canaux sécréteurs chez certaines Térébinthacées (Mangifera, Spondias, 
Pistacia, Schinus, Rhas, Anacardiumet je n'ai jamais constaté d'exception au 
développement schizogène. 
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mode s c h i z o g è n e . Plusieurs anatomistes allemands d é f e n d e n t cette 
o p i n i o n et nous devons la men t ionne r ; nous verrons plus l o i n qu ' i l s 
expl iquent de cette m a n i è r e les grandes q u a n t i t é s d ' o l é o - r é s i n e et 
de baume fournies par une m ê m e plante. Nous mont re rons , en nous 
basant sur certaines observations r é c e n t e s , qu 'on peut expl iquer 
aut rement les q u a n t i t é s de p rodu i t s que peut f o u r n i r une plante par 
une s imple inc i s ion . L 'exp l ica t ion que nous proposerons, en g é n é r a 
l isant certaines observations directes, ne fa i t pas appel au mode 
l y s i g è n e . 

Les essences sont ra rement dans les canaux s é c r é t e u r s ( f r u i t s 
d ' O m b e l l i f è r e s ) et, lorsqu'elles s'y t rouven t , c'est presque t o u j o u r s à 
l ' é t a t d ' o l é o - r é s i n e s ; mais elles sont r e n f e r m é e s le plus souvent dans 
les glandes s é c r é t r i c e s . 

Les organes s é c r é t e u r s q u i cont iennent les essences sont sur tout 
s i t u é s à la p é r i p h é r i e de la t ige, de la racine ou du f r u i t , ou dans 
des organes minces comme la f eu i l l e . 

Jnsqu ' ic i nous n'avons p a r l é que de cellules ou d'organes in ternes , 
mais i l y a u n grand nombre d'essences contenues dans les organes 
externes de la plante ; nous voulons parler des poi ls s é c r é t e u r s des 
v é g é t a u x . Certaines f ami l l e s , telles que les L a b i é e s , les Y e r b é n a c é e s , 
les G é r a n i a c é e s et beaucoup de C o m p o s é e s , po r t en t des poi ls s é c r é 
teurs et doivent à la p r é s e n c e de ces po i l s l eur odeur aromat ique et 
leurs p r o p r i é t é s m é d i c i n a l e s . Le p o i l s é c r é t e u r est fac i lement recon-
naissable au microscope : i l est c a p i t é . Naissant comme u n p o i l p r o 
tecteur ord ina i re , i l p o s s è d e u n p é d i c e l l e un ice l lu l a i r e , p lus ou 
moins long , et se t e rmine par une ou plusieurs cellules qu i le cou
ronnent . La cellule s u p é r i e u r e se renfle et cont ient une si grande 
q u a n t i t é de produi ts que les essences, f i l t r a n t à t ravers la membrane 
in terne de la paroi externe, s é p a r e n t la cu t icu le de cette membrane 
interne, la s o u l è v e n t et s 'accumulent entre les deux membranes , de 
telle sorte qu 'au moindre choc e x t é r i e u r , la cut icule distendue et 
amincie est susceptible de se rompre . 

Si le po i l se t e rmine par plusieurs cellules, ces cellules rayonnent 
autour d'une cel lule centrale, f o r m a n t une sorte de couronne s u p é 
r ieure; les produi t s s é c r é t é s filtrant à travers les membranes internes 
minces s o u l è v e n t non pas la cut icule de chaque cellule i s o l é m e n t , 
mais celle de toutes les cellules, de m a n i è r e que le l iqu ide hu i l eux 
et aromatique s'amasse dans une poche unique en f o r m e de cupule, 
dont la base et les bords sont c o n s t i t u é s par toutes les cellules 
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s é c r é t r i c e s d u p o i l , et la p a r o i e x t é r i e u r e par la c u t i c u l e d i s t e n 
due de tou tes ces ce l lu les . P lus r a r e m e n t , le p o i l s é c r é t e u r se t e r 
m i n e par u n mass i f de ce l lu les s é c r é t r i c e s , sans aucune d i s p o s i t i o n 
r a y o n n é e . 

E n r é s u m é , nous v o y o n s donc que les essences ex i s ten t tou tes 
f o r m é e s (1) dans les v é g é t a u x ; ces essences o u hu i l e s essent iel les 
sont c o n s t i t u é e s par le m é l a n g e de p l u s i e u r s corps ; les h y d r o c a r 
bures d o m i n e n t , m a i s i l s sont m ê l é s à des essences o x y g é n é e s , 
c o m m e les c a m p h r e s , à des a lcools (essence de m e n t h e = h y d r o c a r 
b u r e - f - m e n t h o l ) , à des p h é n o l s (essence de t h y m = h y d r o c a r b u r e - f -
t h y m o l et essence d 'Euca lyp tus = ; h y d r o c a r b u r e - f - e u g é n o l ) , à des 
a l d é h y d e s (essence de cannel le = h y d r o c a r b u r e - f - a l d é h y d e c i n n a -
m i q u e ) , à des a c é t o n e s (essence de r u e = h y d r o c a r b u r e - | - a l d é h y d e 
cap r ique ) , o u à des é t h e r s (essence de W i n t e r g r e e n = h y d r o c a r b u r e 
- f - é t h e r m é t h y l - s a l i c y l i q u e ) ; nous v o y o n s que ces corps vo l a t i l s sont 
l o c a l i s é s dans u n t i s su s é c r é t e u r , m o r p h o l o g i q u e m e n t d i f f é r e n c i é par 
r a p p o r t au t i s su a m b i a n t . Ce t i s su s é c r é t e u r est, soi t externe : p o i l s 
c a p i t é s se t e r m i n a n t pa r une ce l lu l e s é c r é t r i c e o u p lu s i eu r s ce l lu les 
s é c r é t r i c e s d i s p o s é e s en c o u r o n n e o u en f o r m e d ' u n mass i f c e l l u 
l a i r e ; soi t i n t e r n e et c o m p o s é de ce l lu les i s o l é e s o u de p lu s i eu r s c e l 
lu les a s s o c i é e s dans u n m ê m e b u t . 

Si le t i s su s é c r é t e u r i n t e r n e est c o m p o s é de ce l lu les i s o l é e s , ces 
cel lu les sont t o u j o u r s p o u r v u e s de m e m b r a n e s p r o p r e s ; o n ne d o i t 
pas l e u r d o n n e r le n o m de glandes . Ces ce l lu les i s o l é e s ne sont pas 
m o d i f i é e s m o r p h o l o g i q u e m e n t o u le sont peu ; dans ce de rn i e r cas, 
elles sont p lus grandes que les ce l lu les d u t i s su a m b i a n t . 

Si le t i s su s é c r é t e u r i n t e r n e est c o m p o s é de cel lules a s s o c i é e s dans 
u n m ê m e bu t , elles f o r m e n t u n s y s t è m e g l andu l a i r e , c ' e s t - à - d i r e 
qu 'e l les d é v e r s e n t ( g é n é r a l e m e n t par f i l t r a t i o n à t ravers la m e m b r a n e ) 
les p r o d u i t s s é c r é t é s dans u n m é a t c en t r a l . Ce m é a t peu t ê t r e p lus ou 
m o i n s l o n g et p r e n d , su ivan t les cas, les n o m s de glandes , de poches 
o u de canaux. 

(1) Quelques essences n'existent pas formées dans les végétaux, mais proviennent 
de la transformation d'un glucoside par un ferment. Ex.: essence d'amandes arnères; 
essences de Crucifères. Nous étudierons ces matières aux paragraphes relatifs à leurs 
composants.— (Voir Glucosides et Ferments 



— 6 8 — 

LISTE DES PRINCIPALES ESSENCES (1) 

I.— ESSENCES CONTENUES DANS DES CELLULES PEU OU PAS MODIFIÉES 

Zingiberacées.— Essence de Gingembre (écorce du rhizome du Zingiber officinale 
L.) . 

Graminées.— Essence de Vétiver (écorce de la racine de Y Andropogon muricatvs 
Retz), essence de Palmarosa (feuille de YAndropogonSchcenanthusL.), essence 
de Citronelle [Andropogon Nardus L.), Lemon grass oil {Andropogon cilratus 
DC). 

Iridacées.— Essence d'Iris (cellules périphériques de la moelle du rhizome des Iris). 
Amomacées.— Essence de Cardamone (cellules tégumentaires de la graine de Amo-

murn Cardamonum L.), essence de Maniguette (Amomum Malagueta Rose). 
Myristicacées.— Essence de Macis (arille du Myristica fragrans Houtt.). 
Lauracées.—Essence de Cannelle (écorcedes tiges de Cinnamomum, C. zeylanicum 

Br. notamment), essence de Sassafras (cellules parenchymateuses du bois des 
tiges du Sassafras officinale L.). 

Magnoliacées — Essence de Badiane (mésocarpe du fruit de Ylliicium Aniselum 
L.). 

Monimiacées.— Essence de Boldo (parenchyme foliaire du Peumvs Boldo Mol.). 
Piperacées.— Essence de Cubèbe (péricarpe dufruit du Cubeb officinalis L.), es

sence de Poivre (Piper nigrurn L.), etc. 
Valérianacées.— Essence de Valériane (écorce du rhizome de diverses Valeriana), 

essence de Nard (Nardoslachys Jatamansi DC). 
Santalacées.— Essence de Santal (bois des tiges du Santalum album C ) . 

C'est dans ce groupe qu'il faut ranger toutes les essences que fournissent les fleurs, 
comme les essences de Rose, de Tubéreuse, de Lis, de Jacinthe, de Chèvrefeuille, 
d'Orchidées, etc. 

Ces essences sont généralement contenues dans les cellules épidermiques de la face 
interne des pétales des fleurs; quelquefois, les cellules épidermiques de la face ex
terne en contiennent aussi, maisl'essence y est généralement en moins grande quan
tité. Signalons encore l'essence d'Acacia (Robinia Pseudo-Acacia). Toutes les pièces 
de la corolle ne sont pas également riches en essence; l'étendard en contient surtout 
dans ses parties marginales et moyennes (Mesnard). 

IL— ESSENCES CONTENUES DANS DES TISSUS DIFFÉRENCIÉS 

A. Organes sécréteurs internes: 
Conifères.— Canaux sécréteurs fournissant les essences de Genièvre (péricarpe 

du Juniperus communis L.), essence de Sabine (Janiperus Sabina L.). 
Diptcrocarpées.— Pourvues de canaux sécréteurs médullaires : essence de Bor

néo 'Dryobalanops aromatica G;ertn.;. 

(1) Nous rangeons aussi les essences par familles, car leur production fournit 
souvent un caractère général de la famille. 
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Ombellifères.— Canaux sécréteurs des fruits fournissant les essences: d'Aneth 
( Ane t hum graveolens L . , , d'Anis (Pimpinella Anisum L.) , de Fenouil 
' 'Fœniculum dulce L.) , etc. 

Rutacées. — Glandes sécrétrices dans l'écorce, le péricarpe des fruits, ou 
dans le parenchyme foliaire : Essences de Hue (feuilles de Ruta graveolens 
L . ) , de Barosma (B. crenulatum Wi l ld . ) , de Bergamote (fruits de Citrus 
Bergamia R. et Poit.), de Citron (Citrus Limonium Risso), de Neroli (fleurs 
de Citrus vulgaris Risso), etc. 

Myrtacées.— Glandes sécrétrices situées dans les feuilles, les fruits, lesécorces: 
Essences: de Girofle (pédoncules floraux et bouton du Caryophyllus aromati-
cus L.) , d'Eucalyptus (feuilles de divers Eucalyptus), de Niaouli (feuilles 
de Melaleuca), etc. 

B. Organes sécréteurs externes : 
Les essences des Labiées et des Géraniacées, principalement fournies par des 

poils sécréteurs. 
C. Organes sécréteurs internes (canaux ou glandes) et externes (poils): 

Les essences des composées (Absinthe, Millefeuille, Tanaisie, etc.). 

Application. — Un fait général se dégage de la connaissance que 
nous avons m a i n t e n a n t d u s i è g e des essences dans les p lan tes ; c'est 
que toutes o u presque toutes sont contenues dans des cel lules o u des 
t issus d i f f é r e n c i é s s i t u é s à la p é r i p h é r i e de l 'o rgane v é g é t a l q u i les 
p r o d u i t . 

De l e u r l oca l i s a t i on et de l eu r v o l a t i l i t é i l r é s u l t e que, p o u r l eu r p r é 
p a r a t i o n , la d i s t i l l a t i o n est l ' o p é r a t i o n p h a r m a c e u t i q u e la p lus 
r e c o m m a n d a b l e . I l s u f f i t de s'adresser aux organes les p lus r iches 
en essences o u en organes d i f f é r e n c i é s . 

Les c a r a c t è r e s m i c r o s c o p i q u e s et les r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s 
que nous avons d o n n é s s u f f i r a i e n t à i n d i q u e r à quels organes de la 
p lan te i l est p r é f é r a b l e de s'adresser. C'est en g é n é r a l aux par t ies 
j eunes o u aux s o m m i t é s , aux f l eu r s , aux f r u i t s , aux f eu i l l e s . 

Dans ce r ta ins cas, l o r sque l'essence est t r è s abondante dans l ' o r 
gane, o n p o u r r a o p é r e r pa r s imp le expres s ion ; le Codex r e c o m m a n d e 
ce m o d e o p é r a t o i r e p o u r les essences extra i tes des f r u i t s des Citrus 
(essences de Bergamote , de C é d r a t , d 'Orange,de C i t rons , etc .) . E n f i n 
si l ' h u i l e v o l a t i l e est con tenue dans les é c o r c e s o u les bois des t iges , 
et que les d rogues v é g é t a l e s q u i les f o u r n i s s e n t n ' a r r i v e n t en Europe 
q u ' à l ' é t a t sec (Cannelle , Sassafras, e t c . ) , i l f a u t laisser m a c é r e r les 
drogues dans l 'eau d u r a n t que lques j o u r s avant de d i s t i l l e r ; i l sera 
n é c e s s a i r e , p o u r b i e n é p u i s e r la d rogue , de cohober et de r e cohobe r 
p l u s i e u r s f o i s les l i q u i d e s d i s t i l l é s . 



Quant aux essences contenues dans des canaux s é c r é t e u r s , on peut 
les obtenir dans quelques cas par s imple inc is ion ; elles d é c o u l e n t 
alors de l 'a rbre; les cas en sont rares d 'ail leurs et nous ne pouvons 
g u è r e citer que le Uryobalanops Camphora. Nous reviendrons, du 
reste, au sujet des r é s i n e s et des baumes, sur ce mode o p é r a t o i r e ; 
c'est à ces produi ts q u ' i l s 'applique d'une m a n i è r e g é n é r a l e . 

Localisation dus résines, oléo-résines, gommes-résines et baumes..— 
Nous r é u n i s s o n s dans un m ê m e paragraphe tous ces p roduis , parce 
que le s iège qu ' i ls occupent dans la plante est t o u j o u r s le m ê m e . 

Sauf quelques r é s i n e s fournies par des plantes pourvues de l a t i c i -
f è r e s comme les r é s i n e s de S c a m o n é e et de Jalap, la g o m m e - r é s i n e 
d 'Euphorbe, etc., produi ts que nous é n u m é r o n s à propos des latex, 
tous ceux que nous r é u n i s s o n s ic i sont l o c a l i s é s dans des canaux 
s é c r é t e u r s , plus rarement dans des cellules peu ou pas d i f f é r e n c i é e s . 
Nous n avons pas à revenir sur l 'o r ig ine de ces canaux s é c r é t e u r s ; 
nous renvoyons à ce que nous en avons d i t plus haut ; pour tan t i l 
est u t i le de noter une d i f f é r e n c e , j u s q u ' à p r é s e n t un ique , o b s e r v é e 
chez les Copaifera. 

Les canaux s é c r é t e u r s qu i se t rouven t dans le bois des tiges de ces 
plantes ne p o s s è d e n t pas de cellules de bordure provenant des d i v i 
sions radiales des cellules de bordure p r i m i t i v e s . Les canaux s é c r é 
teurs naissent dans le c a m b i u m entre deux rayons m é d u l l a i r e s . On 
voi t , au d é b u t , u n m é a t quadrangulaire l i m i t é par 4 cellules de bor
dure, c est le cas n o r m a l : mais, à mesure que le m é a t central s'a
grandit , les 4 cellules de bordure ne se m u l t i p l i e n t pas par des c l o i 
sons radiales, elles restent t ou jou r s identiques à e l l e s - m ê m e s ; elles 
s ' é ca r t en t deux par deux les unes des autres ; la dissociat ion a l i e u 
soit dans une d i rec t ion rad ia le : deux des cellules allant à d ro i te , les 
deux autres à gauche, soit dans une d i r ec t ion tangent ie l le , les deux 
cellules e x t é r i e u r e s restant à la p é r i p h é r i e , les deux internes gagnant 
le centre. Dans ces deux cas, d'autres cellules du c a m b i u m a r r iven t 
à l im i t e r la cav i té agrandie et deviennent s é c r é t r i c e s ; ces nouvelles 
cellules s é c r é t r i c e s peuvent d 'ai l leurs se m u l t i p l i e r par des c l o i 
sons radiales. Les organes s é c r é t e u r s des Copaifera s i t u é s dans 
d'autres parties de la t ige, de la racine et de la feu i l l e ont u n d é v e 
loppement n o r m a l (Guignard). 

Nous avons dit plus haut que plusieurs auteurs expl iquent par la 
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r é s o r p t i o n et la d é s o r g a n i s a t i o n des t issus la g rande q u a n t i t é de 
p r o d u i t s f o u r n i s souven t par la s i m p l e i n c i s i o n d 'une p lan te p o u r v u e 
de canaux s é c r é t e u r s ; nous avons d i t q u ' i l ne nous semble pas n é 
cessaire de f a i r e appel à l a d é s o r g a n i s a t i o n des t issus p o u r c o m p r e n 
dre ce p h é n o m è n e . 

En ef fe t , les canaux s é c r é t e u r s sont g é n é r a l e m e n t l o c a l i s é s dans des 
r é g i o n s d é f i n i e s ; i l s sont c o r t i c a u x , l i b é r i e n s , l i g n e u x , m é d u l l a i r e s , 
etc.; or , sans q u i t t e r ces r é g i o n s , i l s sont susceptibles de s'anasto
m o s e r et de se r a m i f i e r . M . Gu igna rd a d o n n é des f igures t r è s i n s 
t r u c t i v e s des r é s e a u x f o r m é s par les canaux s é c r é t e u r s s i t u é s dans 
le bois des Copaifera ; t o u t r é c e m m e n t , M . Sauvageau a s i g n a l é le 
m ê m e f a i t chez les B u t o m é e s (1) . Nous avons aussi v u et f i g u r é des 
anastomoses de canaux s é c r é t e u r s chez les T é r é b i n t h a c é e s (2). T o u t 
por te à c r o i r e que les anastomoses des organes s é c r é t e u r s sont p lus 
r é p a n d u e s q u ' o n ne le pense chez la p l u p a r t des plantes q u i en sont 
p o u r v u s . A i n s i , nous avons s i g n a l é u n ce r t a in n o m b r e de plantes don t 
les t iges c o n t i e n n e n t des canaux a n a s t o m o s é s , d è s la p r e m i è r e a n n é e ; 
chez d 'autres p lantes , les canaux s é c r é t e u r s d u l i b e r secondaire appa
raissent p lus t a r d , a lors que les t iges o n t deux o u t r o i s ans ; nous 
avons p u cons ta te r ce p h é n o m è n e chez d i f f é r e n t s Protium (P altis-
sendum M a r c h . , P obtusifolium M a r c h . , P decandrum March . ) , chez 
VHedwigia balsamifera Sw. et le Commiphora caudata E n g l . , d o n t 
nous avons eu en t re les m a i n s des exempla i res de d i f f é r e n t s â g e s . 

I l r é s u l t e de ces anastomoses que toutes les par t ies d u s y s t è m e s é 
c r é t e u r c o m m u n i q u e n t en t re elles et q u une i n c i s i o n fa i t e en u n 
p o i n t p r o v o q u e l ' é c o u l e m e n t d ' u n l i q u i d e abondan t q u i p r o v i e n t de 
t o u t le s y s t è m e s é c r é t e u r . I l est donc t r è s r a t i o n n e l d 'admet t re que 
les grandes q u a n t i t é s de p r o d u i t s q u i s ' é c o u l e n t r a p i d e m e n t par une 
i n c i s i o n que lconque r é s u l t e n t b i e n p lus des anastomoses, o b s e r v é e s 
dans cer ta ins cas, que d 'une d é s o r g a n i s a t i o n h y p o t h é t i q u e des t issus , 
et cela d 'au tant p l u s que dans la p l u p a r t des cas, n o n seu lement les 
canaux s é c r é t e u r s et l eu r s ce l lu les de b o r d u r e c o n t i e n n e n t des p r o 
du i t s r é s i n e u x , ma i s q u encore les ce l lu les v é g é t a t i v e s en r e n f e r m e n t . 
M ù l l e r avait s i g n a l é , d è s 1866, que les ce l lu les no rma les , m ê m e assez 
é l o i g n é e s des organes s é c r é t e u r s con tena ien t , a c ô t é de g ra ins d ' a m i -

(i) Sauvageau. — Sur la feuille des Butomées. Ann. .Se. nal. Bol. 7,n<! série, 
t. xvn, 1893. 

(2) Jadin. — Contribution à l'étude des Térébinthacées, Montpellier 1894. 
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don , des hui les essentielles r é v é l a b l e s par la te in ture d 'Alkanna . 
M. Guignard a r é c e m m e n t c o n f i r m é cette observation. I l a c o n s t a t é 
que : « non seulement les cellules du parenchyme qu i avoisinent or
d ina i rement les canaux, mais aussi les rayons m é d u l l a i r e s , mon t r en t , 
à cô té de l ' amidon , de l ' o l é o - r é s i n e sous f o r m e de globules t a n t ô t par
fa i t ement arrondis , t a n t ô t comme d i f f luen ts dans le protoplasme cel
lu la i re (1). Les observations de M. Guignard ont p o r t é sur les Pins m a 
r i t imes et les Copaifera. 

Du reste, dans les tiges t r è s â g é e s , on peut admettre la des t ruct ion 
des tissus en certains points; cette des t ruc t ion est m ê m e t r è s probable; 
mais ce n'est pas là u n f a i t spéc i a l aux plantes qu i p o s s è d e n t des 
organes s é c r é t e u r s ; i l est g é n é r a l et se p rodu i t chez u n grand nombre 
de v é g é t a u x ; l 'organe s é c r é t e u r ne do i t pas son or igine (les observa
t ions faites j u s q u ' à ce j o u r permet tent de le penser du moins ) à la 
d é s o r g a n i s a t i o n des tissus que nous avons v u se p rodu i re pour fo r 
mer les gommes dans certaines plantes. 

I l resterait à dire comment se p r o d u i t la gomme des g o m m e s - r é s i 
nes. I l ne nous semble pas possible de donner une expl icat ion b a s é e 
sur des fai ts o b s e r v é s . 

Dans les O m b e l l i f è r e s , qu i fournissent ces produi t s comme les Do-
rema et les Ferula, on ne vo i t r i en de semblable aux processus 
s i g n a l é s à propos de la g e n è s e des gommes ; par tou t , les organes s é 
c r é t e u r s sont no rmaux avec les cellules de bordure ordinaires . I l 
en est de m ê m e pour la p lupar t des T é r é b i n t h a c é e s que j ' a i p u ob
server. Pourtant , les proport ions 'de gomme que donnent les analyses 
var ient de 20 à 25 o/o pour les produi ts g o m m o - r é s i n e u x fou rn i s par 
certaines plantes de ces fami l l es . En at tendant de plus amples 
observations, i l y a l i eu d 'admettre que les g o m m e s - r é s i n e s sont 
produi tes , comme les r é s i n e s , les o l é o - r é s i n e s et les baumes, par une 
s é c r é t i o n de la plante. 

Liste des plantes fournissant ces produits.— Nous énumèrerons ces 
plantes en les rangeant par fami l les ; nous nous contenterons de 
marquer la place des canaux s é c r é t e u r s dans les organes d ' o ù l ' on 
extra i t les produi ts e m p l o y é s en pharmacie . M a i s , c o m m e l a p r é s e n c e 
d'organes s é c r é t e u r s est à peu p r è s t o u j o u r s constante dans toutes 

(1) Guignard. — Loc.cit., p. 257. 
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les espèces d'une même famille ou d'une même tribu, les plantes 
vo i s ines des e s p è c e s é n u m é r é e s c o n t i e n n e n t aussi des p r o d u i t s 
r é s i n e u x , l o c a l i s é s dans les m ê m e s organes. 

LISTE DES PRINCIPALES FAMILLES FOURNISSANT DES RÉSINES, DES 
OLÉO-RÉSINES, DES GOMMES-RÉSINES ET DES BAUMES 

Conifères.—Canaux sécréteurs dans des régions différentes : Les Pinus ont des canaux: 
a. Dans l'écorce et dans le bois de la tige ; ils fournissent des Térébenthines 

(Térébenthine de Bordeaux, de Boston, d'Allemagne, etc.) et des Baumes 
(B. de Riga, de Hongrie), les Larix (Térébenthine de Venise). 

b. Dans l'écorce de la tige ; les Abies, fournissant la Térébenthine d'Alsace 
(A. pectinata DC.),le Baume de Canada (A. balsamea D C ) , la poix de 
Bourgogne (A. excelsa Lamk.^. 

c. Dans l'écorce et le liber ; les Thuia, fournissant la résine de Sandaraque (7'. 
articulata Desf.) 

d. Dans le péricycle et dans l'écorce ; les Dammara produisant la résine de 
Dammar (D. orientalis Lamb.). 

Liquidambaracées. — Canaux sécréteurs médullaires ; Baumes de Liquidambar 
(L. styraciflua L.) , etc. 

Diptérocarpées. — Canaux sécréteurs médullaires et ligneux. Baume de Gurjum 
(Dipterocarpus sp.), Dammar de l'Inde (Shorea robusta Boxb.), etc. 

Guttifères. — Canaux dans l'écorce, le liber et la moelle ; Gomme-gutte (Garcinia 
sp.), oléo-résines ou Baumes verts de Bourbon et des Antilles (Calophyllum 
sp.), résine de Mani (Symphonia globulifera L . fil.), etc. 

Ombellifères. — Canaux dans l'écorce, le péricycle, le liber et la moelle des tiges. 
l'écorce, le péricycle et le liber des racines ; Gommes-résines : d'Asa-fœtida (raci
nes de Ferula Asa-fœtida L.) , de Galbanum (tiges de Ferula galbaniflua Boiss. 
et Buhse), etc., la gomme ammoniaque (tiges de Dorema ammoniacum Don., 
etc.], etc. 

Térébinthacées. —Canaux sécréteurs libériens dans la tige et dans la racine; souvent 
des canaux médullaires dans la tige (nombreuses Anacardiées) ; les genres qui 
fournissent le plus de produits sont : les Pistacia (mastic, térébenthine de Chio), 
les Commiphora (Baume ou oléo-résine de la Mecque, Bdelliem, Myrrhe), les 
Boswellia (Encens), les Protium (Elemi du Brésil, Tacamaque d'Amérique), etc. 

Légumineuses. — Canaux dans le bois de la tige, notamment chez les Copaifera 
(oléo-résine de Copahu), les Hymenea et Trachylobium (Copal). — Canaux dans 
l'écorce : les Myroxylon (Baumes de Tolu et du Pérou), etc. 

Application. — Nous voyons qu en général, les canaux sécréteurs 
se t r o u v e n t s u r t o u t dans l ' é c o r c e et le l i b e r ; ma i s , m ê m e s i t u é s dans 
le bois et la m o e l l e , i l s a ccompagnen t les par t ies q u i se r e n d e n t aux 
f eu i l l e s et t r ave r sen t t o u j o u r s , sur u n pa rcours p lus o u m o i n s l o n g , 
l ' é c o r c e de l a p l an t e . Auss i s u f f î t - i l g é n é r a l e m e n t d ' inc i se r l ' é c o r c e 



pour provoquer l ' é c o u l e m e n t du p rodu i t qu i se t rouve t ou t f o r m é 
dans la tige ou la racine . 

Dans l ' exp lo i ta t ion si connue des f o r ê t s de pins d 'Europe, q u i fou r 
nissent les t é r é b e n t h i n e s , les incis ions von t jusqu ' au bois, et cela 
parce que le bois cont ien t aussi des canaux d ' o l é o - r é s i n e . 

Pour extraire l ' o l é o - r é s i n e de Copahu, on doi t p é n é t r e r aussi 
j u s q u au bois, ear les canaux s é c r é t e u r s sont n o m b r e u x et anasto
m o s é s dans cette r é g i o n , tandis que l ' é c o r c e ne cont ient que de 
courtes poches s é c r é t r i c e s . 

Liquides à l ' i n t é r i e u r de la plante, ces p rodui t s s ' é p a i s s i s s e n t plus 
ou moins en a r r ivan t à l 'a i r , suivant les p ropor t ions et la vo la t i l i t é 
des essences qu i main t iennent les r é s i n e s en so lu t ion . On vo i t alors, 
dans une m ê m e f a m i l l e , certains genres donner naissance à des p ro
duits solides, d'autres à des produi t s l iquides . A ins i les L é g u m i 
neuses fournissent le copal, r é s i n e solide des genres Trachylobium, 
Guibourtia et Hymenea, alors que l ' o l é o - r é s i n e de copahu s 'extrait des 
Copaifera. 

Ces d i f f é r e n c e s ne t iennent q u ' à des d é t a i l s secondaires, car p l u 
sieurs pr incipes m é d i c a m e n t e u x peuvent ê t r e extraits d 'un m ê m e 
p rodu i t . 

Des t é r é b e n t h i n e s des pins , par exemple, on e x t r a i t : 
1° L'essence de t é r é b e n t h i n e q u i passe à la d i s t i l l a t i o n et q u i fou r 

n i t , comme produi ts secondaires, quelques autres p rodu i t s m é d i c a 
menteux, tels que la terpine et le t e rp ino l ; 

2° La c o l o p h a n e - r é s i n e qu i reste dans la cucurb i t e . 
La ch imie actuelle a une tendance à rechercher a insi des corps 

ch imiquemen t dé f in i s dans les p rodui t s naturels et souvent com
plexes des plantes. 
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C H A P I T R E V I 

L A T E X 

Définition et origine. — Les Latex sont bien plus complexes que les 
m a t i è r e s que nous avons é t u d i é e s dans les deux de rn ie r s chap i t res . 
I l s peuven t c o n t e n i r des g o m m e s , des h y d r o c a r b u r e s , de l ' a m i d o n , 
des a l c a l o ï d e s , etc.; p o u r rappeler l e u r na ture c o m p l e x e , q u ' i l nous 
suf f i se de c i t e r l ' O p i u m , la tex q u i d é c o u l e d u Papaver somniferum L . 
Les sucs l a i t eux f o u r n i s s e n t u n g r a n d n o m b r e de p r o d u i t s i n d u s 
t r i e l s o u p h a r m a c e u t i q u e s : les caoutchoucs , les gut ta -percha , p l u 
s ieurs a l c a l o ï d e s et g lucosides . I l n est pas poss ib le , é t a n t d o n n é la 
c o m p l e x i t é de ces sucs, d ' é n u m é r e r leurs composan ts , nous nous 
b o r n e r o n s à d i r e q u ' i l s r e n f e r m e n t une par t i e f l u i d e t enan t en sus
p e n s i o n u n g r a n d n o m b r e de g lobules t é n u s , hu i l e s , a m i d o n , m a 
t i è r e s p r o t é i q u e s , etc., et en d i s s o l u t i o n , de n o m b r e u x corps solubles , 
tels que des a l c a l o ï d e s et des glucosides . 

I l ne peu t donc pas y avo i r de r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s s p é c i a l e s 
aux sucs l a i t eux ; dans le chap i t r e p r é c é d e n t d é j à , nous n 'avons p u 
m e n t i o n n e r que les c a r a c t è r e s et les r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s des 
essences et des r é s i n e s ; i l n 'a pas é t é possible d ' i n d i q u e r une seule 
r é a c t i o n g é n é r a l e p o u r les baumes , les o l é o - r é s i n e s et les gommes -
r é s i n e s , en dehors de celles q u i r é s u l t e n t de l e u r m a n i è r e d ' ê t r e v i s -
à - v i s des r é a c t i f s des essences o u des r é s i n e s . I c i de m ê m e , aucune 
r é a c t i o n m i c r o c h i m i q u e s p é c i a l e ne p e r m e t de d é c e l e r u n suc l a i t eux 
que lconque , les corps q u i y sont tenus en suspens ion et en d i s so lu 
t i o n r é a g i s s e n t c h a c u n p o u r son p rop re c o m p t e . Quand i l c o n t i e n t 
de l ' a m i d o n , par exemple , cet a m i d o n r é p o n d aux r é a c t i o n s que nous 
avons i n d i q u é e s p o u r ce corps ; nous v e r r o n s aussi , dans la sui te , 
q u ' u n ce r t a in n o m b r e de glucosides et d ' a l c a l o ï d e s tenus en s o l u t i o n 
dans ces sucs sont suscept ibles d 'y ê t r e r é v é l é s par l eurs r é a c t i o n s 
m i c r o c h i m i q u e s . 

Mais s i , par sui te de l eu r c o m p l e x i t é , a u c u n r é a c t i f m i c r o c h i m i 
que g é n é r a l ne peu t d é c e l e r les sucs l a i t eux , cer ta ins c a r a c t è r e s m o r -
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phologiques permet tent , par contre , de t rouver leur local isa t ion. En 
effet , toutes les plantes capables de donner des sucs la i t eux sont 
pourvues de laticifères. 

Les l a t i c i f è r e s sont des cellules net tement d i f f é r e n c i é e s , ayant des 
c a r a c t è r e s s p é c i a u x qu i permet ten t de les r e c o n n a î t r e . Le contenu 
cel lulaire ou latex tranche t o u j o u r s assez b ien avec les contenus des 
autres cellules ; i l a souvent u n aspect plus ou moins lai teux ; que l 
quefois , i l est c o l o r é de diverses f a ç o n s , p a r t i c u l i è r e m e n t en jaune ou 
en rouge. 

Le l a t i c i f è r e type est une cellule longue q u i f r é q u e m m e n t se t rouve 
d é j à f o r m é e dans l ' e m b r y o n ; elle s'allonge avec la plante , la parcou
rant du sommet de la t ige à l ' e x t r é m i t é de la racine et se r ami f i an t 
dans le végé ta l sans s'anastomoser. Les parois du l a t i c i f è r e sont 
é p a i s s e s , br i l lan tes , d'aspect n a c r é comme celles du t issu l i b é 
r i e n . I l cont ient u n suc lactescent et de n o m b r e u x noyaux ; i l f o r m e 
donc u n s y s t è m e à noyaux mul t ip l e s . Ces cellules s'isolent fac i le 
ment par la m a c é r a t i o n . De pareils l a t i c i f è r e s se rencont rent chez les 
U r t i c a c é e s , les E u p h o r b i a c é e s , les A p o c y n a c é e s et les A s c l é p i a d a -
c é e s . I ls ont é té s i g n a l é s de tout temps et laissent d é c o u l e r à la 
mo ind re blessure u n abondant latex. 

Mais tous les l a t i c i f è r e s n 'appar t iennent pas à ce type s imple ; t ou t 
au voisinage de ce type, on peut placer les l a t i c i f è r e s q u i manquent 
dans l ' e m b r y o n , mais qu i naissent pour t an t de bonne heure, f o r 
man t u n s y s t è m e ident ique à ce lu i que nous venons d ' ind iquer , par
courant toute la plante et se r ami f i an t avec abondance. I ls existent 
du reste les uns et les autres chez des plantes q u i appar t iennent à la 
m ê m e f a m i l l e et ne f o r m e n t pas une c a t é g o r i e à part . Tous ces l a t i 
c i f è r e s sont de m ê m e nature et const i tuent les l a t i c i f è r e s cont inus 
et i n a r t i c u l é s . Ai l leurs , le latex est con tenu dans des cellules o r d i n a i 
res, à peine u n peu plus longues que les autres, i s o l é e s et d i s s é m i 
n é e s dans les r é g i o n s parenchymateuses o ù elles sont l o c a l i s é e s 
(Glaucium). 

Entre ces deux s y s t è m e s , nous t rouverons tous les i n t e r m é d i a i r e s . 
Que les cellules i so lées soient p l a c é e s en s é r i e s longi tud ina les et 
que les parois transversales demeurent , nous constatons u n pre
mie r pas vers le p remier s y s t è m e ; on le t rouve chez les Convolvula
c é e s et les S a p o t a c é e s . Si les cloisons transversales se d é t r u i s e n t en 
partie ou en t o t a l i t é , t é m o i g n a n t de leur existence p r i m i t i v e par u n 
bourrele t annulai re , u n p r o g r è s de plus est accompl i : la l ige des 
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Chelidonium en o f f r e u n exemple . E n f i n , nous t o u c h o n s presque au 
s y s t è m e t y p e lo r sque deux o u p lu s i eu r s f i les l o n g i t u d i n a l e s de c e l 
lu les é t a n t vo i s ines s ' anas tomosent en t re elles par des s é r i e s t r ans 
versales de ce l lu les , et q u a lors , l a r é s o r p t i o n des pa ro i s s é p a r a t r i c e s 
ayan t l i e u , toutes les par t ies d u s y s t è m e sont mises en c o m m u n i c a 
t i o n . Nous avons a lo rs a f fa i r e à des l a t i c i f è r e s c o n t i n u s et a r t i c u l é s . 
On les observe dans les C o m p o s é e s ( L i g u l i f l o r e s ) , les Campanu la -
c é e s , les L o b é l i a c é e s , les P a p a y a c é e s , les P a p a v é r a c é e s , etc. 

On v o i t donc que le l a t i c i f è r e est m o r p h o l o g i q u e m e n t d i f f é r e n t d u 
canal o u de la poche s é c r é t r i c e ; i c i i l n ' y a pas de m é a t p o u r r é s e r v o i r . 

Les l a t i c i f è r e s p e u v e n t exis ter dans quelques genres d 'une m ô m e 
f a m i l l e , sans exis ter dans tous . A i n s i , beaucoup de genres de la f a 
m i l l e des E u p h o r b i a c é e s c o n t i e n n e n t des l a t i c i f è r e s , tandis que les 
Caletia, les Phyllanthus, les Bridelia, etc. , en sont d é p o u r v u s . Deux 
types d i f f é r e n t s de l a t i c i f è r e s peuven t aussi se t r o u v e r dans une 
m ê m e f a m i l l e ( P a p a v é r a c é e s ) . Les l a t i c i f è r e s se t r o u v e n t s u r t o u t d a n s 
les r é g i o n s p é r i p h é r i q u e s (cor t ica le et l i b é r i e n n e ) o u dans la m o e l l e . 

Application. — Comme pour les organes sécréteurs, il suffit de 
f a i r e des i nc i s ions et de laisser c o u l e r le l a tex de l 'o rgane b l e s s é . 

Les p r o d u i t s f o u r n i s par les l a t i c i f è r e s sont t r è s n o m b r e u x et t r è s 
v a r i é s . I l s d o n n e n t des p r o d u i t s i n d u s t r i e l s , c o m m e le caou tchouc et 
la gu t t a -pe rcha . 

Le caou tchouc b r u t est u n m é l a n g e de m a t i è r e s grasses, d 'hu i les , 
d ' amidons , de sucres, de sels d ive r s et d ' u n h y d r o c a r b u r e ( C 1 0 H 1 6 ) n 

La m a t i è r e p r i n c i p a l e est l ' h y d r o c a r b u r e ; c'est l u i s u r t o u t q u i f o r m e 
le caoutchouc . D i f f é r e n t e s p lantes peuvent le p r o d u i r e : P a r m i les 
E u p h o r b i a c é e s : d i f f é r e n t s Hevea, Siphoniaet Micrandra ; p a r m i les 
A p o c y n a c é e s : YHancornia speciosa, des Vahea, des Landolphia, le 
Parameria Pierrei H . B n . , cer ta ins £/ rceo/a , Cameraria, Alstonia, Ecla
tes, etc.; p a r m i les A s c l é p i a d a c é e s , le Cynanchum ovalifolium ; p a r m i 

les U r t i c a c é e s , le Castilloa clastica, cer ta ins Ficus. 
Le caoutchouc peut ê t r e p r o d u i t en grande q u a n t i t é par u n seul 

a rbre , u n Castilloa, d o n t le t r o n c , q u i a t t e in t e n v i r o n 45 c e n t i m è t r e s 
de d i a m è t r e , donne au m a x i m u m , en a v r i l , 20 gal lons de latex d ' o ù 
l ' o n e x t r a i t 50 l i v r e s de caou tchouc . I l f au t avo i r s o i n de ne pas le 
r é c o l t e r pendan t l ' h ive rnage , car le r e n d e m e n t en a v r i l , saison s è c h e , 
est s u p é r i e u r de 60 o/o à ce lu i d 'oc tobre , saison des p lu i e s . 

L a gu t ta -percha ( C 2 0 H 3 2 ) est p r o d u i t e p a r l e la tex des S a p o t a c é e s . 
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Elle est fourn ie par les genres : Dichopsis, no t ammen t par le 
D. Gutta Benth. (Isomandra Gutta Hoock) , Palaquium, Payena, 
Mimusops, Butyrospermun, Bassia, Chrysophyllum, etc. 

Beaucoup de plantes sont e m p l o y é e s en pharmacie à cause des 
p r o p r i é t é s m é d i c i n a l e s que leur communique le latex qu elles r en 
fe rmen t ; mais on emploie aussi d i rectement plusieurs latex. 

E numération des principaux latex directement employés en pharmacie: 

Opium.— Mésocarpe des fruits du Papaver somniferum L. (Papavéracées). 
Lactucarium.— Péricycle et écorce interne de la tige de plusieurs Lactuca. (L. vi-

rosa L. , L. Scariola L . . L. sativa L.) (Composées* 
Latex du Papayer.— Mésocarpe du fruit vert du Carica Papaya L . (Papayacées). 
Balata.— Écopce des tiges du Mimusops Balata Gaertn. (Sapotacées). 
Suc de Massaranduba.— Ecorce des tiges du Mimusops elata. 
Upas-Antiar.— Tige de YAntiaris toxicaria Lesch. (Artocarpées). 
Gomme-résine d'Euphorbe.— Tige à'Euphorbia resinifera Berg. (Euphorbiacées). 
Gomme-résine de Scammonée.— Écorce et bois des racines du Convolvulus Scam-

monia L. Convolvulacées). 

Quelques produi ts ne s 'obtiennentpas par incis ions; on les obt ient 
en dissolvant les r é s i n e s dans l 'a lcool et en les p r é c i p i t a n t de leur 
so lu t ion alcoolique par l 'eau; tels son t : 

La résine de .lalap.— Bacines d'Exogonium PurgaHenlh. (Convolvulacées). 
La résine de Jalap fusiforme.— Bacines de Convolvulus Orizabensis Pillet (Con

volvulacées). 
Résine de Scammonée. — Racines de Convolvulus Scammonia L. (Convolvulacées) 
Résine de Turbith.— Racines de Convolvulus Turpethum L . 'Convolvulacées) 

Toute la p r e m i è r e sé r i e s 'obtient par l ' i nc i s ion des parties super
ficielles des organes. La compos i t ion de ces latex est t r è s variable : 
l ' o p i u m cont ient u n grand nombre d ' a l c a l o ï d e s ; le L a c t u c a r i u m en 
cont ient aussi plusieurs ; le suc de Papayer est e m p l o y é pour la pa-
p a ï n e qu i exerce sur les m a t i è r e s p r o t é i q u e s une act ion analogue à 
celle des peptones. 

Dans les Mascareignes, nous avons v u employer le latex du Pa
payer : à l ' i n t é r i e u r , contre les vers; à l ' e x t é r i e u r , en badigeonnages 
contre les cors, les du r i l l ons et les membranes d i p h t é r i q u e s . 

Le Balata sert à la f ab r i ca t ion des bougies u r é t h r a l e s , etc. 
Bien que nous r é u n i s s i o n s , par s im i l i t ude de compos i t i on , les p ro 

duits é t u d i é s dans ce m é m o i r e , nous n 'avons pas c r u devoir par ler 
des g o m m e s - r é s i n e s d ' E u p h o r b i a c é e s et de C o n v o l v u l a c é e s dans le 



c h a p i t r e p r é c é d e n t . L e u r s i è g e est i c i n e t t e m e n t l o c a l i s é dans des 
l a t i c i f è r e s ; et les l a t i c i f è r e s f o r m e n t u n t o u t si b i e n d é f i n i au po in t 
de vue m o r p h o l o g i q u e q u ' i l nous a s e m b l é p lus r a t i o n n e l d ' é n u m é r e r 
ces g o m m e s - r é s i n e s dans ce pa rag raphe . 

APPENDICE 

GOMMES LAQUES 

A l'exemple de beaucoup d'auteurs, nous avons considéré le miel 
c o m m e u n p r o d u i t v é g é t a l , a lors que d 'autres le c o n s i d è r e n t c o m m e 
u n p r o d u i t a n i m a l . 

Avec les g o m m e s laques, nous nous t r o u v o n s encore en p r é s e n c e 
d 'un de ces p r o d u i t s d o n t l ' o r i g i n e est d i s c u t é e ; su ivan t les uns , les 
g o m m e s laques d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e des p r o d u i t s e x c l u 
s ivemen t a n i m a u x ; p o u r les aut res , ce sont des c o m p o s é s p r o d u i t s 
en par t i e par l ' a n i m a l , en pa r t i e par le v é g é t a l . 

Les p r e m i e r s a l l è g u e n t en f a v e u r de l eu r o p i n i o n le g rand n o m b r e 
de v é g é t a u x sur lesquels v i e n n e n t se poser les C o c c i d é e s de la laque . 

E n e f fe t , t and is que les insectes t r o u v é s dans les laques se ra t ta 
chen t à t r o i s genres seu lemen t (Carteria, Tachardia et Gascardia), 
l ' o n c o n n a î t j u s q u ' à 43 p lantes (Watt .) sur lesquel les v i v e n t ces a n i 
m a u x . 

En f a v e u r de la seconde o p i n i o n , o n peu t r e m a r q u e r que la p lan te 
r é a g i t c e r t a i n e m e n t con t re la p r é s e n c e de l ' insecte ; nous en t r o u v o n s 
une n o u v e l l e p reuve dans le t r a v a i l r é c e n t de M . Gascard. A la page 
70, l ' au teur donne des f igures d ' a p r è s lesquelles la p o r t i o n de la 
branche (une L a u r a c é e ) q u i suppor t e l ' a n i m a l est n e t t e m e n t m o d i f i é e , 
et dans la note de M . Radais, que l ' au teu r r e p r o d u i t , nous l i sons la 
phrase su ivan te : «La c o m p a r a i s o n des deux coupes p r é c é d e n t e s , p r a 
t i q u é e s dans des par t ies vo i s ines d ' u n m ê m e r a m e a u , c ' e s t - à - d i r e 
dans des t issus c o n t e m p o r a i n s , t e n d à p r o u v e r que cet ensemble de 
p r o d u c t i o n s cons t i t ue une sor te de r é a c t i o n de l ' o rgan i sme v é g é t a l 
q u i u t i l i s e p o u r sa d é f e n s e , ma i s avec u n luxe t o u t p a r t i c u l i e r , les 
p r o c é d é s n a t u r e l s de p r o t e c t i o n d o n t i l dispose (!).-> 

(1) Gascard. Loc. cit., p. 71. 



— 8 2 — 

D'autre part , la p lupar t des plantes sur lesquelles se t r o u v e n t 
les laques appart iennent à des f ami l l e s susceptibles de p rodu i re des 
r é s i n e s . On t rouve , en g é n é r a l , les Cocc idées à laque sur des Euphor-
b i a c é s , d e s L é g u m i n e u s e s , des A r t o c a r p é e s , des R h a m n a c é e s , des Sa-
p i n d a c é e s , des L a u r a c é e s , etc. Or, p a r m i ces f ami l l e s , les Artocar
p é e s et les E u p h o r b i a c é e s laissent d é c o u l e r à la m o i n d r e blessure u n 
abondant latex ; les L é g u m i n e u s e s , les L a u r a c é e s , les R h a m n a c é e s 
donnent des r é s i n e s ou des gommes ; et si la tige de la L a u r a c é e , qu i 
por te la laque de Madagascar, r é a g i t à u n po in t te l que l ' é co rce est 
h y p e r t r o p h i é e et m o d i f i é e , i l est b ien cer ta in que toutes les tiges à 
laque r é a g i s s e n t dans une certaine mesure. Dans ces condi t ions , i l 
p a r a î t cer ta in q u ' i l d é c o u l e , des A r t o c a r p é e s et des Euphorb ia 
c é e s au moins , u n latex q u i do i t con t r ibuer à la f o r m a t i o n de la 
r é s i n e . 

Nous croyons donc ra t ionne l d 'admettre que la r é s i n e , q u i , dans les 
gommes laques, f o r m e de 68 à 90 ° / 0 de la masse totale , est, au m o i n s 
en part ie, p rodui te par le v é g é t a l . C'est pourquo i nous c o n s i d é r o n s 
les gommes laques comme provenant en part ie des v é g é t a u x et en 
part ie des an imaux q u i , sans aucun doute, fourn issen t toute la cire. 

N é a n m o i n s , la quest ion n'est pas r é s o l u e et pou r ra i t donner l i eu 
à u n t rava i l i n t é r e s s a n t . Ce t r ava i l devrait ê t r e entrepr is , à notre 
avis, dans les pays d 'or igine des laques; i l f audra i t en é t u d i e r l a pre
m i è r e appar i t ion et le d é v e l o p p e m e n t . 
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C H A P I T R E V I I 

A L C A L O Ï D E S 

Généralités. — Les alcaloïdes sont des composés azotés ; ce sont 
des a lcal is , c ' e s t - à - d i r e des c o m p o s é s analogues à l ' a m m o n i a q u e et 
aux bases m i n é r a l e s , p o u v a n t n e u t r a l i s e r les acides et donne r nais
sance à des sels d é f i n i s . 

I l s r e n f e r m e n t presque tous d u ca rbone , de l ' h y d r o g è n e , de l ' o x y 
g è n e et de l 'azote ; l ' o x y g è n e cependant m a n q u e dans quelques-uns; 
i l s sont a lors l i q u i d e s et v o l a t i l s , te ls sont la n i c o t i n e C 1 0 H 1 4 A z 2 , l a 
con ic ine C 8 H 1 7 A z , etc. Tous les autres a l c a l o ï d e s son t fixes et pres
que tous sol ides . 

C'est au c o m m e n c e m e n t de ce s i è c l e que la c h i m i e a d é c o u v e r t les 
a l c a l o ï d e s des v é g é t a u x . 

« La d é c o u v e r t e des a lcal is o rgan iques v é g é t a u x est l 'une des p lus 
belles c o n q u ê t e s sc ien t i f iques de la p r e m i è r e m o i t i é de ce s i è c l e . El le 
avai t é t é r e t a r d é e , c o m m e toutes les grandes d é c o u v e r t e s , pa r les 
i d é e s t h é o r i q u e s depuis l o n g t e m p s r é g n a n t e s . Les v é g é t a u x soumis 
à l ' a c t i o n de la cha l eu r d o n n a i e n t des phlegmes acides et cette obser
v a t i o n é t a i t r e s t é e l ' u n des a r g u m e n t s q u ' o n i n v o q u a i t p o u r admet t r e 
que les p lantes ne pouva i en t f o u r n i r de p r o d u i t s a lcal ins et s u r t o u t 
d 'alcalis fixes. L o r s q u en 1792 F o u r c r o y fit l ' obse rva t ion que «la m a c é 
r a t i o n de q u i n q u i n a semble v e r d i r le papier de t o u r n e s o l , et que l 'eau 
de chaux y donne l i e u à u n p r é c i p i t é », B e r t h o l l e t , r é p é t a n t et c o n f i r 
m a n t cette e x p é r i e n c e , c o n c l u t que ce p r é c i p i t é blanc semble n ' ê t r e 
que de la magnésie con tenue à l ' é t a t de sel dans l ' é c o r c e d u v é g é t a l . 
V a u q u e l i n observe, p e u de t e m p s a p r è s , que le Daphnealpina c o n t i e n t 
une substance j o u i s s a n t de p r o p r i é t é s alcal ines ; ma i s i l ne va pas au 
d e l à . I l i so le p l u s t a r d la n i c o t i n e d u tabac ; ma i s , d o m i n é par les i d é e s 
de son é p o q u e , i l se h â t e d 'en a t t r i b u e r l ' a l c a l i n i t é à l ' a m m o n i a q u e 
d o n t le r é a c t i f e m p l o y é a p r o v o q u é la f e r m e n t a t i o n . En 1802, Derosne , 
t r a i t a n t l ' e x t r a i t d ' o p i u m , o b t i e n t aussi u n corps d o u é de p r o p r i é t é s 
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fa ib lement alcalines q u ' i l a t t r ibue encore à l ' ac t ion des r é a c t i f s . En 
1804, Seguin reprend le t r ava i l de Derosne et s é p a r e de l ' o p i u m , à 
l ' é ta t c r i s t a l l i s é , sa pr inc ipa le substance active, celle à laquelle on 
devait u n j o u r donner le n o m de morphine. Dans son m é m o i r e l u , le 24 
d é c e m b r e 1804, à l ' Ins t i tu t , i l se borne à conclure que « les acides dis
solvent ce pr inc ipe c r i s t a l l i n , et cette so lu t ion a m è r e est p r é c i p i t é e 
par tous les alcalis, dont aucun ne j o u i t de la p r o p r i é t é de le dissou
dre. » E n f i n , dans u n t rava i l p u b l i é en 1817, Sertuerner, jeune phar
macien de Hanovre, pub l ie le r é s u l t a t déf in i t i f de recherches commen
c é e s en 1804 ; i l re t rouve la substance de Seguin, mais i l f a i t plus : 
i l la c a r a c t é r i s e ne t tement comme base et l u i donne son n o m . I l 
l ' ob t ien t à l ' é ta t de cr is taux grenus en t ra i tan t par l ' ammoniaque la 
so lu t ion d ' op ium. « Ces cristaux, lavés àplusieurs reprises, d i t - i l , sont 
la morphine, la partie efficace de l'opium. C'est une base alcaline, subs
tance très singulière qui semble se rapprocher de l'ammoniaque.» Ces 
m é m o r a b l e s paroles d é c h i r a i e n t tous les voiles. D é s o r m a i s la d é c o u 
verte des a l c a l o ï d e s v é g é t a u x é ta i t f a i t e : elle a l la i t ma in tenan t se 
c o m p l é t e r r ap idemen t (1). 

Depuis lors , en effet, les d é c o u v e r t e s se s u c c è d e n t ; c'est d 'abord 
l ' é m é t i n e (Pelletier , 1817), puis la s t rychnine et la b ruc ine (Pellet ier 
et Caventou, 1818), la qu in ine (Pellet ier et Caventou,1820), l a c a f é i n e 
(Runge, 1827), l ' a t ropine (Meiss, 1827), l 'aconi t ine (Geiger et Hesse, 
1827), etc. 

A u j o u r d ' h u i , le nombre des a l c a l o ï d e s est t r è s g rand , i l augmente 
de j o u r en j o u r . Chaque nouvel le plante in t rodu i te dans la m a t i è r e 
m é d i c a l e apporte g é n é r a l e m e n t avec elle u n ou plus ieurs a l c a l o ï d e s 
auxquels elle doi t ses p r o p r i é t é s s p é c i a l e s . 

Nous ne pouvons agir, pour ces pr incipes m é d i c a m e n t e u x , comme 
nous l 'avons fa i t pour les autres. L ' impor t ance de ces corps, la d i 
v e r s i t é des r é a c t i f s e m p l o y é s , nous obl igent à t ra i te r chacun d'eux 
dans u n paragraphe s p é c i a l . 

Nous nous occuperons d'une f a ç o n s p é c i a l e des a l c a l o ï d e s qu i ont é té 
l 'obje t de recherches mic roch imiques ou q u i ont é té l o c a l i s é s exac
tement . Nous ne ferons que c i ter les autres, en rappelant les plantes 
dans lesquelles ils ont é té t r o u v é s . Cette longue liste servira d ' i n d i 
ca t ion pour les recherches fu tu res . Les recherches ch imiques sont 

T) A. Gautier. Loc. cit., vol. I I , p. 578. 
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a r r i v é e s à loca l i ser u n g r a n d n o m b r e de ces a l c a l o ï d e s dans t e l o u t e l 
organe de la p l an t e . La c h i m i e ne p o u v a i t g u è r e a l l e r p lus l o i n . Les 
m é t h o d e s m i c r o c h i m i q u e s p e r m e t t e n t seules d ' a r r i ve r à une l o c a l i 
s a t ion p r é c i s e et d é t a i l l é e . 

D é j à en 1862, H o w a r d d é t e r m i n a i t dans les é c o r c e s de q u i n q u i n a la 
l o c a l i s a t i o n de la q u i n i n e , ma i s sans f a i r e appel à des r é a c t i o n s m i 
c r o c h i m i q u e s . 

C'est en 1874 seu lemen t que c o m m e n c e n t l e s v é r i t a b l e s recherches 
m i c r o c h i m i q u e s fa i tes dans le b u t de r é v é l e r le s i è g e des a l c a l o ï d e s . 
M . Bor scow, le p r e m i e r , e m p l o i e la m é t h o d e des r é a c t i o n s m i c r o c h i 
m i q u e s . 

De 1874 à 1887, para issent quelques m é m o i r e s q u i o n t t r a i t à cette 
q u e s t i o n , ma i s q u i ne f o u r n i s s e n t pas de r é s u l t a t s c o n c l u a n t s . 

E n 1887, e n f i n , est p u b l i é u n m é m o i r e de M M . E r r é r a , M a i s t r i a u et 
C l a u t r i a u , q u i donne des m é t h o d e s exactes, et, deux ans p lus t a rd , 
M . E r r é r a , p r é c i s a n t davantage, i n d i q u e u n p r o c é d é q u i p e r m e t de 
conc lu re d 'une f a ç o n ce r ta ine . 

A v a n t de r é s u m e r la marche q u i nous p a r a î t la p l u s suscept ible de 
f o u r n i r des r é s u l t a t s s û r s et d é f i n i t i f s , nous devons i n d i q u e r quelques 
r é a c t i f s g é n é r a u x des a l c a l o ï d e s d é j à e m p l o y é s en c h i m i e et servant 
aussi aux recherches m i c r o c h i m i q u e s . 

Réactifs des alcaloïdes. — Nous ne pouvons songer à donner toutes les réactions 
des alcaloïdes parce qu'elles sont très nombreuses et que beaucoup varient suivant 
l'alcaloïde à étudier. Nous ne parlerons ici que des réactifs les plus employés, et qui 
fournissent des résultats communs à presque tous les alcalis végétaux. 

I l sera toujours nécessaire de se rapporter aux mémoires spéciaux pour chacun des 
alcaloïdes en particulier. 

Les réactifs que nous citons sont ceux qui ont donné des résultats microchi
miques. 

Nous ferons remarquer encore que presque tous réagissent, non seulement sur les 
alcaloïdes, mais aussi sur certains autres corps contenus dans les cellules végétales, 
notamment sur les protéides. Nous indiquons plus loin les moyens qui permettent 
de tourner cette difficulté. 

I . —L'iodure de potassium iodé en solution aqueuse donne, suivant les alcaloïdes, 
des précipités rouge-brun ou kermès, solubles dans l'hyposulfite de soude. Ce pré
cipité est bien visible et facile à observer. 

Si l'on a soin d'ajouter un peu de carbonate d'ammonium à la solution d'iodure de 
potassium iodé, le réactif ne précipite plus les protéides (peptones et substances 
albuminoïdes), i l les colore en jaune seulement, alors que les alcaloïdes sont toujours 
précipités en brun foncé (Clautriau). 

I I . — L'acide phosphomolybdique en solution aqueuse: précipité jaune pâle. 
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I I I . — L'iodure double de mercure et de potassium en solution aqueuse: précipité 

jaunâtre. 
IV — L'iodure double de cadmium et de potassium : précipité blanchâtre. 
V. — Le chlorure de platine ou le chlorure d'or en solution aqueuse : précipité 

jaune. 
V I . — Le bichlorure de mercure en solution aqueuse : précipité blanc. 
V I I . — L'acide picrique en solution aqueuse saturée : précipité jaune. 
V I I I . —Les tanins : précipité blanchâtre. 
I X . —Le phosphomolybdate de sodium en solution nitrique : précipité jaune. 
X . — L'acide phosphoantimonique : précipité blanchâtre, etc. 
XL — A côté de ces réactifs produisant des précipités, i l existe un certain nombre 

de réactifs qui révèlent la présence des alcaloïdes par des colorations. On se sert 
généralement de plusieurs sels dissous dans l'acide sulfurique. Les colorations 
varient suivant les alcaloïdes. 

On emploie : l'acide sulfurique concentré ou dilué ; le réactif de Frœhde (acide 
sulfurique avec un molybdate alcalin), le iréactif de Mandelin (acide sulfurique et 
vanadate d'ammonium), la solution sulfurique de sélénite de soude, la solution sul
furique d'acide titanique, etc. 

Marche à suivre pour localiser les alcaloïdes. — De tous les mémoi
res qu i ont é t é p u b l i é s sur la local isat ion des a l c a l o ï d e s , on peut d é 
duire une marche g é n é r a l e permet tan t de t rouve r le s i è g e de ces 
corps dans les cellules q u i les con t i ennen t . 

Les recherches devront ê t r e faites de p r é f é r e n c e sur les plantes 
f r a î c h e s , car dans les drogues s è c h e s , la local isa t ion est p lus d i f f i c i l e 
et moins certaine, les substances dissoutes dans le suc cel lu la i re 
d i f fusant a p r è s la m o r t des cellules et se r é p a n d a n t dans les r é g i o n s 
environnantes . 

Les coupes devront ê t r e assez é p a i s s e s , a f in d 'avoir une ou deux 
couches de cellules n o n e n t a m é e s ; dans ces condi t ions , le p r é c i p i t é 
se localisera m ieux . On ne devra jamais se contenter de coupes 
transversales, les cellules a l l o n g é e s é t a n t t o u j o u r s s e c t i o n n é e s dans 
ce cas. 

Si l ' a l ca lo ïde a é t é i so lé et qu 'on puisse se le p rocurer à l ' é t a t p u r , 
on devra d'abord essayer les r é a c t i o n s sur l ' a l ca lo ïde c h i m i q u e m e n t 
pu r ; c'est une ind ica t ion p r é c i e u s e . D'une f a ç o n g é n é r a l e cependant, 
et sur tout si l ' a l ca lo ïde n'a pas é t é i so lé , on obt ien t de bons r é s u l 
tats avec l ' iodure de potass ium iodé ord ina i re ou b ien a d d i t i o n n é de 
carbonate d ' a m m o n i u m , avec l ' iodure double de mercure et de potas
s i u m et l 'acide phosphomolybdique et les r é a c t i f s à base d'acide s u l f u r i 
que . I l est bon toutefo is de se rappeler que l 'acide su l fu r i que donne 
des r é a c t i o n s colorantes avec plus ieurs autres p rodu i t s r é s u l t a n t de 
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l ' a c t i v i t é c e l l u l a i r e , et q u ' i l peu t d è s lo r s se p r o d u i r e des co lo ra t ions 
d i f f é r e n t e s su ivan t q u ' o n o p è r e in vitro o u sur l ' a l c a l o ï d e encore 
c o n t e n u dans la c e l l u l e . 

Lo r sque les d i f f é r e n t e s r é a c t i o n s e s s a y é e s o n t t o u j o u r s eu l i e u 
dans les m ê m e s ce l lu les , i l y a de f o r t e s p r é s o m p t i o n s p o u r conc lu re 
à la p r é s e n c e d ' u n a l c a l o ï d e dans ces ce l lu l e s . 

Cependant , c o m m e ces r é a c t i o n s se p r o d u i s e n t aussi avec p lu s i eu r s 
autres corps é g a l e m e n t con tenus dans les ce l lu les , et n o t a m m e n t 
avec les p r o t é i d e s , i l f a u t s 'assurer que toutes les r é a c t i o n s sont dues 
à des a l c a l o ï d e s et n o n à des p r o t é i d e s . 

M . E r r é r a a d o n n é u n b o n m o y e n de s'assurer de ce f a i t . P o u r 
cela, de nouve l l e s coupes sont p o r t é e s so i t dans l ' a l coo l abso lu , soi t 
dans u n m é l a n g e d ' a l coo l et d 'acide c h l o r h y d r i q u e (a lcool c h l o r h y 
d r ique d ' E r r é r a ) , so i t dans une d i s s o l u t i o n a l coo l ique d'acide t a r t r i -
que (a lcool t a r t r i q u e d ' E r r é r a ) (1). O n laisse les coupes s é j o u r n e r p lus 
o u m o i n s l o n g t e m p s dans l ' u n de ces l i qu ide s a lcool iques ; une d e m i -
heure p o u r les t issus à paro is m inces et p e r m é a b l e s , v i n g t - q u a t r e 
heures au m o i n s p o u r les t issus f o r m é s de cel lules à m e m b r a n e s 
é p a i s s e s et p e u p e r m é a b l e s . 

Cette m a c é r a t i o n a p o u r b u t de d issoudre les a l c a l o ï d e s , tous p l u s 
o u m o i n s solubles dans l ' a l c o o l ; elle laisse, au c o n t r a i r e , dans les 
ce l lu les , presque toutes les m a t i è r e s p r o t é i q u e s in so lub les dans les 
m ê m e s v é h i c u l e s . D u r a n t cette m a c é r a t i o n , i l f a u d r a avo i r so in de 
r e n o u v e l e r de t emps à au t r e le l i q u i d e d i s so lvan t . 

S i , a p r è s cette m a c é r a t i o n , les r é a c t i o n s p r é c é d e m m e n t o b s e r v é e s 
n ' o n t p lus l i e u , o n c o n c l u t à la p r é s e n c e de l ' a l c a l o ï d e dans les ce l 
lu les ; s i les r é a c t i o n s avaient encore l i e u , o n devra les r a p p o r t e r à 
la p r é s e n c e de m a t i è r e s p r o t é i q u e s . 

E n f i n , i l sera t o u j o u r s b o n de p r é l e v e r une cer ta ine q u a n t i t é des 
é c h a n t i l l o n s o b s e r v é s p o u r en ex t r a i r e u n p e u de l ' a l c a l o ï d e , s u r t o u t 
s i les recherches p o r t a i e n t sur une p lan te d o n t l ' a l c a l o ï d e f û t encore 

p e u c o n n u . 

(1) L alcool tartrique doit être préféré aux autres liquides. 
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ALCALOÏDES LOCALISÉS (1) 

Aconitine (C»3H*»Az O12) 

MM. Erréra, Maistriau et Clautriau ont localisé l'aconitine micro-
ch imiquemen t . Le p r o d u i t é t u d i é par ces auteurs est l ' aconi t ine 
c r i s t a l l i s é e , extrai te , par Duquesnel , de la racine de YAconitum Na-
pellus. 

Cette aconit ine est soluble dans l 'a lcool , l ' é t h e r , le ch lo ro fo rme 
et la benzine. 

Les auteurs p r é c o n i s e n t les r é a c t i f s suivants : 

T.— Employer l'iodure de potassium iodé en solution aqueuse; il donne un précipité 
brun kermès. 

I I . — Humecter la coupe dans une solution de saccharose. La porter sur le porte-objet 
et y faire arriver de l'acide sulfurique additionné de 1/3 à 1/2 volume d'eau distillée; 
on obtient rapidement une coloration rouge-carmin. 

I I I . — Les auteurs ont vérifié les résultats acquis en traitant ensuite d'autres coupes : 
1» Par l'acide phosphorique concentré et chauffé à 80°: coloration violacée; 
2° Par le tanin qui produit un précipité blanc ; 
3° Par l'acide phosphomolybdique : précipité blanc, bleuissant à la lumière. 

L aconitine a été rencontrée dans toutes les parties de la plante et 
l ' a l ca lo ïde est t ou jou r s dans le contenu ce l lu la i re . 

Racine: au po in t végéta t i f dans toutes les cellules. Dans la par t ie 
axiale, l ' a l ca lo ïde est loca l i sé dans les cellules qu i en tourent le 
faisceau, y f o r m e une zone cont inue ; les cellules parenchymateuses 
en cont iennent aussi u n peu. Dans la p o r t i o n charnue, l ' aconi t ine 
est a c c u m u l é e dans tout le tissu. 

(1) Quelques-uns seulement de ces alcaloïdes peuvent être considérés comme dé
finitivement localisés. Plusieurs ont donné lieu à des résultats contradictoires; pour 
d'autres, la localisation n'a été faite que sur un seul organe; pour d'autres enfin, 
les conclusions sont basées sur une seule réaction. Nous mentionnerons cependant 
toutes celles qui ont été l'objet de recherches microchimiques. I l suffira de parcourir 
les paragraphes concernant chacun d'eux pour s'assurer de l'exactitude des mé

thodes suivies. 
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Radicelles : a u t o u r d u fa isceau et dans la couche s o u s - é p i d e r m i -
que. 

Tige : a u t o u r des fa isceaux, au vo is inage d u l i b e r ; le p a r e n c h y m e 
en c o n t i e n t p e u ; les couches s o u s - é p i d e r m i q u e s son t p lus r i ches . 

Pétiole : c o m m e dans la t ige , m a i s p lus r i c h e en a l c a l o ï d e . 
Feuille : dans t o u t le p a r e n c h y m e avec a c c u m u l a t i o n au tou r des 

fa isceaux et dans les ce l lu les s tomat iques . 
Fleur : Casque. Dans la couche é p i d e r m i q u e externe , a c c u m u l é e 

con t re les paro is ex te rnes ; é g a l e m e n t dans le p a r e n c h y m e et dans la 
couche é p i d e r m i q u e e x t e r n e . Ai les : i d e n t i q u e au casque. — P é t a l e s 
m o d i f i é s : passant aux é t a m i n e s ; la q u a n t i t é d ' a l c a l o ï d e d i m i n u e . — 
E tamines : l o c a l i s é à la base et dans l a p a r l i e axia le . — Ovaire et 
ovules : r i ches en a c o n i t i n e . 

Graine: les ce l lu les de toutes les par t ies en c o n t i e n n e n t ; l ' e m b r y o n 
en r e n f e r m e u n p e u p l u s . Dans l ' a l b u m e n , les cel lules p é r i p h é r i q u e s 
en o f f r e n t p lu s que les ce l lu les in te rnes (Clau t r i au , 1894) (1). 

Atropine C17H23AzO:< 

M. de Wèvre et M. Anema ont étudié la localisation de l'atropine 
dans VAtropa Belladona ( S o l a n a c é e s ) . 

Cet a l c a l o ï d e est so lub le dans l ' a l coo l et le c h l o r o f o r m e . 
L ' a u t e u r r e c o m m a n d e s u r t o u t les r é a c t i f s su ivan t s : 

I.— L'iodure de potassium iodé en solution aqueuse, donnant un précipité brun, 
qui cristallise en forme d'étoile à aspect métallique au bout d'un certain temps. On 
hâte la formation de ces cristaux si on chauffe la préparation. 

I I . — L'acide phosphomolybdique donne un précipité jaunâtre, assez net. 

L'atropine se trouve dans différentes parties de la plante. 
Racine jeune : dans l ' é p i d e r m e et les p r e m i è r e s assises s o u s - é p i 

d e r m i q u e s , dans les ce l lu les pa renchymateuses e n t o u r a n t le l i b e r 
ex terne , dans quelques ce l lu les m é d u l l a i r e s vo i s ines d u l i b e r i n t e r n e . 

Tige jeune et pétiole : m ê m e l o c a l i s a t i o n que dans la rac ine j e u n e 

'1) MM. Erréra, Maistriau et Clautriau ont admis, après leurs premières recher
ches, que l'alcaloïde pouvait se trouver dans les membranes de certaines cellules 
aplaties sous-épidermiques de la graine. M. Clautriau. revenant sur la question, a 
montré que l'alcaloïde «ne se trouve pas dans la membrane; i l est emprisonné entre 
les parois des cellules aplaties». 
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/''mille : dans toutes les cellules, mais sur tout dans l ' é p i d e r m e 
s u p é r i e u r . 

Fruit : sur tout dans l ' é p i d e r m e . 
Dans les racines et les tiges âgées, l ' a l ca lo ïde n est plus dans les 

parties centrales: i l se localise dans l ' é p i d e r m e . 
En r é s u m é : l ' a t ropine se t rouve sur tout dans l ' é p i d e r m e et au 

voisinage du l iber . Quand l 'organe est â g é , elle gagne sur tou t la p é 
r i p h é r i e 

Aulr<-s Solanacées.— M. Clautr iau a é t u d i é la local isa t ion des alca-
l o ï d e s c o n t e n u s d a n s l e s graines de diverses autres S o l a n a c é e s : Datura 
Siramonium et Hyoscyamus niger. L 'a t ropine s'y t rouve seulement 
dans la couche s o u s - t é g u m e n t a i r e , s i t u é e entre l ' a lbumen et le 
t é g u m e n t p roprement d i t de la graine. L ' a lbumen et l ' e m b r y o n n 'en 
cont iennent pas. 

Berbérine C^tP-AzO* 

La localisation de cet alcaloïde a été étudiée surtout par M. O.Herr-
m a n n et par M. Rosol l , dans u n cer ta in nombre de plantes, mais 
p r inc ipa lemen t dans le Berberis vulgaris. 

La b e r b é r i n e est soluble dans l 'eau boui l lan te , dans le su l fu re de 
carbone et la benzine, peu soluble dans l 'eau f r o i d e , l ' é t h e r et le 
c h l o r o f o r m e . 

Vo ic i les pr incipales m é t h o d e s e m p l o y é e s pour la r é v é l e r : 

1.— L'acide nitrique concentré dissout la berbérine et la colore en brun-rouge. 
Si on traite les coupes par l'alcool, si on y ajoute ensuite une solution aqueuse à 

2 o/o d'acide nitrique officinal, le suc cellulaire jaune d'or passe immédiatement au 
jaune-brun et i l se forme bientôt des cristaux étoilés d'un jaune doré, en même 
temps que le suc cellulaire se décolore. 

Ces cristaux, formés par du nitrate de berbérine, peuvent être obtenus sans traite-
tement préalable par l'alcool. 

IL — Le sulfure d'ammonium colore en brun les cellules contenant de laberbérine. 
I I I . — Traiter les coupes par l'alcool, puis ajouter de l'iodure de potassium iodé 

en petite quantité; i l se forme des cristaux en forme de poils, colorés en vert. Si l'io
dure de potassium iodé est en grande quantité, les cristaux se colorent en jaune-
brun ou en rouge-brun. Ges cristaux sont solubles dans l'hyposulfite de sodium. 

On a pu ainsi localiser la berbérine dans les parties suivantes : 
Racine: a l ' i n t é r i e u r des cellules du parenchyme cor t ica l et de 

la zone cambiale; p r inc ipa lement à l ' endro i t o ù les rayons m é d u l l a i -
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res et l a zone cambia le passent au p a r e n c h y m e c o r t i c a l . On t r o u v e 
aussi de la b e r b é r i n e dans les m e m b r a n e s des ce l lu les d u bois et des 
f ib res l i b é r i e n n e s . 

Tige: la d i s t r i b u t i o n est la m ê m e que dans l a r ac ine . Cependant , 
dans les pa r t i e s les p l u s â g é e s et les p lus j eunes , la b e r b é r i n e m a n 
que dans la m o e l l e et dans l ' é c o r c e ; elle est l o c a l i s é e dans les m e m 
branes des ce l lu les d u bo i s . A u c o n t r a i r e , dans les j eunes pousses, 
c'est le suc ce l l u l a i r e de la m o e l l e aussi b i e n que la m e m b r a n e de ces 
ce l lu les q u i c o n t i e n t l ' a l c a l o ï d e . 

Feuille: dans la m e m b r a n e des vaisseaux. 
Graiiie: dans la r ad i cu le et la rac ine p r i m a i r e , la b e r b é r i n e se 

m o n t r e dans le c o n t e n u c e l l u l a i r e d u p a r e n c h y m e s i t u é au vois inage 
des fa i sceaux. 

E n r é s u m é : la b e r b é r i n e est con tenue dans le suc ce l lu l a i r e des 
ce l lu les à pa ro i s m inces ; el le co lore en j a u n e le suc ce l lu l a i r e ; dans 
les par t ies â g é e s , elle i nc rus t e s u r t o u t la m e m b r a n e d u t i s su l i g n i f i é . 

Brucine C23H26Az*04 4- 4H20 

M. Lindt a étudié la localisation de cet alcaloïde dans la graine du 
Strychnos nux-vomica L . et d u S. Ignatii Berg . 

I l est p e u so lub le dans l 'eau f r o i d e (850 p . d'eau) et dans l 'eau 
b o u i l l a n t e (500 p . ) ; i n so lub le dans l ' é t h e r et so lub le dans l ' a l c o o l . 

L ' a u t e u r a e m p l o y é le p r o c é d é su ivan t : 
11 f a i t m a c é r e r ses coupes dans de l ' é t h e r de p é t r o l e a f i n d 'enlever 

les m a t i è r e s grasses que c o n t i e n t la graine I I t r a i t e ensui te par u n 
m é l a n g e d 'acide n i t r i q u e et d'acide s é l é n i q u e (5 gout tes d'acide s é l é -
n i q u e de po ids s p é c i f i q u e 1,4 et 1-2 gout tes d'acide n i t r i q u e o f f i c i n a l ) . 
A u s s i t ô t se p r o d u i t une c o l o r a t i o n rouge é c l a t a n t e , q u i devient peu 
à p e u orange et j a u n e . 

D ' a p r è s M . O. L i n d t , la b r u c i n e serai t l o c a l i s é e dans les m e m b r a 
nes des ce l lu les seu lement ; i l n ' e n ex i s te ra i t aucune trace dans le 
c o n t e n u c e l l u l a i r e . 

Les m e m b r a n e s q u i c o n t i e n d r a i e n t la b r u c i n e seraient les m e m 
branes é p a i s s e s de l ' endosperme , les couches p é r i p h é r i q u e s é t a n t 
p l u s r i ches que les couches i n t e rnes . 
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S t r y c h n i n e (1) C 2 1 H 2 2 A z 2 0 2 

M. 0. Lindt et M. Rosoll, à peu près à la même époque, ont cher
c h é la local isa t ion de la s t rychnine dans les graines des Strychnos 
nux-vomica L . et S. Inatii Berg. I ls sont a r r i v é s à des r é s u l t a t s 
d i f f é r e n t s . Ceux q u i ont é té obtenus par M . Rosoll ont é té tou t der
n i è r e m e n t c o n f i r m é s par MM. Gerock et Sk ippar i et par M . Clau
t r i a u . 

La s t rychnine est presque insoluble dans l 'eau (7000 p . d'eau), 
peu soluble dans l 'a lcool et l ' é t h e r (1200 p . de ces v é h i c u l e s ) , solu
ble dans les hui les essentielles. 

I. Méthode de M. O. Lindt.— Faire macérer les coupes dans l'éther de pétrole, 
puis dans l'alcool. Le premier liquide enlève les matières grasses, le second la 
brucine, car cet alcaloïde accompagne la strychnine et masque quelques-unes de ses 
réactions. Porter alors les coupes dans une solution de sulfate de cerium faite dans 
de l'acide sulfurique : coloration en bleu violet de toutes les parties où se trouve 
l'alcaloïde. 

I I . Méthode de M. Rosoll.— Porter les coupes dans l'acide sulfurique, puis dans 
une solution de bichromate de potassium : coloration bleue passant au violet. 

I l faut remarquer que les résultats différents de ces auteurs ne s'excluent nulle
ment l'un l'autre. 

I I I . Méthode de MM. Gerock et Skiparri.— Faire macérer les coupes dan3 l'io
dure double de mercure et de potassium ; laver, mettre le précipité en évidence par 
l'hydrogène sulfuré (2). 

IV Méthode de M. Clautriau.— Employer comme réactif l'iodure de potassium 
iodé additionné de carbonate d'ammonium; contrôler par l'alcool tartrique. 

M. Lindt a trouvé de la strychnine dans les membranes de l'endos-
perme et dans celles de l ' e m b r y o n . 

Les t ro i s derniers m é m o i r e s ne signalent la s t rychnine que dans le 
suc des cellules de l ' a lbumen et de l ' e m b r y o n . L ' a l c a l o ï d e semble 
moins abondant dans ce dernier . Les poi ls qu i recouvrent la graine 
n 'en cont iennent pas. 

M. E r r é r a a d é j à f a i t observer que la m é t h o d e suivie par M . L i n d t 

>\) Nous rapprochons la strychnine de la brucine, parce que ces deux corps se 
trouvent dans les mômes plantes. 

;2j Nous n'avons pas entre les mains le mémoire de ces auteurs ; nous les citons 
d'après M . Clautriau. 
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é t a i t d é f e c t u e u s e . E n ef fe t , q u o i q u e l ' é t h e r d u p é t r o l e e m p l o y é par cet 
au teur p o u r en lever l ' h u i l e ne d isso lve pas l ' a l c a l o ï d e , i l f a u t se r ap 
peler « q u e les a l c a l o ï d e s p e u v e n t ê t r e ex t ra i t s , en m ê m e t emps que 
la graisse, par l ' é t h e r de p é t r o l e , l o r s m ê m e q u ' i s o l é m e n t i l s sont 
i n so lub le s dans ce d e r n i e r corps . » 

Caféine C8H10AzlO24-H2O 

Synonyme : Théine, Triméthylxanthine. 
La l o c a l i s a t i o n de cet a l c a l o ï d e a é t é é t u d i é e par M . M o l i s c h et 

M . Hanausek dans les g ra ines d u Coffea. 
I l est p e u so lub le dans l ' é t h e r (300 p . ) ; p lus so lub le dans l 'eau, 

l ' a l coo l , le c h l o r o f o r m e , etc. 
Les r é a c t i o n s e m p l o y é e s sont les suivantes : 

t. — Porter les coupes dans une goutte d'acide chlorhydrique concentré ; au bout 
d'une minute, ajouter du chlorure d'or en solution à 3 p. 100. Une partie de la 
liqueur évaporée, on aperçoit sur le bord de la goutte des aiguilles plus ou moins 
longues, jaunâtres, réunies en buissons. 

I I . — Porter les corps sur le porte-objet, dans une goutte d'eau distillée ; chauffer 
jusqu'à ébullition ; laisser ensuite l'eau s'évaporer à la température ordinaire ; 
reprendre alors le résidu par la benzine. Laisser évaporer de nouveau. I l se forme 
de nombreux cristaux en aiguilles sur le bord de la goutte. 

M. Hanausèk a démontré par ces méthodes que la caféine n'existait 
j a m a i s dans le p é r i c a r p e d u c a f é , ma i s seu lement dans les g ra ines . 

Cette l o c a l i s a t i o n ne p a r a î t pas ê t r e d 'une r i g u e u r absolue ; les 
c r i s t aux se f o r m a n t sur le b o r d des gout tes des r é a c t i f s , i l n 'est pas 
poss ib le de v o i r dans quel les ce l lu les se t r o u v e s u r t o u t l ' a l c a l o ï d e . 
D é p l u s , les r é a c t i o n s de la t h é o b r o m i n e et de la c a f é i n e son tp re sque 
i d e n t i q u e s . E n f i n , M . Hanausek a f a i t observer que si l ' o n e m p l o y a i t 
une s o l u t i o n u n p e u p lus c o n c e n t r é e de c h l o r u r e d 'or , i l se f o r m a i t 
des c r i s t aux avec l 'acide c h l o r h y d r i q u e sans que la p r é s e n c e des 
a l c a l o ï d e s f û t n é c e s s a i r e . Ce m o d e o p é r a t o i r e est d é f e c t u e u x , b i e n 
que l è s c r i s t a u x a i n s i f o r m é s n a f fec ten t p lus la f o r m e d ' a igu i l l e s , 
ma i s celle de pet i tes tables rec tangula i res ou p r i s m a t i q u e s a r r a n g é e s 
souven t en z igzag . 

M . M o l i s c h a p u cons ta ter que la c a f é i n e ex i s ta i t : dans les graines 
d u c a f é , dans celles d u Paullinia sorbilis q u i ent re en f o r t e p r o p o r 
t i o n dans le Guarana . B i e n que, dans ces organes, la c a f é i n e n a i t p u 
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ê t r e loca l i sée dans la cellule m ê m e o ù elle se t rouve , i l est probable 
que toutes les cellules de l 'endosperme en contiennent , car elles sont 
ident iques. 

Le m ê m e auteur a reconnu la p r é s e n c e de cet a l c a l o ï d e dans les 
cellules parenchymateuses de l ' e m b r y o n du cola et dans les jeunes 
feui l les de t h é ; les feui l les de t h é q u i ont a c h e v é leur d é v e l o p 
pement n en o f f r e n t pas. 

Capsicine C9fl14Az02 

Plusieurs auteurs se sont occupés de la localisation de la Capsicine 
dans les f r u i t s des Capsicum. 

Insoluble dans l 'eau, mais soluble dans l ' a lcool , l ' é t he r , l 'a lcool 
amyl ique , l ' é t h e r , la benzine et les hui les fixes. U n peu m o i n s soluble 
dans l'essence de t é r é b e n t h i n e et dans le su l fu re de carbone, et pres
que insoluble dans le p é t r o l e . 

M. I s tvanf f i indique les r é a c t i o n s suivantes : 

I. — La potasse provoque une coloration jaune; par addition de chlorure d'am
monium, la coloratiou passe au rouge foncé. 

I I . — L'acide nitrique : coloration jaune-soufre. 
I I I . — L'acide sulfurique : coloration rose. 
IV — L'iodure de potassium : coloration rouge-carmin. 
V. — Le nitrate d'argent : précipité brun granuleux. 
M. Istvanffi conseille d'étudier surtout le fruit vert ; les chromatophores mas

quent les réactions dans les fruits mûrs. 

La capsicine n'existe pas dans toutes les cellules du fruit. Elle est 
l oca l i s ée dans les cellules é p i d e r m i q u e s glanduleuses des cloisons 
septales du f r u i t . La graine n 'en cont ient pas. 

Colchicine CJ2H25AzOfi 

Cet alcaloïde a été découvert dans les bulbes du Colchicum autum-
nale par MM. E r r é r a , Maistr iau et Claut r iau , et par M . O. H e r r m a n n . 

Les r é a c t i f s les plus c a r a c t é r i s t i q u e s sont les suivants : 

I. — L'acide sulfurique dilué (1 partie d'acide pour 2-3 parties d'eau) donne une 
belle coloration jaime aux cellules à colchicine. 

IL — L'acide sulfurique concentré avec une goutte d'acide nitrique ou mieux avec 
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quelques cristaux de nitrate de potassium donne une coloration violette, puis brune. 
I I I . — L'iodure de potassium iodé colore d'abord l'amidon ; puis les cellules à col

chicine.Dans ces cellules, ce réactif donne d'abord une coloration jaune, qui passe 
successivement à l'orange, puis au rouge-acajou ; au bout de trois à quatre minutes, 
les cellules pâlissent jusqu'à ce qu'elles n'aient plus qu'une coloration jaune pâle. 
Aprèâ quelques minutes on observe enfin un précipité granuleux brun kermès. Si on 
emploie un grand excès d'iode, et qu'on chauffe légèrement la préparation, la préci
pitation a lieu très rapidement. Si on fait agir ce réactif après l'action de l'acidesul-
furique ou de l'acide chlorhydrique, on obtient immédiatement le précipité brun. 

I V . — L'ammoniaque colore en jaune intense les cellules à colchicine (O. Herr-
manni. 

D'après ces auteurs, les bulbes de colchique contiennent de la col
ch ic ine dans le suc des ce l lu les é p i d e r m i q u e s et des cel lu les q u i en
t o u r e n t i m m é d i a t e m e n t les fa isceaux hbro-vascu la i res . 

Dans le bu lbe de l ' a n n é e p r é c é d e n t e q u i accompagne le bu lbe de 
l ' a n n é e , la q u a n t i t é de c o l c h i c i n e est beaucoup m o i n d r e . 

La t ige a é r i e n n e est t r è s r i che en a l c a l o ï d e ; la co l ch i c ine est t o u 
j o u r s l o c a l i s é e dans les m ê m e s assises que dans le bu lbe de l ' a n n é e . 

L ' é p i d e r m e des f e u i l l e s , c e l u i de la capsule et l ' endosperme de 
la g ra ine en c o n t i e n n e n t auss i . L a g ra ine p a r a î t m ê m e t r è s r i che en 
a l c a l o ï d e . 

Conicine ou Cicutine C8Hl7Az 

M. Erréra a étudié la localisation de cet alcaloïde dans le fruit vert 
d u Conium maculatum. M . C l a u t r i a u l 'a é t u d i é dans le f r u i t . 

L a con i c ine se d issout à f r o i d dans le t i e r s de son poids d'eau, elle 
est so lub le dans l ' é t h e r et l ' a l coo l abso lu . 

M . E r r é r a conse i l l e la r é a c t i o n suivante : 

L — Faire des coupes assez épaisses, les passer rapidement à l'eau et les porter 
dans une solution faible d'iodure de potassium iodé (la solution au l /450 m e ) . I l se 
forme un précipité abondant brun-rouge ou kermès, à reflet métallique, bleuâtre dans 
les cellules à conicine. Après quelques minutes, le précipité pâlit et disparaît. Si on 
ajoute alors une nouvelle quantité d'iodure de potassium iodé, le précipité apparaît 
de nouveau ; mais i l est surtout abondant dans le liquide qui baigne la coupe. Cela 
s'explique en ce que le superiodure insoluble, précipité tout d'abord, perd de l'iode et 
se transforme en iodure soluble qui diffuse rapidement. La nouvelle quantité d'iodure 
de potassium iodé reforme du superiodure qui, lui aussi, finit par disparaître. 

IL — L'acide phosphomolybdique produit un précipité blanc à peine jaunâtre. 

Ces réactions ne se reproduisent pas après un traitement d'un 
q u a r t d 'heure pa r l ' a l coo l t a r t r i q u e . 
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M. E r r é r a a ainsi loca l i sé la conicine : dans l ' é p i d e r m e externe et 
interne des carpelles et dans les gros poi ls papi l leux é p i d e r m i q u e s 
du f r u i t jeune. Dans le f r u i t presque m û r , les cellules qu i entourent 
l ' a lbumen en cont iennent une grande q u a n t i t é ; la conicine existe 
aussi, mais en plus petite q u a n t i t é , dans le p é r i c a r p e , o ù les r é a c t i o n s 
sont sur tout c a r a c t é r i s t i q u e s au voisinage des faisceaux et dans les 
cellules é p i d e r m i q u e s . 

Dans les jeunes plantes, l ' a lca lo ïde est contenu dans toutes les 
cellules é p i d e r m i q u e s de l'axe h y p o c o t y l é (sauf dans les cellules sto-
matiques) . L assise p i l i f è r e et les poi ls radicaux n 'en p r é s e n t e n t pas. 

Corydaline C18H19AzÔ* 

La localisation de cet alcaloïde a été étudiée par M. Zopf dans les 
e s p è c e s du genre Corydalis. 

L'auteur p r é c o n i s e sur tout les r é a c t i o n s suivantes : 

I. — L'ammoniaque donne un précipité granuleux, brun foncé, dans les cellules où 
se trouve la corydaline. 

I I . — L'acide picrique donne un précipité léger, mais facile à observer. 
I I I . — L'iodure depolassium iodé donne un précipité rouge-brun foncé. 

La corydaline se trouve localisée dans de grandes cellules spé
ciales, sortes de l a t i c i f è r e s , sans sucs é m u l s i o n n é s (idioblastes de 
Sachs). Ces cellules sont r é p a n d u e s dans tous les organes de la 
plante ; i l y en a sur tout dans les tubercules . 

I l existe aussi de la corydal ine dans les cellules ordinai res des t i s 
sus, mais en t r è s petite q u a n t i t é . 

Cytisine C20H27Az3O 

La localisation de cet alcaloïde a été étudiée par M. Rosoll, dans 
le Cytisus Laburnum. 

I l est insoluble dans l ' é t h e r , le c h l o r o f o r m e , le su l fu re de carbone 
et la benzine. 

M. Rosoll a e m p l o y é les r é a c t i o n s suivantes : 

I . — L'iodure de potassium iodé, même en solution diluée, communique une colo
ration brunâtre aux cellules qui contiennent la cytisine. I l se forme ensuite un pré
cipité rouge-brun foncé, ce précipité est soluble dans l'hyposulfite de soude. 



— 9 7 — 

I I . —- L'acide picrique forme des cristaux écailleux et foliacés, colorés en jaune 
d'or. 

I I I . — L'acide sulfurique concentré dorme une belle coloration jaune-rougeâtre 
clair. 

Si on ajoute alors un petit cristal de bichromate de potassium, la .coloration passe 
successivement du jaune au brun et finalement (au bout de 10 à 15 minutes environ) 
au vert. Cette dernière couleur persiste quelque temps. 

IV.— L'acide phosphomolybdique produit un [précipité jaune. Si le réactif est en 
solution très étendue, i l ne se produit qu'un trouble léger. 

On a pu ainsi localiser la cytisine dans les parties suivantes : 
Tige : dans le p a r e n c h y m e de la couche cor t i ca le et s p é c i a l e m e n t 

au vo is inage d u l i b e r dans la pa r t i e cen t ra le de la m o e l l e , m a i s en 
pe t i t e q u a n t i t é . Les t iges en c o n t i e n n e n t p lus en m a i q u en f é v r i e r 
et les p lantes c u l t i v é e s sont p lus r i ches en c y t i s i n e que les p lantes 
sauvages. 

Feuille : l o c a l i s é e dans l ' é p i d e r m e et les p o i l s . 
Fleur : l ' é t e n d a r d en r e n f e r m e peu; la c a r è n e et la base des é t a m i -

nes en c o n t i e n n e n t r e l a t i v e m e n t davantage. 
Les f e u i l l e s carpe l la i res en o f f r e n t d ' abord une ce r ta ine q u a n t i t é , 

ma i s el le d i spa ra i t ensu i te . 
Graine: la graine, m û r e est r i c h e en c y t i s i n e ; l ' a l c a l o ï d e est loca

l i s é dans les ce l lu les d u c o t y l é d o n et dans les par t ies externes d u p é 
r i c a r p e . 

Delphine C22H31Az05 

M. Clautriau a trouvé la delphine dans la graine du Delphinium 
Staphysagria. ( R e n o n c u l a c é e s ) . 

Peu so lub le dans l 'eau, p lus so lub le dans l ' a l c o o l , le c h l o r o 
f o r m e et l ' é t h e r . 

M . C l a u t r i a u conse i l le le r é a c t i f su ivan t : 

I. — L'iodure de potassium iodé additionné de carbonate d'ammonium : préci
pité brun foncé. 

I I . — I l a, en outre, employé l'iodure double de mercure et de potassium, ainsi 
que l'acide phosphomolybdique ; mais ces deux réactifs donnent des résultats moins 
certains. L'auteur a confirmé ces résultats par l'alcool tartrique d'Erréra. 

L ' a l c a l o ï d e est l o c a l i s é dans l ' a l b u m e n t r è s d é v e l o p p é . N i l ' e m b r y o n 
t r è s p e t i t n i le t é g u m e n t de la g ra ine n ' o n t f o u r n i de c a r a c t è r e 
ne t . 



E l a t é r i n e C 2 n H 2 t A z 0 3 

M. Bra'mer a é t u d i é la local isa t ion de cet a l ca lo ïde dans YEcbaU 
lium Elut prima A . R i c h . 

L ' é l a t é r i n e est insoluble dans l 'eau, la g l y c é r i n e et dans l ' é t h e r , 
d i f f i c i l e m e n t soluble dans l ' a l c o o l f r o i d , soluble dans le c h l o r o f o r m e . 

L 'auteur conseille les r é a c t i f s suivants : 

I. — L'acide sulfurique concentré : coloration rouge-sang. 
I I . — Le réactif deFrœde ou le réactif de Mandelin: coloration verte, très fugace 

qu'on saisit difficilement, passant rapidement au rouge. 
I I I . — Mélange à volumes égaux d'acide sulfurique et de phénol : coloration carmin 

très nette. 
I l faut avoir soin de ne pas porter les coupes directement dans les réactifs ; on dé

pose les réactifs sur le bord de la lamelle, on assiste alors à toutes les phases de la 
réaction. 

L'alcaloïde est contenu dans des cellules spéciales, allongées en 
fi les longi tudinales ( idioblastes) . 

Dans la racine (qui est tuberculeuse et f o r m é e de plusieurs cercles 
concentriques de faisceaux), les cellules s p é c i a l e s sont dans le paren
chyme cort ical à la p é r i p h é r i e du l ibe r . 

Dans la t ige, elles sont à l ' i n t é r i e u r du co l lenchyme dans le paren
chyme cor t ica l , au p o u r t o u r du l iber externe et du l ibe r in te rne . 

Dans la feu i l l e et dans le m é s o c a r p e du f r u i t , les cellules s p é c i a l e s 
s i t u é e s autour du l iber accompagnent les faisceaux. 

Lupin 

M. Erréra a recherché la localisation des alcaloïdes dans le Lapi
nas elegans. 

On en signale deux dans cette plante : la l up in ine et la l u p i n i d i n e . 
L 'auteur a e m p l o y é les r é a c t i o n s suivantes : 

I. — L'iodure de potassium iodé au l/450me donne dans les cellules alcaloïdiques 
un précipité brun kermès ; dans les cellules où il est abondant, le précipité a un reflet 
métallique bleuté. 

I I . — L'iodure double de mercure et de potassium acidulé d'acide chlorhydrique 
donne un précipité blanc. 

I I I . — L acide phosphomolybdique. additionné d'une goutte d'acide nitrique (qui 
tue plus sûrement le protoplasme), fournit un précipité blanc-bleuàtre. 
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A p r è s a c t i o n de l ' a l c o o l t a r t r i q u e , ces p r é c i p i t é s ne se p r o d u i s e n t 
p l u s . 

L a l oca l i s a t i on a é t é f a i t e , par l ' au teur , dans l e s c o l y l é d o n s et dans 
les f e u i l l e s . Ce sont les é p i d é m i e s et p a r t i c u l i è r e m e n t l ' é p i d e r m e 
s u p é r i e u r q u i c o n t i e n n e n t les a l c a l o ï d e s . 

Dans les c o t y l é d o n s , u n g r a n d n o m b r e de ce l lu les p a r e n c h y m a 
teuses en c o n t i e n n e n t , aussi b i e n les ce l lu les en palissade que les 
ce l lu les d u t i s su l a c u n a i r e . 

Narcissus 

MM. Erréra, Maistriau et Clautriau ont observé un alcaloïde dans 
les Narcissus, 

Cet a l c a l o ï d e n 'a pas r e ç u de n o m ; i l a é t é t r o u v é p o u r la p r e m i è r e 
f o i s , en 1877, par G e r r a r d ; i l est encore i n c o m p l è t e m e n t c o n n u . 

Les r é a c t i o n s su ivantes p e r m e t t e n t de le local iser : 

I. — L'iodure de potassium iodé donne, dans les cellules à alcaloïde, un précipité 
rouge-brun. Ce précipité disparaît au bout de quelque temps, si on laisse la coupe 
dans le réactif, mais i l se conserve si on fait évaporer immédiatement la solution 
iodique. Ce précipité est soluble dans l'hyposulfito de soude. 

I I . — L'iodure de mercure et de potassium donne un précipité blanchâtre. 
I l en est de même avec le tanin, l'acide phosphomolybdique et l'acide picrique. 
I I I . — L'acide sulfurique concentré fournit une magnifique coloration vert-bleu 

qui pâlit à la longue et devient jaune-verdâfre. Si on ajoute quelques cristaux de 
nitrate de potassium, on fait passer la coloration du vert au brun. 

L'alcaloïde a été surtout localisé dans les racines et dans les ham
pes florales 

Racines : dans l ' endode rme et les couches cor t icales vois ines q u i 
e n t o u r e n t le fa isceau, dans quelques ce l lu les pa renchymateuses de 
l ' é c o r c e , les longues ce l lu les à raphides de l ' é c o r c e , les 2-3 assises 
super f ic ie l l es de l ' é c o r c e , les ce l lu les annexes d u l i b e r et, e n f i n , dans 
les ce l lu les l i b é r i e n n e s q u i s é p a r e n t le l i b e r d u bo is . 

Hampes florales : dans les ce l lu les à raphides , ce l lu les a l l o n g é e s et 
r a n g é e s en f i les l o n g i t u d i n a l e s ( id ioblas tes , vaisseaux u t r i c u l e u x de 
Hans t e in ) , p u i s auss i dans les ce l lu les é p i d e r m i q u e s , les cel lules 
q u i e n t o u r e n t les fa isceaux, les ce l lu les annexes d u l i b e r et dans 
que lques ce l lu les pa renchymateuses d u t i s su f o n d a m e n t a l . 



I l existe encore dans les feui l les , les fleurs, les parois de l 'ovai re , 
les ovules et les bulbes. 

Les longues files longi tudina les de cellules à raphides sont celles 
qu i cont iennent le plus d ' a l c a l o ï d e . 

Nicotine C*0HuAz2 

MM. Erréra, Maistriau et Clautriau ont étudié la localisation de la 
n icot ine sur le Nkotiana macrophylla. Cet a l ca lo ïde est l i q u i d e : i l 
est soluble dans l 'eau, l 'a lcool , l ' é t h e r , etc. 

Les r é a c t i o n s e m p l o y é e s par les auteurs sont : 

I. — L'iodure de potassium iodé : donne une belle coloration kermès et il se forme 
un précipité rouge-brunâtre abondant dans toutes les cellules à nicotine. Coloration 
et précipité pâlissent rapidement et ne reprennent plus leur teinte primitive. On peut 
activer la décoloration en chauffant. 

I I . — L'iodure double de mercure et de potassium : précipité blanc-jaunâtre. 
I I I . — L'acide phosphomolybdique: précipité jaunâtre abondant. 
IV. — Le bichlorure de mercure : précipité blanc. 
V. — Le chlorure de platine: précipité jaunâtre. 

La nicotine est dans les cellules ; elle se trouve dans toutes les 
parties de la p lan te ; on en rencontre dans la racine (écorce externe), 
dans la tige ( é p i d e r m e , poi ls , cellules parenchymateuses de l ' é co rce 
et de la moel le) , dans le p é t i o l e ( é p i d e r m e , cellules parenchymateuses), 
dans le l imbe fo l i a i r e ( é p i d e r m e , poi ls , t i ssu assimilateur , au tour de 
la nervure m é d i a n e ) , enf in dans le rameau f r u c t i f è r e (2-3 assises 
de la p é r i p h é r i e de la moel le) , etc. 

Cependant l ' a l ca lo ïde est sur tout loca l i s é dans les poi ls , s p é c i a l e 
ment dans les cellules de la base des poi ls , dans les cellules paren
chymateuses s i t u é e s autour des nervures, p r inc ipa lemen t dans celles 
q u i sont p r è s de la face s u p é r i e u r e de la f eu i l l e , dans tous les jeunes 
rameaux. Les feui l les les plus jeunes sont les plus r iches en a l c a l o ï d e . 

La r é a c t i o n I est la plus facile à obtenir ; les autres ont servi de 
r é a c t i f s t é m o i n s aux auteurs. 
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O p i u m 

L'opium est un suc laiteux qui découle des capsules du Papaver 
somniferum. 

I l con t i en t u n g r a n d n o m b r e d ' a l c a l o ï d e s ; ceux q u ' o n y t r o u v e en 
p r o p o r t i o n no tab le sont : la m o r p h i n e (10 o/o e n m o y e n n e ) , la co
d é i n e (0,2 à 0,8 o /o) , la n a r c o t i n e (2 à 10 o/o) , la n a r c é i n e (0,02 à 
0,01 o / o ) , la p a p a v é r i n e (0,5 à 1 o/o) et la t h é b a ï n e (0,2 à 0,5 o/o)_ 

M . C l a u t r i a u a r e c h e r c h é les r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s q u i per . 
m e t t e n t de r é v é l e r l a p r é s e n c e de quelques-uns de ces a l c a l o ï d e s dans 
le Papaver somniferum. 

V o i c i les r é s u l t a t s q u ' i l a ob t enus . 
L e suc des ce l lu les con tenan t les a l c a l o ï d e s est a b o n d a m m e n t p r é c i 

p i t é par tous les r é a c t i f s g é n é r a u x des a l c a l o ï d e s . 
La p r é s e n c e de la m o r p h i n e est m i se h o r s de doute parce que : 
1° L 'acide i o d i q u e est r é d u i t , l ' iode m i s en l i b e r t é co lo re le c o n t e n u 

des l a t i c i f è r e s en j a u n e - b r u n ; 
2° Le m é l a n g e de f e r r o c y a n u r e de p o t a s s i u m et de p e r c h l o r u r e de 

f e r est p r é c i p i t é en b leu de P russe ; 
3° Le m é t h y l a l en s o l u t i o n dans l 'acide s u l f u r i q u e le co lo re en j a u n e 

d ' abo rd ( p r é s e n c e de la n a r c é i n e t r è s p r o b a b l e m e n t ) , p u i s en v i o l e t ; 
4° L a s o l u t i o n s u l f u r i q u e d'acide t i t a n i q u e p r o d u i t une c o l o r a t i o n 

r o u g e - v i o l e t v i n e u x in t ense . 
L a p r é s e n c e de l a narcotine est t r è s p robab le , s i n o n cer ta ine , 

pu i sque : 
1° L a s o l u t i o n s u l f u r i q u e de s é l é n i t e de soude, au l i e u de donne r 

la t e in t e ver te de la m o r p h i n e o u de la c o d é i n e , p r o d u i t une co lo ra 
t i o n rouge -o range , c o l o r a t i o n q u i se p r o d u i t par le m é l a n g e des 
deux a l c a l o ï d e s ; 

2° Le c h l o r u r e de p a l l a d i u m donne u n p r é c i p i t é j a u n e - b r u n â t r e ; 
3° Le c h l o r u r e d ' i r i d i u m donne u n p r é c i p i t é j a u n e d 'ocre . 
Si donc la p r é s e n c e de la m o r p h i n e et de la n a r c o t i n e est à peu 

p r è s cer ta ine , o n peu t t e n i r c o m m e t r è s p robab le celle de la narcéine. 
M . C lau t r i au pense aussi que les m ê m e s ce l lu les c o n t i e n n e n t de la 
papavérine et de la codéine, car « p l u s i e u r s co lo ra t i ons obtenues avec 
ce r ta ins r é a c t i f s r e n d e n t p robab le l e u r p r é s e n c e » . 

Le m ê m e au teur a p u s 'assurer encore que la m o r p h i n e est con te -
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nue à l ' é t a t de m é c o n a t e : «Cette o p i n i o n est sans doute f o n d é e ; d u 
moins l 'acide m é c o n i q u e existe-t-i l dans le latex. Pour le d é c e l e r , i l 
suf f i t de t ra i te r la p r é p a r a t i o n par le perch lorure de fe r qu i p rodu i t 
i m m é d i a t e m e n t avec ce corps une co lora t ion rouge intense persistant 
l o n g t e m p s . » 

Ces a l ca lo ïdes existent : 
Dans les l a t i c i f è r e s , t r è s abondants dans le parenchyme s o u s - é p i -

dermique de la racine et dans le l ibe r des faisceaux l i b é r o - l i g n e u x des 
parties a é r i e n n e s . 

Dans la capsule, «il y a autant de faisceaux p r ima i res r en fe rman t 
de gros l a t i c i f è r e s dans leur zone l i b é r i e n n e q u ' i l y a de cloisons. Ils 
von t d i rectement de la base au sommet sans p r é s e n t e r d'anastomose 
directe entre eux. De ces faisceaux p r imai res par tent de distance en 
distance, en d i rec t ion perpendicula i re , des faisceaux secondaires qu i 
se r ami f i en t à l ' i n f i n i , s'anastomosent entre eux et avec les branches 
des faisceaux secondaires par tant des faisceaux pr imai res v o i s i n s » . 

En outre , i l y a des a l ca lo ïde s dans l ' é p i d e r m e de la capsule, du 
p é d o n c u l e , de la tige et des feu i l les . Les cellules externes des s t igma
tes sont g o r g é e s d ' a l c a l o ï d e s . Les cellules basilaires des poi ls du 
p é d o n c u l e en cont iennent aussi. 

La graine ne renfe rme pas d ' a l c a l o ï d e . Les analyses ch imiques 
avaient f a i t penser que cet organe de r é s e r v e en contenai t : ces r é 
sultats provenaient de ce que la graine emporte souvent avec elle u n 
peu de latex provenant de la t ranssudat ion des l a t i c i f è r e s du pla
centa. 

Orchidées 

En étudiant certaines Orchidées(Dendrobimn nobile et D. Ainsicor-
thii, Phalaenopsis Luddemanniana), M. de W i l d e m a n a t r o u v é u n 
a l ca lo ïde dans certaines parties de ces plantes; i c i , c o m m e pour les 
Narcissus, la m i c r o c h i m i e a d e v a n c é la c h i m i e . L 'au teur a e m p l o y é 
les r é a c t i f s suivants : l ' iodure de potass ium i o d é , l ' iodure de potas
s ium a d d i t i o n n é de carbonate d 'ammoniaque (Clautr iau) , l 'acide 
phosphomolybd ique , l ' iodure double de mercure et de po tass ium, 
l ' iodure de b i s m u t h et de potass ium, l 'acide s u l f u r i q u e , le r éac t i f de 
F r œ h d e ; tous ne donnent pas de bons r é s u l t a t s ; i l p r é c o n i s e : 

I.— L'iodure de potassium iodé (additionné de carbonate d'ammoniaque ou non): 
précipité brun-acajou très prononcé. 
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I L — L'acide phosphomolybdique : précipité jaunâtre; il est plus abondant si on 
y ajoute un peu d'acide nitrique. 

I I I , - L'iodure double de mercure et de potassium : précipité jaunâtre, plus abon
dant en y ajoutant un peu d'acide chlorhydrique. 

IV .— Le réactif de Prœhde : coloration jaune-verdàtre. 
V.— L'acide sulfurique : coloration jaunâtre difficile à obtenir. 

L'auteur a localisé ainsi l'alcaloïde dans les cellules suivantes: 
lia rine : dans toutes les ce l lu les d u s o m m e t v é g é t a t i f ; dans les 

par t ies d i f f é r e n c i é e s , l ' a l c a l o ï d e est c o n t e n u dans les cel lules de 
l ' é c o r c e ex te rne . 

Tige : dans les ce l lu les pa renchymateuses , s u r t o u t dans celles 
q u i e n t o u r e n t les fa isceaux. 

Feuille : dans les ce l lu les é p i d e r m i q u e s de la face s u p é r i e u r e et 
de la face i n f é r i e u r e , et dans le p a r e n c h y m e « d o n t les unes d o n n e n t 
u n p r é c i p i t é et les autres pas ». 

Fleur : le t i s su d u p é d o n c u l e de l ' é p i d e r m e et l 'assise sous-
é p i d e r m i q u e p r é s e n t e n t aussi des r é a c t i o n s d ' a l c a l o ï d e s . 

Dans la f l e u r e l l e - m ê m e , l ' a l c a l o ï d e semble ê t r e t r è s abondant . 
Toutes les ce l lu l e s f o u r n i s s e n t u n abondan t p r é c i p i t é . 
I l en est de m ê m e dans les po i l s q u i r e c o u v r e n t le labe l le et dans 

toutes les ce l lu les des t issus de l ' o v a i r e . 
Dans ces ce l lu les , l ' a l c a l o ï d e est en d i s s o l u t i o n dans le suc de la 

vacuole cen t ra le . 

Pipérine C^H^AzO3 

M. Husemann et M. Molisch ont étudié la localisation de la pipé

r i n e dans le f r u i t de p l u s i e u r s P i p é r a c é e s . 
Cet a l c a l o ï d e est i n s o l u b l e dans l 'eau f r o i d e , p e u soluble dans l 'eau 

chaude, so lub le dans la benz ine , dans l ' é t h e r et dans l ' a l c o o l , i n so 
l u b l e dans les acides é t e n d u s . 

Les r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s q u i p e r m e t t e n t de le loca l i se r sont 
les suivantes : 

I.— L'acide sulfurique concentré dissout la pipérine en donnant une coloration 
rouge-safran ou rouge-sang, qui passe ensuite au pourpre, puis au jaune-verdâtre et 
finalement au brun. L addition de l'eau fait disparaître la coloration. 

I I . — L'acide nitrique donne une coloration rouge-orange. 
I I I . — Le réactif de Frœhde, une coloration bleue. 
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IV.— Porter la coupe dans une goutte d'alcool absolu déposée sur le porte-objet; 

recouvrir avec le couvre-objet et laisser évaporer l'alcool qu'a dissout la pipérine, 
jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une petite quantité sous le couvre-objet (environ 
le 1/4). Ajouter alors de l'eau. I l se produit un trouble immédiat, dû à l'huile 
essentielle dissoute dans l'alcool. Au bout d'un quart d'heure, on voit se former des 
cristaux incolores mais de formes caractéristiques. Ces cristaux ont la forme de 
lames de sabre, d'aiguilles, etc. 

Y.— Ecraser un peu les coupes en appuyant sur le couvre-objet, l'essence sort des 
cellules, s'évapore et laisse déposer des cristaux. 

Ces caractères montrent que la pipérine est contenue exclusive
m e n t dans les cellules à essence du m é s o c a r p e . 

Quinine CioH.»kz*0* 

Cet alcaloïde a été signalé, depuis longtemps déjà, dans lesécorces 
de qu inqu ina (Cinchona). 

C'est l ' u n des principes m é d i c a m e n t e u x les plus impor t an t s . 
Howard s'occupait de sa local isa t ion d è s 1862. 
Sans faire appel à aucun réac t i f , ce ch imis te a t r o u v é que la q u i 

n ine se d é p o s e sous f o r m e de cristaux d o u é s de p r o p r i é t é s c a r a c t é 
r ist iques dans les cellules o ù elle est en d i sso lu t ion . 

La qu in ine se rencontre sur tout dans les por t ions corticales exter
nes; i l n ' y en a que de faibles q u a n t i t é s dans la r é g i o n l i b é r i e n n e . 

Ces d o n n é e s d 'Howard ont é té c o n f i r m é e s par les analyses c h i m i 
ques de M . Caries. 

Théobromine C7H8Az*Os 

Synonyme : Diméthylxanthine. 
Cet a l c a l o ï d e a é t é d é c o u v e r t par Mol isch dans les graines du 

Theobroma Cacao. 
I l est t r è s peu soluble dans l 'eau f ro ide (1600 p.) et dans l 'a lcool 

(1460 p . ) , plus soluble dans l 'eau chaude (35 p . ) , presque insoluble 
dans l ' é t h e r . 

L 'au teur o p è r e de la m a n i è r e suivante : 
Porter la coupe sur le por te-obje t , dans de l 'acide ch lo rhyd r ique 

c o n c e n t r é ; a jouter , au bout d'une m i n u t e , une gout te d'une so lu t ion 
de ch lorure d'or à 3 o/o; a u s s i t ô t qu une part ie du l iqu ide est é v a p o -
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r é e , i l se f o r m e sur les bords de la gout te des a igu i l l e s c r i s t a l l i nes 
jaunes q u i se r é u n i s s e n t en buissons p lus o u m o i n s d ive rgen t s . 

L a t h é o b r o m i n e est s u r t o u t l o c a l i s é e dans la g ra ine , ma i s la r é a c 
t i o n ne p e r m e t t a n t pas de savoir dans quel les ce l lu les elle se t r o u v e 
exac tement , i l est i m p o s s i b l e de p r é c i s e r davantage. Cependant , 
d ' a p r è s la grande q u a n t i t é de t h é o b r o m i n e que f o u r n i t la gra ine , o n 
peu t supposer q u elle existe dans la m a j o r i t é des ce l lu les de l ' e m 
b r y o n . 

Vératrine (FH^AzO11 

Synonyme : Cévadine. 
La l oca l i s a t i on de cet a l c a l o ï d e a é t é r e c h e r c h é e pa r B o r s c o w dans 

d i f f é r e n t s organes d u Veratrum album. 
I l est i n s o l u b l e o u presque i n s o l u b l e dans l 'eau, p e u so luble dans 

l ' é t h e r , so luble dans l ' a l c o o l et dans le c h l o r o f o r m e . 
L au teur n a e m p l o y é que la r é a c t i o n s u i v a n t e : 1 pa r t i e d 'acide 

s u l f u r i q u e dans 2 par t ies d 'eau. I l po r t e la coupe d i r e c t e m e n t dans 
ce m é l a n g e . Les par t ies q u i c o n t i e n n e n t l ' a l c a l o ï d e se co loren t en 
j a u n e , pu i s success ivement passent au r o u g e - o r a n g é et au rouge-
v i o l e t . 

D ' a p r è s cette r é a c t i o n , Bor scow a t r o u v é que l ' a l c a l o ï d e a s u r t o u t 
p o u r s i è g e les pa ro i s des ce l lu les é p i d e r m i q u e s et des cel lu les q u i 
e n t o u r e n t les fa isceaux l i b é r o - l i g n e u x . 

CONCLUSIONS.— Les recherches m i c r o c h i m i q u e s sont p a r t i c u l i è r e 
m e n t i n t é r e s s a n t e s et u t i l e s en ce q u i concerne les a l c a l o ï d e s . Elles 
e x p l i q u e n t les m é t h o d e s d ' e x t r a c t i o n à l 'a ide des d issolvants , pu i sque 
les a l c a l o ï d e s sont presque t o u j o u r s dans les par t ies super f i c i e l l e s . 
Elles d o n n e n t s u r t o u t , d 'une f a ç o n p a r t i c u l i è r e m e n t p r é c i s e , la dis
t r i b u t i o n des a l c a l o ï d e s dans les p lan tes . 

Les recherches c h i m i q u e s , con t r ad i c to i r e s en ce q u i concerne la p r é 
sence des a l c a l o ï d e s dans la g ra ine d u Papaver sont é c l a i r é e s p a r l e s 
recherches m i c r o c h i m i q u e s . On h é s i t a i t , au t r e fo i s ; o n e x p l i q u e et o n 
a f f i r m e m a i n t e n a n t . L a g ra ine ne r e n f e r m e pas d ' a l c a l o ï d e ; si cer 
ta ins c h i m i s t e s en o n t t r o u v é , c'est qu 'e l le é t a i t s o u i l l é e d ' a l c a l o ï d e 
p r o v e n a n t de la capsule . 

D 'au t re pa r t , n o u s p o u v o n s d é j à c o n c e v o i r une r è g l e g é n é r a l e et 
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dire que les parties superficielles sur tout (poils, é p i d e r m e , l iber) 
sont riches en pr incipes a l c a l o ï d i q u e s , et que les sommets v é g é t a t i f s 
en cont iennent bien plus que les parties â g é e s . 

Les quelques r é s u l t a t s obtenus j u s q u ' à ce j o u r , servant d ' indica
t i on pour les recherches fu tu res , sont de nature à encourager les 
chercheurs. 

Le pra t ic ien ret i re de ces t ravaux des d o n n é e s certaines; i l peut, 
par des manipula t ions simples, j uge r de la p r é s e n c e ou de l'absence 
de l ' a lca lo ïde dans les plantes d é j à é t u d i é e s à ce sujet . 

Si les r è g l e s g é n é r a l e s qu i semblent se d é g a g e r des quelques re
cherches faites é t a i e n t c o n f i r m é e s par de nouvelles é t u d e s sur d'au
tres a l c a l o ï d e s , celles-ci p r é s e n t e r a i e n t u n grand i n t é r ê t p ra t ique . 

Les recherches mic roch imiques peuvent m ê m e aider aux d é c o u 
vertes chimiques ; elles ont permis quelquefois de d é c o u v r i r des a l 
c a l o ï d e s dans des plantes o ù leur p r é s e n c e é ta i t à peine s o u p ç o n n é e 
(Narcissus). 

LISTE DES PRINCIPAUX ALCALOÏDES 

Achilléinc. Achillea Millefolïum. 
Acon i t i ne . Aconitum Napellus. 
Agrostemmine. Agrostemma Githago. 
Alétrine. Aletris farinosa. 
Alstonidine. Alstonia constricla. 
Alstonine. — 
Amarylline. Amaryllis formosissima. 
Anagyrine. Anagyris fœtida. 
Anchiétine. Anchietea salutaris. 
Anémonine. Anémone pratensis. 
Angusturine. Galipea Cusparia. 
Araribine. Araribra rubra. 
Arécaïne. Areca Catechu. 
Arécoline. — 
Aricîne. Cinchona; (spec. mult.). 
Artiieînc. Arnica montana. 
Asiminine. Asimina Iriloba. 
Aspidospennine. Aspidosperma Quebra-

cho. 
Athérospermine. Alherosperma mos-

chata. 
Atisine. Aconitum heterophyllum. 

ALropanine. Atropa Belladona. 
Atrop ine . — et plu

sieurs Solanacées. 
Baptitoxine. Baplisia tinctoria. 
Bébirine. Xeclandia Rodiei. 
Bélamarine. Amaryllis Belladona. 
Berbérine. Berberis rulgaris et plu

sieurs autres plantes. 
Boldine. Boldua fragrans. 
Brucine . Strychnos : (spec. divers). 
Buxine. Buxus sempervirens. 
Cactine. Cactus grandiflorus. 
C a f é i n e . Co/fea et plusieurs autres. 
Calcatrifrine. Delphinium Consolida. 
Cannabine. Cannabis indica. 
Capsicine. Capsicum. 
Carnpine. Carapa guyanensis. 
Caipaïne. Carica Papaya. 
Castine. l'itex ag?ias-castus. 
( lédrine. Sunaba Cedron. 
Cliélérylhrine. Chelidonium, Sanguina-

ria. 



Chélidoninc. Chelidonium ma jus. 
Chénopodine. Chenopodium vulgare. 
Chiococcine. Chiococca racemosa. 
Chlorogérrine. Alstonia constricta. 
Cicut ine (coniine). Conium maculatum. 
Cimicifugine. Cimicifuga racemosa. 
Cinchonamine. Remijia Purdicana. 
Cinchonidine. Cinchona succirubra. 
Cinchonine. Cinchona Condaminea. 
Cocaïne. Erylhroxylon Coca. 
Codamine. Opium. 
C o d é i n e . Opium. 
Co lch i c ine . Colchicum autumnale. 
Collaturine. Symplocos racemosa. 
Coptine. Coptis trifolia. 
Corydal ine . Corydalis et quelques au

tres plantes. 
Cryptopine. Opium. 
Curarine. Sthrycnos. 
Cyt i s ine . Cytisus Labumum. 
Delph ine . Delphinium Staphysagria. 
Ditamine. Alstonia scholaris. 
Doundakine. Sarcocephalus esculenlus. 
Drumine. Evphorbia Driunondii. 
Echitamine. Alstonia scholaris. 
Echiténine. — 
E l a t é r i n e . Momordica Elaterium. 
Emétine. Cœphœlis Ipecacuanha. 
Ephédrine. Ephedra vulgaris. 
Erythrine. Erythrina Corallodendron. 
Erythrocoralloïdine. — 
Erytrophléine. Erythrophlœum gui-

neense. 
Esenbeckine. Esenbeckia febrifuga. 
Esérine. 0 Physostigma venenosum. 
Pumarine Fumaria officinalis. 
Geissospermine. Geissospermum lœve. 
Gelsémine. Gelsemium sempervirens. 
Géranine. Géranium maculatum. 
Glaucine. Glaucium luteum. 
Gleditschine. Gledilschia triacanthos. 
Gnoscopine. Opium. 
Guaranine. Paullinia sorbilis. 
Gymnocladine. Gymnocladus dioica. 
Harmaline. Peganum Harmala. 
Harmine. — 
Héliotropine. Heliolropium europseum. 

Hydrastine. Hydrasiis canadensis. 
Hydrocotamine. Opium. 
Hygrine. Erythroxylon Coca. 
Hyménodictine. Hymenodictyon excel-

sum. 
Hyoscyamine. Hyoscyamus et quelques 

autres Solanacées. 
Hyoscine, Hyocyamus. 
Icajanine, Icajana M'boundou. 
Impérialine. britillaria imperialis. 
Inéine. Slrophanthus hispidus. 
Isopyrine. Isopyrum thalictroides. 
Japaconitine. Aconitum japonicum. 
Javanine, Cinchona Calisaya. 
Jervine. Veratrum album. 
Katine. Catha edulis. 
Lantanine. Lantana brasiliensis. 
Lappine. Arclium happa. 
Lauthopine. Opium. 
Laudanine — 
Laudanosine — 
Lobéline. Lobelia inflata. 
Laturine. Symplocos racemosa. 
Loxoptérygine. Loxoplerygium Lorent-

zii. 
L u p i n i n e . Lupinus inletus. 
Lycine. Lycium barbarum. 
Lycopodine. Lycopodium complanatum. 
Macléyine. Bocconia cordala. 
Malouétine. Malouetia nilida. 
Manacine. Franciscea uniflora. 
Margosine. Melia Azedarach. 
Méconidine. Opium. 
Ménispermine Anamirta Cocculus. 
Mercurialine. Mercurialis annua. 
Morph ine . Opium. 
Myoctonine. Aconitum Lycoclonum. 
N a r c é i n e . Opium. 
Narco t ine . — 
Narégamine. Naregamia alata. 
Nectandrine. Nectandra Rodiei. 
Nico t ine . Nicoliana Tabacum. 
Nupharine. Xuphar luteum. 
Oléandrine. Neiùum Oleander. 
Oxyacantlrine. Berberis vulgaris. 
Palicourine. Palicourea Maiegravii. 
P a p a v é r i n e . Opium. 
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Paricine. Cinchona et quelques autres 
Hubiaeées. 

Parthénine. Parthenium hysterophorus_ 
Pastinacine, Sium latifolium. 
Pelletiérine. Punica Granatum. 
Pélosine. Pareira brava. 
Phytollaccine. Phytolacca decandra. 
Picramnine. Picramnia antidesma. 
Piligaline. Lycopodiuni Saururus. 
Pilocarpine. Pilocarpus pinnatus. 
P i p é r i n e . Piper. 
Piturine. Duboisia Hopwoodii. 
Porphyrine. Alstonia constricta. 
Protopine. Opium. 
Pseudo-morphine Opium. 
Québrachine. Aspidosperma Quebracho. 
Quinine. Cinchona. 
Rathanine, Krameria triandra. 
Rhœadine. Papaver Rhœas. 
Ricinine. Ricinus commuais. 
Sabadilline. Veratrum Sabadilla. 

Sapotine. Achras Sapola. 
Sarracénine, Sarracenia purpurea. 
Scillaïne. Urginea Scilla. 
Sipérine. Nectandra Rodiei. 
Spartéine. Spaitium scoparium. 
Spigéline. Spigelia Marilandica. 
Strychnine. Slhrychnos (spec.divers). 
Sucupirine. Boadichia major. 
Thalictrine. Thalictrum macrocarpum. 
Thébaïne. Opium. 
Théobromine. 1 heobroma Cacao. 
Théophylline. Thea chinensis. 
Trianospermine. Trianospermum filici-

folia. 
Trigonelline. Trigonella Fœnutn-grsecum 
Tulipiférine. Liriodendron tulipifera. 
Tulipine. Tulipa vulgaris. 
Ulexine. Ulex europseus; Cytisus. 
V é r a t r i n e . Veratrum Sabadilla. 
Vicine. Vicia sativa. 
Xanthoxyline. Xanthoxylum fraxineum. 
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CHAPITRE V I I I 

G L U C O S I D E S 

Généralités. — Les glucosides sont des éthers du glucose, très ré
pandus dans le r è g n e v é g é t a l . I ls r é s u l t e n t de la combina i son du g l u 
cose avec divers corps (acides, alcools, etc.); en s 'hydratant, i ls se dé 
doublent en glucose et en u n autre c o m p o s é qu i d i f f è r e pour chaque 
glucoside. 

Exemples : La salicine donne de la s a l i g é n i n e et du glucose. 

CISHISO 7 - f H^O = C 7 H 8 0 2 - f - C 6 H 1 2 0 ° 

La c o n i f é r i n e donne de l 'a lcool c o n i f é r y l i q u e et du glucose. 

C » 6 H 2 2 0 8 4 - H 2 0 = C ^ H ^ O 3 - | - C « H 1 2 0 6 

L 'a rbu t ine f o u r n i t de l ' hyd roqu inone et du glucose. 

Qmit'07 - f RX) = C e H f , 0 2 - f C 6 Hi20° 
etc. 

La p lupar t des glucosides sont des corps ternaires c o n s t i t u é s par 
les t ro i s é l é m e n t s suivants : carbone, h y d r o g è n e et o x y g è n e . I l est 
facile d 'expliquer leur g e n è s e dans la plante en partant de l ' a l d é h y d e 
f o r m i q u e ; avec M . A. Gautier, nouspouvons é c r i r e , par exemple, que 
l ' hydroqu inone qu i donnera naissance à l ' a rbu t ine , en s'unissant au 
glucose avec é l i m i n a t i o n d'une m o l é c u l e d'eau, d é r i v e de l ' a l d é h y d e 
f o r m i q u e : 

7CH*0 = C ^ O 2 + CHH) 2 4 - 3H*0 
aldéhyde formique hydroquinone acide formique eau 

I l en serait de m ê m e pour la s a l i g é n i n e de la sal icine. 

9 CH 2 0 = C 7 H 8 0 2 4 - 2 C H 3 0 2 

aldéhyde formique saligénine acide formique 

I l reste b ien entendu que ces or igines sont h y p o t h é t i q u e s , ces 
é q u a t i o n s n ' exp r iman t g u è r e que des vues t h é o r i q u e s , et la ch imie de 
l ' ac t iv i t é cel lulaire des plantes ayant f o u r n i j u s q u ' i c i peu de fai ts 
pos i t i f s et d é m o n t r é s par l ' e x p é r i e n c e . 
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Ou t r e ces t r o i s é l é m e n t s f o n d a m e n t a u x : ca rbone , h y d r o g è n e et 
o x y g è n e , que lques g lucos ides c o n t i e n n e n t de l 'azote. Telles sont la 
s o l a n i n e ( C " H 7 1 A z 0 1 R ) e t l ' a m y g d a l i n e ( C 2 o H 2 7 A z O H ) . L a s o l a n i n e donne 
par h y d r a t a t i o n de la so lan id ine et d u glucose. 

C 2 0 H 2 7 A z O u 4 - 2 H 2 0 = 2 C 6 H 1 2 O f i 4 - CAzH 4 - C 7 H 6 0 
amygdaline eau glucose acide essence 

cyanhydrique d'am.amèr. 

Ces h y d r a t a t i o n s des g lucosides o n t l i e u , s o i t p a r l ' a c t i o n desacides 
m i n é r a u x é t e n d u s , so i t pa r l ' a c t i o n de d ivers f e r m e n t s . Dans le v é 
g é t a l , les t r a n s f o r m a t i o n s des g lucos ides o n t t o u j o u r s l i e u sous 
l ' a c t i o n des d i f f é r e n t s f e r m e n t s é m i s par la p l an te . 

Dans les amandes a m è r e s et le l aur ie r -ce r i se , par exemple , c'est 
par u n f e r m e n t , l ' é m u l s i n e , que se f a i t le d é d o u b l e m e n t de l ' amygda
l i n e . 

E n f i n , cer ta ins glucosides c o n t i e n n e n t n o n seu lement d u carbone , 
de l ' h y d r o g è n e , de l ' o x y g è n e e tde l ' azo te , ma i s encore d u s o u f r e . On 
r encon t r e des g lucos ides s u l f u r é s dans la p l u p a r t des C r u c i f è r e s . 
M . G u i g n a r d a d é m o n t r é l e u r p r é s e n c e dans quelques C a p p a r i d a c é e s 
(Capparis), T r o p é o l é e s (Tropieolitm), P a p a y a c é e s (Cariai). I l s ne sont 
pas encore c h i m i q u e m e n t connus , m a i s l e u r exis tence est d è s m a i n 
t enan t p r o u v é e . 

De tous ces g lucos ides s u l f o - a z o t é s , deux seu lement sont b i e n 
c o n n u s : 1° L 'acide m y r o n i q u e ( C 1 0 H 1 9 A z S 2 O 1 0 ) q u o n r e n c o n t r e dans le 
Brassica nigra K o c h (mou ta rde n o i r e ) sous f o r m e de c o m p o s é s a l i n 
( m y r o n a t e de po ta s s ium) et q u i est g é n é r a l e m e n t d é s i g n é sous le n o m 
de sinigrine; c'est cette s i n i g r i n e q u i , sous l ' a c t i o n d ' u n f e r m e n t , la m y -
ro s ine , f o r m e de l 'essence de m o u t a r d e o u i sosu l focyana te d ' a l ly le , 
d u glucose et d u su l fa te acide de p o t a s s i u m . 

C W A z K S ^ O » 0 = C 3 H 3 — AzCS 4 - C 6 H 1 2 0 6 4 - S O ' K H 
sinigrine isosulfocyanate d'allyle glucose sulfate acide 

de potassium 

2° L a sinalbine ( C 3 o H u A z 2 S 2 0 1 6 ) , q u ' o n t r o u v e dans le Sinapis alba 
L . (mou ta rde b l a n c h e ) . Sous l ' a c t i o n de la m y r o s i n e , elle se d é d o u b l e 
et donne une essence ( d i f f é r e n t e de celle q u i est f o u r n i e par les 
Brassica et q u i p a r a î t ê t r e de l ' i s o su l focyana t e d ' o r t h o x y b e n z y l e ) , 
d u glucose et d u su l fa te acide de s inap ine 

C 3 o H u A z 2 S 2 0 i G = C 7 H 7 0 — A z C S 4 - C 8 H 1 2 O f i - f - S 0 4 H — C 1 6 H 2 4 A z 0 5 

sinalbine isosulfocyanate glucose sulfate acide de 
d'orthoxybenzyle sinapine 
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Les plantes cont iennent , en r é s u m é , u n grand nombre de gluco
sides, tous susceptibles de f o r m e r du glucose par d é d o u b l e m e n t . 

l T n m ê m e glucoside peut se rencontrerchez plusieurs plantes d i f fé 
rentes. A ins i l 'acide m y r o n i q u e se t rouve à l ' é ta t de myrona te de 
potassium dans le Cochlearia armoricah. ( r a i fo r t ) , dans les graines 
des Cheiranthus CheiriL., Lepidium Draba L . , Brassica MapusL., Ra-
phanus sativus L . , R. Raphanistruvt L . et Sisymbriumofficinale Scop. 
La c o n i f é r i n e est encore plus r é p a n d u e ; elle existe n o n seulement 
dans toutes les C o n i f è r e s , mais encore dans toutes membranes l i g n i 
f i ée s . 

La local isat ion de ces glucosides par l e s m é t h o d e s m ic roch imiques 
sont p a r t i c u l i è r e m e n t d i f f i c i l es ; pour beaucoup d'entre eux,les recher
ches les plus minutieuses et les mieux conduites sont r e s t é e s i n f r u c 
tueuses. 

I ls ne p o s s è d e n t pas, comme les a l ca lo ïde s , des r é a c t i f s g é n é r a u x : 
le seul c a r a c t è r e c o m m u n qu ' i ls p r é s e n t e n t est de donner par d é d o u 
blement du glucose comme te rme constant. 

Or, si l ' on peut ar r iver à p rodu i re ces d é d o u b l e m e n t s dans les t is
sus vivants au m o y e n d'acides ou de fe rments a p p r o p r i é s , on ne peut 
g u è r e pensera r é v é l e r le glucose. Les chances d 'erreur seraient t rop 
m u l t i p l i é e s par la grande f r é q u e n c e du glucose dans les tissus v é g é 
taux. Nous verrons plus l o i n qu 'on a p u localiser l 'acide m y r o n i q u e 
en provoquant son d é d o u b l e m e n t , mais ce glucoside p o s s è d e des p ro 
p r i é t é s s p é c i a l e s qu i ont permis de le r é v é l e r non pas par le glucose, 
mais par l'essence à laquelle i l donne naissance en se d é d o u b l a n t ; la 
man ipu l a t i on est du reste t r è s dé l i ca t e et ne saurait ê t r e g é n é r a l i s é e . 

On a sur tout recours aux r é a c t i o n s colorantes ; nous avons d é j à 
d i t , à propos des a l ca lo ïde s , que ces r é a c t i o n s ne peuvent ê t r e 
t ou jou r s concluantes, les r é a c t i f s e m p l o y é s agissant aussi sur p l u 
sieurs autres corps contenus dans le suc ce l lu la i re ; on ne saurait 
t rop insister sur les causes d 'erreur q u ' i l f au t é v i t e r . 

Quoi q u ' i l en soit , nous donnons les r é s u l t a t s obtenus. 

Acide myronique 

L acide myronique est un glucoside qui a pour formule C,0H19AzS7O10; 
i l existe dans u n cer ta in nombre de C r u c i f è r e s et no tamment dans 
les graines de moutarde (Brassica nigra Koch) , le Cochlearia arma-
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rica L . , le Cheiranthus Cheiri L . , le Lepidium Draba L . , le Brassica 
NapusL., le Baphaaus sativusL.., le R. Raphanistrumh., et le Sisym-
brium officinale L . 

Ce g lucos ide se p r é s e n t e dans la p lan te sous la f o r m e d ' u n c o m 
p o s é potass ique , q u i est d u m y r o n a t e de p o t a s s i u m . C'est à ce 

m y r o n a t e de p o t a s s i u m q u o n donne le n o m de s i n i g r i n e . 
E n p r é s e n c e d ' u n f e r m e n t c o n t e n u é g a l e m e n t dans cer ta ines c e l 

lu les de ces p lan tes , le m y r o n a t e de p o t a s s i u m se d é d o u b l e et donne 
d u glucose, de l ' i s o su l focyana t e d ' a l l y l e o u essence de m o u t a r d e et 
d u su l fa t e acide de p o t a s s i u m 

C ^ H ^ A z K S s O ^ C e H ^ O e - f C s H B _ A z C S - f S O H k 

M. Guignard a étudié la localisation des myronates de potassium 
dans les p lantes n o m m é e s ci-dessus. 

« C o m m e o n ne peu t d é c e l e r la p r é s e n c e d u g lucos ide par les r é a c 
t i f s co lo ran t s , d i t - i l , n i o p é r e r sur les ce l lu les de la m ê m e f a ç o n que 
su r ce c o m p o s é e x t r a i t des organes q u i le r e n f e r m e , j ' a i c h e r c h é à 
r é s o u d r e l a q u e s t i o n par d 'autres p r o c é d é s . » 

V o i c i les p r o c é d é s e m p l o y é s pa r ce savant : 

I.— Laisser sécher lentement et incomplètement à l'air libre l'organe à étudier (tige 
ou racine de raifort dans l'exemple cité), jusqu'à ce que la section ne détermine plus, 
à la faveur de l'eau de végétation, le contact du ferment et du glucoside. Porter les 
coupes épaisses de 1-2 assises de cellules dans de l'éther anhydre pur, qui ne dissout 
pas le glucoside, afin d'enlever toutes les matières grasses contenues dans les cel
lules; avant de continuer l'opération, s'assurer, par la teinture d'Alkanna, que toute 
la matière grasse a été enlevée. 

Gomme l'éther a fait perdre au ferment toute son activité, on emploie alors une so
lution filtrée de myrosine, préalablement purifiée par des précipitations au moyen de 
l'alcool et lavée à l'éther après dessiccation lente à l'étuve. 

Maintenir les coupes pendant 30 ou 40 minutes dans la solution de myrosine, à 
50 degrés. Laver à l'air et traiter par de la teinture d'Alkanna. 

Les cellules qui contenaient du myronate de potassium présentent de l'essence de 
moutarde, colorable, nous le savons, par la teinture d'Alkanna. 

Ces coupes colorées, traitées de nouveau par l'éther anhydre qui dissout l'essence, 
sont décolorées. 

I L — Traiter les coupes par une solution alcoolique d'acide tartrique à titre assez 
fort . Le potassium du myronate de potassium est précipité. Ce précipité est cons
titué par des cristaux de bitartrate de potassium. Ils appartiennent au système or-
thorhombique; ils sont tétraédriques, rarement prismatiques ou ellipsoïdaux, libres 
ou groupés de façons variables. 

Les plantes contenant des sels de potassium, i l est utile de se rendre compte que 
le précipité obtenu est bien dû au sel glucosidique. Pour cela, on enlève le myro
nate de potassium par de l'alcool à 90 degrés, qui ne dissout que très légèrementou 
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pas du tout les sels minéraux de potassium. On traite alors ces coupes par la solu
tion alcoolique d'acide tartrique, et on s assure ainsi approximativement de la quan
tité de sels minéraux contenus dans l'organe et les cellules où ils se trouvent loca
lisés. 

Par ces deux procédés, M. Guignard a trouvé que toutes les cellu
les parenchymateuses de l ' é c o r c e , du bois et de la moel le cont iennent 
le myrona te de potass ium. Dans les graines, à par t les cellules à 
myros ine , tous les autres é l é m e n t s du parenchyme, des c o t y l é d o n s 
et de la radicule , y compr i s l ' é p i d e r m e , cont iennent le sel g lucos i -
dique. 

Acide rubérythrinique C20H220" 

L acide rubérythrinique se trouve dans la racine du Rubia tincto-
rum. I l colore les racines de cette plante en jaune . 

I l se d é d o u b l e en donnant du glucose et de l 'a l izar ine. 

I. — La potasse le colore en rouge-pourpre. 
I I . — Les acides le colorent en orange-jaune. 
I I I . — Le chlorure ferrique lui donne une coloration qui varie de l'orange au 

rouge-brunâtre. 

Le glucoside se trouve dans le suc cellulaire des jeunes racines. 
Dans les racines â g é e s , alors m ê m e qu'elles sont encore vivantes, 
c'est la membrane qu i cont ient l 'acide r u b é r y t h r i n i q u e . 

Bryonine 

La localisation de ce glucoside a été étudiée par M. Brœmer dans 
les Bryonia dioica Jacq. et B. cdba L . 

La b ryon ine est soluble dans l'eau, l 'a lcool et les acides é t e n d u s 
ou c o n c e n t r é s ; insoluble dans l ' é t h e r et dans u n e x c è s d 'a lca l i . 

Par d é d o u b l e m e n t , elle donne du glucose et u n corps r é s i n o ï d e , la 
b r y o r é t i n e . Les r é a c t i o n s mic roch imiques qu i doivent ê t r e em
p l o y é e s pour d é c e l e r le s i ège de ce p r inc ipe sont les suivantes : 

I. — L'acide sulfurique : Recevoir les coupes dans l'éther, les porter ensuite 
sur le porte-objet dans un mélange de cinq volumes d'ether et un volume d'acide 
sulfurique ; chasser l'éther par la chaleur (en maintenant la lamelle sur une plaque 
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chauffée à l'eau chaude) ; ajouter de Yacide sulfurique concentré ; coloration rouge 
sang persistant quelque temps dans les cellules à glucoside. 

I I . — Le réactif de Frcehde : coloration rouge, puis verte (opérer comme pour I ) . 
I I I . — Le réactif de Mandelin : coloration rouge sang, passant peu à peu au bleu 

violacé (opérer comme pour 1). 
I V . —L'azotate d'argent : Porter les coupes dans une solution aqueuse d'azotate 

d'argent à 1 p. 100, laisser en contact pendant quelque temps, laver à l'eau distillée 
à peine ammoniacale ; au bout de quelques heures, on observe un précipité rouge 
vermillon dans les cellules à bryonine. Cette coloration dure quelques jours, puis le 
précipité devient noir. 

La bryonine est contenue dans des cellules spéciales, allongées 
dans le sens l o n g i t u d i n a l ( id iob las tes ) . 

L a rac ine p o s s è d e des fa i sceaux concen t r i ques : les fa i sceaux p é r i 
p h é r i q u e s sont les p l u s g rands . Les ce l lu les s p é c i a l e s con t enan t l a 
b r y o n i n e sont l o c a l i s é e s dans l ' é c o r c e i n t e r n e d u l i b e r et dans le l i b e r 
ex te rne de tous les fa i sceaux ; elles ex i s t en t aussi , ma i s pas t o u j o u r s , 
con t r e le bo i s , au b o r d des r a y o n s m é d u l l a i r e s q u i s é p a r e n t en t re eux 
les fa i sceaux. 

L a t ige c o n t i e n t des ce l lu les s p é c i a l e s à b r y o n i n e , que lque fo i s dans 
l ' é c o r c e , à l ' i n t é r i e u r d u c o l l e n c h y m e , ma i s s u r t o u t à la face i n t e r n e 
de l ' anneau p é r i c y c l i q u e e n t o u r a n t le l i b e r et au p o u r t o u r d u l i b e r 
i n t e r n e . 

Dans la f e u i l l e et dans le m é s o c a r p e d u f r u i t , les ce l lu les s p é c i a l e s 
à b r y o n i n e son t t o u j o u r s au p o u r t o u r d u l i b e r . 

Colocynthine 

La localisation de ce glucoside a été aussi étudiée par M. Brsemer 
dans le Citrullus Colocynthis Schrad . ( c o l o q u i n t e . ) 

C o m m e la b r y o n i n e , la c o l o c y n t h i n e est so luble dans l ' eau, l ' a l c o o l 
et les acides é t e n d u s o u c o n c e n t r é s , i n s o l u b l e dans l ' é t h e r o u dans 
u n e x c è s d 'a lca l i . I l f a u d r a donc e m p l o y e r des m a t é r i a u x q u i a u r o n t 
p r é a l a b l e m e n t m a c é r é dans l ' é t h e r et n o n dans l ' a l coo l . 

Par d é d o u b l e m e n t , ce g lucos ide donne d u glucose et de la co lo-

c y n t h é i n e . 
Les r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s sont à p e u p r è s les m ê m e s que p o u r 

la b r y o n i n e . M . Brsemer p r é c o n i s e l ' e m p l o i de : 

L —L'acide sulfurique: coloration rouge sang (opérer comme pour la bryonine). 
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11.— Le réactif de Froehde: belle coloration rouge cerise intense (môme observation 
que pour L. 

I I I . —Le réactif de Mandelin: coloration rouge cerise (id.). 
IV. —La potasse à chaud: donne une coloration jaune. 
V. — La liqueur de Fehling est réduite par la bryonine sans addition d'acide. 

Comme la bryonine, la colocynthine est contenue dans des cel
lules s p é c i a l e s qu i se re t rouvent é g a l e m e n t dans la t ige, quelquefois 
à l ' i n t é r i e u r du co l lenchyme, le plus souvent au pou r tou r du l iber 
externe et in terne . 

M . Brsemer n'a pas p u b l i é de r é s u l t a t s au sujet de la racine. 
Le m é s o c a r p e du f r u i t , qu i est e m p l o y é en pharmacie (coloquinte) , 

est r iche en cellules s p é c i a l e s ; elles accompagnent les nombreux 
faisceaux q u i parcourent cette r é g i o n et f o r m e n t aussi des fdes n o m 
breuses d i s p o s é e s en r é s e a u . 

Coniférine (CiGH2208) 

La coniférine est un glucoside qui a été extrait, parHartig, du cam
b i u m du Laiix europiva. Depuis lors , on l'a r e t r o u v é n o n seulement 
dans toutes les C o n i f è r e s , mais dans toutes les plantes o ù se f o r m e 
du t issu l ign i f i é . 

Les recherches de MM. Singer, Wiesner , etc., ont d é m o n t r é que 
dans toutes les membranes l i gn i f i é e s , on rencontre u n m é l a n g e de 
m a t i è r e s gommeuses, de c o n i f é r i n e , de van i l l i ne et d 'un autre corps 
m a l dé f in i . 

La c o n i f é r i n e est insoluble dans l ' é t h e r , peu soluble dans l 'eau 
f ro ide , peu soluble dans l 'eau chaude, soluble dans l 'a lcool . 

O x y d é e avec p r é c a u t i o n , par u n m é l a n g e de b ichromate de potasse 
et d'acide su l fu r i que , elle donne d'abord du glucose et de l 'a lcool 
c o n i f é r y l i q u e (C G H 3 OH. OCH 3 . C 3 fDOH); cet alcool c o n i f é r y l i q u e pro
du i t de la vann i l l i ne ou a l d é h y d e m é t h y l p r o t o c a l é e h i q u e ( C U H 3 OH. 
OCH 3 CHO), l ' oxyda t ion t r ans fo rmant le groupe C 3 H \ OH de cet alcool 
en CHO. 

Presque toutes les r é a c t i o n s c o l o r é e s des membranes ligneuses 
p rov iennen t de la double co lora t ion produi te par ces r é a c t i f s sur la 
vani l l ine et la c o n i f é r i n e . 

V o i c i , tou tefo is , quelques r é a c t i o n s s p é c i a l e s à la c o n i f é r i n e : 
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L— La phloroglucine et l'acide chlorhydrique : coloration violette fugace ( de 
Wèvre). 

I L — Le sulfate d'aniline ou le chlorhydrate d'aniline en solution aqueuse nouvel
lement préparé colore la coniférine en jaune pâle (de Wèvre) . 

I I I . — L'acide sulfurique donne une coloration violette (de Wèvre ) . 
IV .— La résorcine en solution alcoolique et l'acide sulfurique : coloration violette 

(de Wèvre) . 
V. — L'acide pyrogallique ou l'orcine additionné d'acide sulfurique : coloration 

violette (de Wèvre) . 
V I . — Le phénol en solution concentrée et l'acide chlorhydrique: coloration bleue 

(Hegler). 

Tous ces réactifs colorent aussi la vanilline, mais les colorations 
ne son t pas les m ê m e s . D ' a p r è s Hegler , la d e r n i è r e ne c o l o r e r a i t que 
la c o n i f é r i n e ; ma i s M . de W è v r e n'a pas p u o b t e n i r cette c o l o r a t i o n 
en o p é r a n t d i r e c t e m e n t sur de la c o n i f é r i n e c h i m i q u e m e n t pu re (1). 

La c o n i f é r i n e i m p r è g n e les m e m b r a n e s l i g n i f i é e s de toutes les 
p lan tes . 

Coriamyrtine C'5H360 

M. Villeneuve a étudié le siège de ce glucoside dans le Coriaria 
myrtifolia. 

L a c o r i a m y r t i n e est p e u so lub le dans l 'eau b o u i l l a n t e et dans l 'eau 
chaude, a ins i que dans le s u l f u r e de c a r b o n e ; elle est so luble dans 
l ' a l coo l , l ' é t h e r , le c h l o r o f o r m e et la benzine . 

Le d é d o u b l e m e n t de ce g lucos ide donne d u glucose et une m a t i è r e 
r é s i n e u s e , de la c o r i a m y r t i n e . 

L ' a u t e u r a o b t e n u des r é s u l t a t s par les p r o c é d é s su ivants : 

I.— Faire macérer des portions d'organe dans de l'eau de Javel, les cellules à co
riamyrtine prennent une coloration jaune-brun, tandis que toutes les autres cellules 
se décolorent. 

I I . — Faire des coupes médiocrement minces, les recevoir dans quelques gouttes 
d'une solution d'acide iodhydrique ordinaire; M. Riban '2) conseille l'acide iodhy-
drique fumant pour cette réaction, mais i l détruit les tissus ; l'acide iodhydrique 
ordinaire donne de meilleurs résultats; les porter sur le couvre-objet dans une 
goutta du même réactif. Faire chauffer jusqu'à évaporation complète de la liqueur. 
Imbiber ensuite la coupe d'une goutte d'alcool qui s'évapore rapidement par suite de 

1) Voir, pour plus de détails, le paragraphe consacré à la Vanilline. 
2) .1. Riban. — La Coriamyrtine et ses dérivés (C. R. Ac. Se. Paris, sept., 1866). 
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la haute température de la plaque et ajouter une goutte de solution de soude caus
tique. Coloration brun très foncé des cellules à coriamyrtine, coloration jaunâtre de 
toutes les autres cellules. Opérer rapidement pour ne pas désorganiser les tissus. 

M. Villeneuve a localisé ainsi la coriamyrtine dans l'endoderme 
des tiges et des feui l les . Dans les feui l les , l 'auteur n'a p u se servir 
que du p remie r réact i f , la seconde man ipu la t i sn amenant la d é s o r 
ganisation des tissus par l 'acide iodhydr ique (1). 

Crocine CwH70O28 

M. Molisch a caractérisé microchimiquement la crocine dans les 
stigmates du Crocus sativus (safran). 

Ce glucoside est soluble dans l 'eau et l 'a lcool d i l u é , peu soluble 
dans l 'a lcool absolu, insoluble dans l ' é t h e r . I l se d é d o u b l e en glucose 
et en c r o c é t i n e . 

Les r é a c t i o n s mic roch imiques susceptibles d ' ê t r e e m p l o y é e s pour 
le d é c e l e r sont les suivantes : 

L— L'acide sulfurique concentré: produit une coloration bleue foncée devenant 
successivement violette, rouge cerise et brune. 

I I . — L'acide nitrique concentré: donne une coloration bleue qui devient rapide
ment brune. 

I I I . — L'acide chlorhydrique le dissout et se colore en jaune. 

On trouve ainsi que la crocine a son siège dans toutes les cellules 
du stigmate. Pendant la vie de l 'organe, elle n'est que dans la cel lule ; 
a p r è s la m o r t de l 'organe, le glucoside di f fuse et i m p r è g n e les m e m 
branes. 

La drogue, telle qu on la t rouve en pharmacie , cont ient donc de la 
crocine aussi b ien dans la cellule que dans la membrane . 

Datiscine C21H22012 

M. O. Herrmann a étudié la localisation de la datiscine dans le 
Datisca cannabina (Da t i scées ) . 

(h Al. Villeneuve a continué ses recherches depuis la publication de son mémoire; 
les résultats obtenus par lui confirment entièrement ses premières données. 



Ce g lucos ide est so lub le dans l ' a l coo l , p e u so lub le dans l 'eau 
f r o i d e , p l u s so lub le dans l 'eau chaude . L ' é t h e r le d i s sou t et le laisse 
d é p o s e r on c r i s t a u x par é v a p o r a t i o n s p o n t a n é e . 

I l se d é d o u b l e et donne d u glucose et de la d a t i s c é t i n e . 
Les r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s su ivantes o n t é t é fa i t es par M . Her r -

m a n n p o u r loca l i se r la da t i sc ine . 

I.— L'eau de chaux et de baryte provoque une coloration jaune intense dans les 
cellules à datiscine. 

Si on ajoute une goutte d'acide acétique ou d'acide chlorhydrique, la coloration 
disparaît. 

I I . — L'acétate de plomb ou le chlorure de zinc donne un précipité jaune. 
I I I . — Les sels d'oxyde de cuivre la précipitent en vert. 
IV .— Le chlorure de fer en vert-brun foncé. 

L auteur a trouvé la datiscine dans le suc cellulaire du parenchyme 
c o r t i c a l . Dans les ce l lu les à m e m b r a n e s é p a i s s e s de l ' é c o r c e et d u 
bois , le g lucos ide i m p r é g n a i t la p a r o i . 

Franguline C20H20O10 

M. Borscow a étudié la localisation de la franguline dans le 
Bhamnus Frangula ( R h a m n a c é e s ) . 

Ce g lucoside est presque i n s o l u b l e dans l ' eau, peu so lub le dans 
l ' a l coo l et l ' é t h e r f r o i d s , p lu s so luble dans ces l i qu ide s à chaud ; 
so lub le dans les hu i l e s grasses bou i l l an t e s , dans l'essence de t é r é 
b e n t h i n e , la benzine et l 'acide a c é t i q u e . 

I l se d é d o u b l e en d o n n a n t d u glucose et de l 'acide f r a n g u l i q u e . 
P o u r r e c o n n a î t r e la p r é s e n c e de la f r a n g u l i n e , M . B o r s c o w c o n 

seil le la r é a c t i o n su ivan te : 

1.—Porter les coupes dans une solution alcoolique de potasse; les cellules à fran
guline prennent une coloration rouge cerise intense. 

La franguline a son siège dans tous les éléments parenchymateux, plus particu
lièrement dans le liber. 

Hespéridine 

Le siège de ce glucoside a été établi par M. Pfeffer dans différents 
Citrus. 
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L"hespé r id ine est t r è s soluble dans l 'acide a c é t i q u e et les solut ions 
alcalines (ammoniaques et soude), peu soluble dans l ' a lcool , inso
luble dans l ' é t h e r , la benzine, le c h l o r o f o r m e , le su l fu re de carbone 
et l ' a c é t o n e . 

Le d é d o u b l e m e n t de ce corps donne du glucose et d e l ' h e s p é r i d i n e ; 
ce dernier se t r ans forme , sous l ' ac t ionde lapotasse, en ph lorogluc ine 
et acide h e s p é r i t i q u e . 

Les r é a c t i o n s c a r a c t é r i s t i q u e s sont les suivantes : 

I.—Par le chlorure de fer: coloration rouge-brun. 
II.—Par l'acide sulfurique concentré: coloration rouge. 
I I I . —Les coupes portées dans une solution aqueuse ou alcoolique de potasse cè-

dentà ce dissolvant l'hespéridine. On évapore la solution de potasse et on colore ce 
qui reste en chauffant avec de l'acide sulfurique dilué ; coloration rouge et violette. 

IV.—Si on opère sur des matériaux conservés dans l'alcool, les cellules qui con
tiennent l'hespéridine en solution, la laissent cristalliser; cela arrive pour lïnuline, 
par exemple. 

Ces cristaux se groupent et forment une masse plus ou moins arrondie, mais les 
aiguilles qui se groupent se laissent assez bien distinguer les unes des autres; de 
plus, si on traite ces cristaux par une solution alcaline, ils se dissolvent et colorent 
le liquide en jaune ou prennent une teinte rougeâtre. 

Par ces divers procédés, on peut se convaincre que l'hespéridine 
est l oca l i s ée dans les cellules de l 'orange aussi b ien que dans les 
cellules des axes et des organes f o l i a c é s . 

Mimosa pudica 

En poursuivant une étude sur le système qui provoque chez le 
Mimosa pudica (sensitive) les p h é n o m è n e s d ' i r r i t a b i l i t é q u on l u i 
c o n n a î t , M. Haberlandt a o b s e r v é que les sucs de la t ige et du pé t io l e 
donnent u n r é s i d u par é v a p o r a t i o n . 

Ce r é s i d u , assez abondant, se m o n t r e c o m p o s é de cr is taux de 
f o r m e variable, c o l o r é s en b r u n fa ib le , solubles dans l 'eau, peu 
solubles dans l ' a lcool , insolubles dans l ' é t h e r . 

M. Haberlandt pense que cette substance doi t ê t r e r a p p o r t é e aux 
glucosides, car elle ne r é d u i t la l i queu r de F e h l i n g q u ' a p r è s avoir 
é té c h a u f f é e avec l'acide su l fu r ique . 

11 ind ique pour ce corps les r é a c t i o n s suivantes : 
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I.—Le chlorure ferrique lui communique une coloration violette. 
H.—L'acide sulfurique concentré donne une coloration jaune-verdâtre qui passe au 

rouge par l'action de la chaleur. 
I I I . — Le sulfate de fer : coloration dérouille intense. 
IV — L'extrait de Saturne provoque un précipité volumineux, jaunâtre, soluble 

dans l'acide acétique. 
V.—L'acide sulfurique dilué ou l'acide chlorhydrique dilué amènent la forma

tion d'un précipité finement granuleux, blanc, soluble dans l'alcool. 

Mal connue encore, cette substance mérite qu'on l'étudié de plus 
p r è s 

Phlorizine OH24010 

M. Herrmann a étudiéla localisation de ce produit dans l'écorce des 
racines de d i f f é r e n t e s R o s a c é e s ( p o m m i e r , p o i r i e r , p r u n i e r , ce r i s i e r ) . 

La p h l o r i z i n e est p e u so lub le dans l 'eau f r o i d e (1016 p . d 'eau), t r è s 
so lub le dans l ' eau b o u i l l a n t e . So lub le dans l ' a l coo l o r d i n a i r e et l ' a l 
coo l m é t h y l i q u e ; i n s o l u b l e dans l ' é t h e r , elle se d i ssout dans u n m é 
lange d ' é t h e r et d ' a l c o o l . 

E l l e se d é d o u b l e en g lucose et en p h l o r é t i n e . 
Ses r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s sont les su ivantes : 

I. — L'acide sulfurique la transforme en une matière d'abord jaune, puis rouge 
(acide rutilo-sulfurique). 

IL — L'acide chlorhydrique donne une substance amorphe rouge sale. 
I I I . — Le chlorure de fer: coloration brun-rouge foncé. 
I V . . — Le sulfate de fer : précipité brun-jaune. 

L'auteur n'a obtenu de bons résultats qu'avec le pommier, le tanin 
c o n t e n u en g rande q u a n t i t é dans les autres e s p è c e s masquan t les 
r é a c t i o n s . 

Rutine C42H50Oa5 

Le siège de la rutine a été étudié par M. O. Herrmann. 
On a e x t r a i t ce g lucos ide des f e u i l l e s de Ruta graveolens ( R u t a -

c é e s ) . On l ' a r e t r o u v é dans le Sophora japonica ( L é g u m i n e u s e s ) . I l 
est so lub le dans l ' eau et dans l ' a l c o o l ; sa s o l u t i o n c o m m u n i q u e à ces 



l iquides une co lo ra t ion jaune qu i d i s p a r a î t par les acides. I l se 
d é d o u b l e en glucose et en q u e r c é t i n e . 

L 'auteur a e m p l o y é les r é a c t i f s suivants : 

I. — L'ammoniaque ou l'eau de chaux colorent la rutine en jaune intense ; par 
l'exposition à l'air, la coloration brunit. 

M. Herrmann a trouvé que la rutine était dissoute dans le suc cel
lu la i re . 

Salicine C^H^O" 

La localisation de la salicine a 'été étudiée par M. Rosoll dans les 
Salix et les Populus. 

Ce glucoside est soluble dans l 'eau et dans l 'a lcool , insoluble dans 
l ' é t h e r . 

Sous l 'act ion des acides, de l ' é m u l s i n e ou de là salive, i l se d é d o u 
ble en donnant naissance à de la s a l i g é n i n e et à du glucose. 

C^H^O" + H 2 0 = C 7 H 8 0 2 - | - C 6 H 1 2 0 6 

M . Rosol l a e m p l o y é la seule r é a c t i o n suivante : 
L 'acide su l fu r ique c o n c e n t r é , qu i donne une co lora t ion rouge avec 

la salicine. 
I l a c o n s t a t é que ce glucoside est l oca l i s é dans les cellules paren

chymateuses de l ' é co rce des Salix et des Populus. 
Nous rappellerons que par add i t ion d'eau, la co lo ra t ion rouge d e l à 

salicine par l 'acide su l fu r ique d i s p a r a î t , et que ,si on chauffe ce 
m é l a n g e i l se f o r m e u n p r é c i p i t é rouge f o n c é d'une m a t i è r e r é s i n o ï d e 
( ru t i l ine?) (1). 

Saponine C19H3°010 

M. Rosoll d'abord, puis M. Hanausek, ont étudié le siège de la sa
ponine dans un cer ta in nombre de plantes. 

(1) M.Behrens (loc. cit., p. 144) s'exprime ainsi : Par l'action de l'acide sulfurique, 
il se produit une belle coloration ; par l'addition d'eau, la coloration devient plus rouge • 
il se forme un précipité pulvérulent de rutiline. » I l y a une erreur évidente, car 
l'addition d'eau fait toujours disparaître la coloration rouge produite par l'acide sul
furique (A. Gautier, t. I I , p. 474, Berthelot et Jungfleisch, t. I , p. 389V 
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Ce g lucos ide est c o n t e n u dans u n assez g r a n d n o m b r e de p lantes 
diverses : les R o s a c é e s (Quillaja, Saponaria), les C a r y o p h y l l a c é e s 
(Saponaria officinalis, Dianthus, Agrostemma, e tc) , etc. 

I l est so lub le dans l 'eau et c o m m u n i q u e à ce dissolvant , la p r o p r i é t é 
de mousse r par l ' a g i t a t i o n . I l est so lub le dans l ' a l coo l f a ib l e ; inso
l u b l e dans l ' a l c o o l f o r t et l ' é t h e r 

Par d é d o u b l e m e n t , i l donne d u glucose et de la s a p o g é n i n e . 
V o i c i les r é a c t i o n s c o n s e i l l é e s par d ivers au teurs : 

I. — L'acide sulfurique concentré communique aux cellules contenant de la sapo-
nine une coloration d'abord jaune, devenant rouge, puis passant au bleu-violet au 
bout de 10 à 15 minutes. 

IL — Le mélange d'acide sulfurique et d'alcool à parties égales donne les mêmes 
colorations. (Il est quelquefois utile de chauffer un peu). 

Si on ajoute alors une solution de perchlorure de fer, i l se produit un précipité 
brunâtre ou bleu-brunâtre (Hanausek). 

I I I . — L'acide sulfurique concentré et le sucre (réaction de Raspail) donnent une co
loration violette. 

Dans les tiges et dans les racines, on trouve surtout la saponine 
l o c a l i s é e dans les assises s o u s - é p i d e r m i q u e s ; o n peu t aussi en t r o u 
ver dans les ce l lu les des r a y o n s m é d u l l a i r e s et d u p a r e n c h y m e l i 
gneux ( racine de Saponaria).Les ce l lu les à c r i s t auxd 'oxa l a t e de chaux 
n ' e n c o n t i e n n e n t pas. 

Solanine C"H75Az01!i 

M. Schaarschmidt est le premier qui ait recherché la localisation 
de ce g lucos ide , m a i s les p r inc ipa l e s r é a c t i o n s m i c r o c h i m i q u e s sont 
dues à M . W o o t h t s c h a l l . Ces auteurs o n t é t u d i é p lu s i eu r s Solanum, le 
Capsicum annuun, le Lycopersicum esculentum et le Mandragora o f f i -
cinalis. 

L a so lan ine est i n s o l u b l e dans l 'eau, peu so luble dans l ' é t h e r et 

l ' a l c o o l f r o i d . 
E l le se d é d o u b l e en d o n n a n t d u glucose et de la so lan id ine q u i est 

u n a l c a l o ï d e . E l le a d u reste une f a i b l e r é a c t i o n a lcal ine et f o r m e des 
sels avec les acides m i n é r a u x . 

Les r é a c t i o n s suscept ib les de d é c e l e r le s i è g e de ce corps sont les 

su ivantes : 
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I . — Le réactif de Mandelin: donnant une coloration d'abord jaune, qui passe suc
cessivement à l'orangé, au rouge-pourpre, au rouge :brunâtre, au carmin, au rouge-
framboise, au violet, au violet-bleu et au bleu-verdâtre pâle, puis se décolore. Cette 
gamme de couleurs se produit en plusieurs heures (1). 

IL — Le réactif de Brandt : chauffer les coupes avec le réactif en passant plusieurs 
fois sur une flamme de brûleur microchimique ; dès que la coloration apparaît, cesser 
de chauffer. La.coloration est d'abord rouge framboise, elle passe peu à peu au rouge 
groseille, pâlit, devient jaune-brunâtre et disparaît. 

I I I . — Le réactif de Back donne à chaud une coloration rouge, puis rose,puis rouge-
cerise. 

IV — Le réactif de Prœhde donne une coloration rouge cerise, qui passe aubrun-
rougeâtre, puis au jaune. 

V. —L'acide sulfurique concentré produit une coloration jaune clair, qui passe au 
rouge, puis au violet, pâlit peu à peu en devenant verte et disparaît. 

La solanine se montre : 
Dans les couches collenchymateuses sous-épidermiques de la tige et dans les cellu

les qui se trouvent vers la face supérieure du pétiole aussi bien que dans les cellules 
des tissus qui accompagnent les principales nervures, mais toujours à la face supé
rieure. 

Dans la pomme de terre, la solanine se localise dans les premières assises cellulai
res au-dessous du périderme; i l en existe une petite quantité autour des faisceaux. 

11 s'en trouve aussi dans l'épiderme externe des sépales du Solanum nigrum et dans 
quelques cellules sous-épidermiques de la racine du Solanum tuberosum. 

Le glucoside se rencontre surtout en grande abondance dans les bourgeons au 
moment où ils vont germer et se développer. 

M. Wothtschall a signalé la présence de la solanine dans la mem
brane cel lula i re , mais c'est probablement par u n p h é n o m è n e de d i f 
f u s i o n que cet auteur a é té t r o m p é . La solanine ne se rencontre 
g é n é r a l e m e n t que dans le suc ce l lu la i re . 

Strophanthine OH48012 

M. Hartwich a étudié la localisation de la strophanthine dans les 
semences de Strophanthus. ( A p o e y n a c é e s ) ; elle est soluble dans l 'eau 
(200p.) , dans l 'alcool (55 p . ) , l ' é t h e r et la g l y c é r i n e ; insoluble dans le 

(I) Avec ce réactif et tous ceux qui sont à base d'acide sulfurique, il faut avoir 
soin d'opérer sur des couches privées d'huiles grasses par l'éther, parce que l'acide 
sulfurique colore les matières grasses et ces colorations masquent en partie celles 
qui doivent être obtenues sur les glucosides. 
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c h l o r o f o r m e , l ' é t h e r o r d i n a i r e , l ' é t h e r de p é t r o l e et le s u l f u r e de 
ca rbone . 

Son d é d o u b l e m e n t p r o d u i t d u glucose et de la s t r o p h a n t h i d i n e . 
L ' a u t e u r a e m p l o y é " la r é a c t i o n su ivante : 

L'acide sulfurique donne une coloration bleue qui passe rapidement à un beau 
vert ; peu à peu la coloration pâlit et devient grise, avec quelques points bleuâtres 
ou verdâtres ça et là. Si on enlève l'huile que contiennent ces graines, on observe 
la même coloration ; ce qui prouve que la réaction colorée n'est pas due à l'huile. 

M. Hartwich a ainsi constaté que la strophanthine est surtout 
l o c a l i s é e dans l ' endosperme et dans l ' e m b r y o n . L endosperme est 
g é n é r a l e m e n t p lus r i c h e ; dans u n seul cas, l ' au t eu r a t r o u v é l ' em
b r y o n p lus r i c h e (St. hispidus). 

Souven t les l a t i c i f è r e s q u i sont v o i s i n s des fa isceaux f i b r o - v a s c u -
la i res c o n t i e n n e n t beaucoup de s t r o p h a n t h i n e . 

Syringine C17H240 

C'est à Borscow que l'on doit la localisation de la syringine ; ses 
recherches o n t p o r t é sur leSyringa vulgaris ( O l é a c é e s ) . 

L a s y r i n g i n e est so lub le dans l 'eau chaude et dans l ' a l coo l , i n so 
lub le dans l ' é t h e r . 

E l le se d é d o u b l e en d o n n a n t d u glucose et de la s y r i n g é n i n e . 
On la local ise par la r é a c t i o n su ivante : 

I. — L'acide sulfurique concentré donne une coloration bleu foncé ; si l'acideest 
en plus grande quantité, on voit les parties se colorer en vert-jaune, passer au bleu 
quelques minutes après et finalement au rouge-violet. 

M . Borscow a trouvé ainsi que le syringine est localisée dans les parois cellulaires 
des éléments libériens, des éléments ligneux et des rayons médullaires. 

La fleur en contient des traces. La feuille et le frui t n'en ont pas. 
Dans la tige, le glucoside est plus abondant en mars qu'en avril; i l disparaît com

plètement pendant la période végétative. 

Application. — Nous ne pourrions que redire ici ce que nous 
avons d i t à p ropos des a l c a l o ï d e s . Glucosides et a l c a l o ï d e s sont les 
substances act ives des p lan tes . C'est s u r t o u t p o u r ces corps q u ' i l est 
u t i l e de b i e n c o n n a î t r e le s i è g e q u ' i l s occupent . 
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LISTE DES PRINCIPAUX GLUCOSIDES 

Acorinc. Acorus Calamus. 
Adansonine. Adansonia digitata. 
Adonidine. Adonis vernalis. 
Agoniadine. Plumiera a!ba. 
Amygdaline. Amygdalus. 
Antiarine. Antiaris toxicaria. 
Apiine Apium Petroselinum. 
Apocynéine. Apocynum cannabinum. 
Arbutine. Arbutus, GaceLtheria, etc. 
Atractyline. Atractylis gummifera. 
Aurantiamarine. Citrus. 
Boldagluccine. Boldoafragans. 
Bryon ine . Bryonia dioica. 
Caïncine. Chiococect anguifuga. 
Calycanthine. Calycanthus fioridus. 
Cephalantine. Cephalanthus occidentalis. 
Camelline. Camellia japonica. 
Chicorine. Ciehorium Intybus. 
Colocynthine. Cucumis Colocynthis. 
Condurangine. GonoLobus Conduranoo. 
Coni fé r ine . Diverses plantes. 
Convallamarine. Convallaria maialis. 
Convallarine. — 
Convolvuline. Convolvulus Jalapa. 
Coronilline. Coronilla. 
Coriamyrtine. Coriaria myrtifolia. 
Crocine. Crocus sativus. 
Cyclamine. Cyclamen europseus. 
Danaïdine. Danois fragrans. 
Daphnine. Daphne Gnidium. 
Datiscine. Datisca cannabina. 
Digitaline. Digitalis purpurca. 
Dulcamarine. Solanum Dulcamara. 
Echujine. Adenium Boehmianum. 
Ericoline. Arctostaphylos uva-ursi, etc. 
Esculine. Aisculus Hippocastanum. 
Eupalorine. Eupatorium perfoliatum. 
Franguline. Rhamnus Frangula. 
Fraxine. Fraxinus excelsior. 
Gentiopicrine. Gentiana lutea. 
Globularine Globularia Alypum. 
Gratioline. Gratiola officinalis. 

Hédérine. Hedera Hélix. 
Helléboréine. Hellebonis niger. 
Helléborine. Helleborus viridis. 
H e s p é r i d i n e . Citrus 
Hydrangine. Hydrangea arborescens. 
Illicianine. Illicium parviflorum. 
Ipoméine. Ipomsea pandurata. 
Isohespéridine. Citrus. 
Jalapine. Convolvulus ori^abensis. 
Karakine. Corynocarpus lœvigata. 
Lokaïne. Rhamnus catharticus, etc. 
Lupiniine. Lupinus luteus. 
Mégarrhiziue. Megarrhi-a californica. 
Mélampyrine. Melampyrum arvense. 
Mélanthine. Nigella sativa. 
Menyanthine. Menyanthes trifoliata. 
Morindine. Morinda citrifolia. 
Murrayine. Murraya exotica. 
Naringine. Citrus decumana. 
Nériantine. Nerium Oleander. 
Nériine. — 
Ononine Ononis spinosa. 
Ouabaïne. Acokanthera. Strophanthus. 
Paridine. Paris quadrifolia. 
Phillyrine Phillyrea latifolia. 
Phloridzine. Certaines Rosacées. 
Quercitrin. Quercus, sEsculus, etc. 
Rhamnégine. Rhamnus. 
Rhinacanthine. Rhinacanthus commuais. 
Rhinanthine. Rhinanthus buccalis. 
Robinine. Robinia pseudo-Acacia. 
Rotoïne. Scopolia japonica. 
Rutine. Ruta graveolens. 
Salicine. Salix, Populus. 
Saponine. Saponaria, Quillaja, etc. 
Sinalbine. Sinapis alba. 
Sinigrine. Brassica nigra, etc. 
Smilacine. Smilax Sarsaparilla. 
Solanine. Solanum. 
Strophanthine. Strophanthus hispidus. 
Syringine. Syringa vulgaris. 
Tanghinine. Tanghinia veneniflua 



Thévétine. TheveMa nereifolia. 
Thuyine. Thuya occid:ntalis. 
Turpéthine. Ipomsea Turpelhumh., 
Uréchitine. Urcchites suberecta. 
Vernonine. Vcrnonia nigritiana. 
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Viburninc. Viburnum. 
Villosine. Rubus villosa. 
Vincétoxine. Asclepias Vincetoxicum. 
Waldivine. Simaba Waldivia. 
Wistérine, Wisteria sinensis. 
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C H A P I T R E I X 

C O R P S D I V E R S 

§ 1. — Protéides 

Outre les corps définis que nous avons étudiés chacun à leur place, 
la ce l lu l e v é g é t a l e f o r m e u n g r a n d n o m b r e de corps a l b u m i n o ï d e s 
d o n t les c a r a c t è r e s ne sont pas encore connus et q u i ne peuven t ê t r e 
n i d é f i n i s , n i c l a s s é s . Toutes ces m a t i è r e s p r é s e n t e n t des r é a c t i o n s 
g é n é r a l e s ; nous a l lons r é s u m e r les p lus i m p o r t a n t e s (1). 

I . —On fait chauffer les corps dans un peu d'eau; on ajoute un peu de lessive de 
potasse, et la liqueur qui contient la coupe étant maintenue bouillante, on porte un 
peu de liqueur de Fehling; une coloration violette indique la présence de matières 
albuminoïdes. 

I I . — On place les coupes dans une solution concentrée de sulfate de cuivre ou 
dans une solution d'acétate de cuivre. On laisse en présence pendant quelques minu
tes; on porte alors les coupes dans une solution chaude de potasse; coloration vio
lette. 

I I I . — On place les coupes dans une solution aqueuse d'iode. La coloration des 
, matières protéiques varie du jaune au brun. On peut se servir pour cette réaction 
d'une solution d'iodure de potassium iodé. L'affinité des matières protéiques pour 
l'iode est plus faible que celle de l'amidon pour ce corps; donc s'il existe de l'amidon, 
c'est lui qui se colorera tout d'abord. 

IV . — On traite les coupes par l'acide nitrique concentré : les matières albumi
noïdes sont colorées en jaune et forment de l'acide xanthoprotéique ; cette réaction 
est activée par la chaleur. On augmente la coloration jaune en ajoutant un peu de 
lessive de potasse ou une petite quantité d'ammoniaque, parce que les xanthoprotéates 
de potassium et d'ammoniaque sont plus vivement colorés que l'acide xanthopro
téique. 

V — On peut traiter la coupe par le réactif de Millon, qui donne une coloration 
rouge brique avec les protéides. On active la réaction en chauffant. 

Les membranes sont souvent désorganisées par l'effet du réactif, mais les matiè
res protéiques ne sont pas détruites, même si l'on chauffe jusqu'à 100° 

V I . — Porter la coupe dans une solution aqueuse concentrée de saccharose, ajou-

(1) Nous rappelons ici que les protéides réagissent souvent comme les alcaloïdes 
et qu'ils réduisent aussi l'acide osmique; nous ne revenons pas sur ces réactions. 
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W sur le bord du couvre-objet une goutte d'acide sulfurique concentré (réaction de 
Raspail) ; coloration rouge, rose ou violette. 

(le^ différentes réactions ne sont pas spéciales aux matières protéiques; la réac
tion de Raspail se produit avec plusieurs alcaloïdes et plusieurs glucosides; i l en est 
de même des réactions I I , IV et V. 

Dans ces derniers temps on a préconisé d'autres réactions ayant pour but de dé
montrer la présence de corps différents dans l'ensemble des matières protéiques. 
Cette démonstration peut se faire par différents procédés microchimiques ; nous al
lons en indiquer un ou deux. 

V I I . — Traiter les coupes par de l'allosane (mesoxalylurée) en solution aqueuse 
ou alcoolique; colorations différentes où domine le rouge pourpre, qui ne change pas 
par l'action de la lessive de soude (Krasser . 

Cette réaction n'a pas lieu en présence des acides libres. 
La réaction a lieu aussi avec la tyrosine, l'asparagine et l'acide aspartique. 
Malheureusement cette coloration rouge se produit aussi par l'action de l'allosane 

sur les phosphates alcalins et sur les bicarbonates; de plus, l'allosane exposé à l'air 
se colore en rouge et cette coloration rouge tourne au violet par l'action de la soude 
(Klebs, 

VI I I . — Traiter les coupes par un aldéhyde. Plusieurs aldéhydes (l'aldéhyde cini-
ramique, la vanilline etc.) colorent différemment les matières protéiques différentes. 
On laisse les coupes pendant 24 heures dans une solution alcoolique de 1/2 à 1 o/o 
de l'aldéhyde, et on porte sur la lamelle dans un mélange à volumes égaux d'eau et 
d'acide sulfurique, additionné de quelques gouttes de sulfate ferrique. 

Les colorations varient du rouge au violet et au bleu, avec les aldéhydes salicyli-
que, anisique et la vanilline; les colorations sont jaunes ou jaune-orangé avec l'aldé
hyde ciniramique. (Reichl et Mikosch.) 

IX. — Porter les coupes dans le mélange suivant: 
Perrocyanure de potassium à 10 o/o 1 partie 
Ëau. 1 partie 
Acide acétique P =1,063. 1 partie 

Les laisser pendant une heure, puis lavera l'alcool à 60°jusqu'à ce que l'alcool ne 
soit plus acide. Ajouter alors une goutte de solution de chlorure ferrique; on obtient 
une belle coloration bleu de Prusse. iZacharias.) 

Enfin nous devons ajouter que, quelquefois, ces protéides se pré
sentent avec une f o r m e c a r a c t é r i s t i q u e i leuci tes) . 

Pa rmi ces corps, nous signalerons p a r t i c u l i è r e m e n t l 'a leurone, 
presque t o u j o u r s loca l i s é dans des cellules s p é c i a l e s (grains de b lé) 
o u a s s o c i é aux cellules o l é a g i n e u s e s des a lbumens riches en corps 
gras. Ces corps r é p o n d e n t aux r é a c t i o n s g é n é r a l e s que nous venons 
de r é s u m e r . 

Les m a t i è r e s p r o t é i q u e s peuvent ê t r e contenues dans toutes les 
cel lules. Elles se localisent souvent dans certaines assises ; accumu
lées a insi , elles t roub len t encore plus la p lupar t des r é a c t i o n s qu i 
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servent à r é v é l e r la p r é s e n c e des autres m a t i è r e s a z o t é e s ( f e r m e n t s , 
a l c a l o ï d e s , e t c . ) . 
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S i - Ferments 

Généralités.—Tout porte à croire que les ferments sont de la 
n a t u r e des p r o t é i d e s ; aussi les t r a i t ons -nous d i r e c t e m e n t a p r è s eux. 
On c o n n a î t p l u s i e u r s f e r m e n t s v é g é t a u x : la diastase, la t r é h a l a s e , 
l ' a m y g d a l i n e , l ' é m u l s i n e , l a p a p a ï n e , etc. Tous j o u e n t le m ê m e r ô l e : 
é m i s pa r le v é g é t a l , i l s r é a g i s s e n t sur cer ta ins autres p r o d u i t s c o n 
tenus dans la ce l lu le v i v a n t e et les t r a n s f o r m e n t : la diastase a t taque 
l ' a m i d o n et le r e n d ass imi lab le sous f o r m e de glucose ; la t r é h a l a s e 
r é a g i t sur le t r é h a l o s e , sucre c o n t e n u dans les c h a m p i g n o n s et le 
t r a n s f o r m e aussi en g lucose . 

Nous avons d é j à d i t que les glucosides son t t r a n s f o r m é s pa r les 
f e r m e n t s et f o u r n i s s e n t a lors d u glucose. 

L a l o c a l i s a t i o n de ce r ta ins f e r m e n t s peu t ê t r e f a i t e par des m a n i 
p u l a t i o n s t r è s s imples ; nous a l lons les é n u m é r e r . 

Emulsine 

L'émulsine est un ferment capable de dédoubler un certain nom
bre de g lucos ides et p r i n c i p a l e m e n t l ' a m y g d a l i n e , en d o n n a n t d u g l u 
cose, de l ' ac ide c y a n h y d r i q u e et de l 'essence d 'amandes a m è r e s . 

C ^ H ^ A z O 1 1 + 2 H 2 0 = 2 C 6 H 1 2 0 6 + CAzH - f C 7 I I 6 0 
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Sa local isat ion a é t é é t u d i é e par M . Guignard dans les amandes et 
dans la feu i l l e de laurier-cer ise . 

Les r é a c t i o n s p r é c o n i s é e s par l 'auteur sont les suivantes : 

I. — Le réactif de Millon donne d'abord une teinte noirâtre à toute la coupe. 
Cette teinte est due surtout à l'action du contenu protoplasmique sur le sel mercu-
riel ; on remarque que la teinte est déjà beaucoup plus foncée dans les cellules à 
émulsine. Chauffée doucement, la teinte noirâtre disparaît partout pour faire place 
dans les cellules à émulsine à une coloration orangé-rouge. Les autres cellules 
prennent une coloration faiblement rose. 

I L — Le sulfate de cuivre et la potasse (réaction de Piotrowski): coloration rose-
violet. 

I I I . — 2 ce. d'acide chlorhydrique et une goutte d'une solution aqueuse d'orcine 
au dixième ; chauffée à plusieurs reprises jusqu'à l'éhullition, avec des traces d'émul-
sine, donne une belle coloration violette (1). 

L'émulsine est contenue : dans les cellules endodermiques des 
faisceaux fo l ia i res du Cerasus Lauro-Cerasus et dans les cellules à 
membranes n o n é p a i s s i e s du p é r i c y c l e de ces faisceaux. Dans les 
amandes, les cellules conlenant l ' é m u l s i n e sont les cellules p é r i c y -
cliques des faisceaux c o t y l é d o n a i r e s , de la ï i g e l l e et de la gemmule . 
On en t rouve aussi dans l 'endoderme des c o t y l é d o n s . Dans la t igelle 
et la radicule, l 'endoderme n'a pas d ' é m u l s i n e , mais les cellules du 
t issu procambia l du faisceau paraissent en r en fe rmer . 

Myrosine 

La localisation de ce ferment a été étudiée par M. Guignard. Elle 
est susceptible d'agir sur u n grand nombre de glucosides ; c est dans 
la f a m i l l e des C r u c i f è r e s qu'elle a é t é t r o u v é e pour la p r e m i è r e fo i s , 
et sans sor t i r de cette f ami l l e on peut se rendre compte de la v a r i é t é 
des glucosides sur lesquels elle exerce son act ion. 

Elle agit sur le myrona te de potass ium, dans la moutarde no i re et 
certaines autres C r u c i f è r e s : 

C«>IP8AzKS2010 = Cr'H120G -f- C'H3 — CAzS -f- S04HK 
myronate de potassium glucose isosulfocyanate suif. ac. 

d'allyle de potassium 

(1) Cette réaction n'a pas donné de bons résultats à M. Guignard au point de vue 
microchimique. Quand le tanin est abondant dans les cellules à émulsine, i l masque 
la coloration. 
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Sur la s i na lb ine , dans la m o u t a r d e b lanche : 

C30HUAz2S2O10 _ CfiH12Q6 _J_ Q7JJ7Q _ CAzS _J_ ^^AzO' — SOH (1) 

sinalbine glucose isosulfocyanate sulfate acide de sinapine 
d'orthoxybenzile 

Dans le Cochlearia officinalis L., l'essence provenant du glucoside 
i n c o n n u est l ' i so su l focyana t e de l ' a l coo l b u t y l i q u e secondaire ; de 
m ê m e le Nasiurlium officinale L . (cresson de f o n t a i n e ) c o n t i e n t u n 
g lucos ide i n c o n n u q u i , sous l ' a c t i o n de la m y r o s i n e , p r o d u i t une es
sence a p p e l é e n i t r i l e p h é n y l p r o p i o n i q u e ( C 9 H 1 0 A z ) et dans le Lepidium 
sativum L . (cresson a l é n o i s ) , le m ê m e f e r m e n t p r o d u i t le n i t r i l e de 
de l 'acide a l p h a t o l n i q u e (C 8 H 7 Az) par d é d o u b l e m e n t d ' u n g lucoside 
i n c o n n u . 

La c o m p o s i t i o n des essences des C r u c i f è r e s var ie donc avec la 
n a t u r e des g lucos ides . M . G u i g n a r d a m o n t r é que la m y r o s i n e p o u v a i t 
n o n s eu l emen t d é d o u b l e r tous ceux des C r u c i f è r e s , ma i s encore ag i r 
sur les g lucosides i n c o n n u s des C a p p a r i d a c é a g , L i m n a n t h a c é e s , T r o -
p é o l a c é e s , R é s é d a c é e s et P a p a y a c é e s . 

M . G u i g n a r d conse i l l e s u r t o u t les r é a c t i o n s suivantes (2) : 

I.— Porter la coupe dans une goutte du réactif de Millon, chauffer très légèrement; 
les cellules à myrosine prennent une coloration rouge intense, tandis que le reste du 
parenchyme ne prend, même sous l'influence d'une température assez élevée, qu'une 
teinte rose-pàle, due aux matières albuminoïdes contenues normalement dans le pro
toplasme de toute cellule. 

IL — Chauffer légèrement les coupes en présence d'acide chlorhydrique. Les cel
lules à myrosine se colorent d'abord en rose, puis en violet. La coloration est la 
même si l'on ajoute de l'orcine à l'acide chlorhydrique. 

I I I . — Porter les coupes dans de la liqueur de Fehling ; les 'cellules à myrosine 
prennent une teinte violette. Cette réaction est due au sel de cuivre et à l'excès d'al
cali de la liqueur. Chez les Crucifères, la liqueur de Fehling est réduite par le contenu 
ordinaire des cellules parenchymateuses autres que les cellules à myrosine. 

IV — On peut enfin colorer les cellules à myrosine par plusieurs couleurs d'aniline 
(vert de méthyle,bleu de quinoléine, brun Bismarck, etc.). 

Au moyen de toutes ces réactions, de la première surtout, M. Gui-

(i; M. Guignard fait remarquer que ces deux équations ne sont probablement pas 
définitives, car l'eau n'y entre pas, comme cela arrive pour tous les autres dédouble
ments des glucosides, amygdaline, coniférine, salicine, arbutine, etc. 

(2) Si l'on se sert de matériaux d'études conservés dans l'alcool, i l faut avoir soin 
de laver les coupes pendant quelques instants dans l'eau additionnée d'acide azotique 
en proportion suffisante pour que le réactif ne précipite pas. 
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gnard a d é m o n t r é que la myros ine est contenue dans u n cer ta in 
nombre de cellules s p é c i a l e s d i s s é m i n é e s au m i l i e u des cellules pa
renchymateuses. Ces cellules s p é c i a l e s sont u n peu plus a l l o n g é e s et 
plus i r r é g u l i è r e s que les cellules ordinai res . 

Crucifères. — Elles existent chez presque toutes les C r u c i f è r e s . 
Racine — I n t é r e s s a n t e à la p é r i o d e secondaire : cellules à m y r o 

sine dans le parenchyme cor t ica l et le parenchyme l i b é r i e n . 
Si la racine est t u b é r i f i é e , elle en p o s s è d e dans le parenchyme 

l igneux et su r tou t dans les rayons (Cochlearia armorica L . ) . 
Tige aérienne ou souterraine. — Toutes les r é g i o n s peuvent en con

ten i r , mais le l i e u d ' é l e c t i o n le plus f r é q u e n t est le p é r i c y c l e ; p l u 
sieurs e s p è c e s n en r e n f e r m e n t m ê m e que là (Lepidium sativum L . , 
L. Draba L., L. Iberis Po l l i ch , Camelina sativa Cr., Cardamine pra-
teutis L . , etc.); mais le p é r i c y c l e contenant t ou jou r sdes cellules s p é 
ciales, on peut en t rouver dans le l ibe r secondaire (Erysimum cheiran-
thoides L . ) ,dans l ' é c o r c e (Moricandia hesperidifloraDC), d a n s l ' é c o r c e 
et le l iber (Iberis semperflorens L . , / . amara L . , Bunias orientalis L . , 
Nasturtium sylvestre R. Br . , etc.), dans l ' é co rce e t la moel le (Nasturtium 
officinale L.,Eruca sa f iuaLamk. ,e tc . ) , d a n s l ' é c o r c e , l e l i b e r e t l a m o e l l e 
(Nasturtium amphibium R. Br . , Diplotaxis tenuifolia D C , Raphanus 
sativusL., Isatis tinctorial,., Brassica nigra K o c h . , Sinapis alba L . , 
etc.), en f in dans l ' é c o r c e , le l iber , la moel le et le parenchyme l igneux 
(Cochlearia armorica L . , C. officinalis L . ) . 

Feuille : La r é p a r t i t i o n correspond à celle des tiges. 
Fleur : Pr inc ipa lement dans les carpelles. 
Graine : L ' e m b r y o n sur tout en r en fe rme . Les cellules à myros ine 

sont souvent nombreuses dans le parenchyme des c o t y l é d o n s etdans 
l ' é c o r c e de l'axe embryonna i re ; a i l leurs , elles sont l o c a l i s é e s au dos 
des faisceaux c o t y l é d o n a i r e s (Cheiranthus, Cardamine, Camelina,Le
pidium, etc.). Quelquefois i l s'en t rouve aussi b ien au dos des fa i s 
ceaux l igneux de l ' e m b r y o n que dans le parenchyme des c o t y l é d o n s 
et l ' é c o r c e de l'axe embryonna i re (Iberis). 

Dans certains cas le t é g u m e n t r e n f e r m e l e f e r m e n t , l ' e m b r y o n n en 
contenant que t r è s peu (Lanaria, Mathiola, etc.) .Quelquesrares Cru
c i f è r e s sont p r i v é e s de f e r m e n t (Arabisspinosa, Berteroa incana D C ) . 

Cappuridacées, Tropéolacées, Résédacées et Limnanthacées. — La 
racine r en fe rme des cellules à myros ine dans P é c o r c e (L inman tha -
cées) ou dans l ' é co rce et le l iber ( C a p p a r i d a c é e s , T r o p é o l a c é e s et 
R é s é d a c é e s . 
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La t ige en c o n t i e n t dans l ' é c o r c e et la m o e l l e (Capparis), souvent 
d a n s l ' é c o r c e et le l i b e r . Les ce l lu les à f e r m e n t de l ' é c o r c e sont d i s 
s é m i n é e s dans t o u t le p a r e n c h y m e c o r t i c a l ( C a p p a r i d a c é e s ) , s u r t o u t au 
vo i s inage de l ' é p i d e r m e ( L i m n a n t h a c é e s , T r o p é o l a c é e s ) ou des s to
mates ( R é s é d a c é e s ) . 

Les ce l lu les à f e r m e n t des feu i l les -sont d i s s é m i n é e s dans t o u t le 
p a r e n c h y m e f o l i a i r e ( C a p p a r i d a c é e s ) ou dans les ce l lu les s tomat iques 
seu lement ( R é s é d a c é e s ) ; a i l l eu r s , elles sont d i f f i c i l e m e n t observa
bles ( T r o p é o l a c é e s et L i m n a n t h a c é e s ) . 

Les ce l lu les à m y r o s i n e de la fleur sont r é p a n d u e s dans toutes ses 
par t ies ( C a p p a r i d a c é e s ) o u l o c a l i s é e s dans l 'assise s o u s - é p i d e r m i q u e 
de l ' é p e r o n ( T r o p é o l a c é e s ) . Seule, la gra ine des T r o p é o l a c é e s m o n t r e 
n e t t e m e n t des ce l lu les à f e r m e n t . Dans ces gra ines , les ce l lu les à m y r o 
sine peuven t se t r o u v e r soi t dans le p a r e n c h y m e c o t y l é d o n a i r e et 
dans l ' é c o r c e de l 'axe e m b r y o n n a i r e , so i t s eu lement au contact et au 
dos des fa isceaux c o t y l é d o n a i r e s . A i l l e u r s , elles sont d i f f i c i l e s à ob 
server . 

Papayacées.— Leur s ce l lu les à m y r o s i n e sont s i t u é e s s u r t o u t dans 
la rac ine (au dos des fa isceaux l i b é r i e n s ) et dans le t i s s u q u i f o r m e 
l ' enve loppe e x t é r i e u r e d u t é g u m e n t de la gra ine (1) . 

P a p a ï n e 

En poursuivant ses études sur la myrosine des Papayacées, M.Gui
g n a r d a p u loca l i se r la p a p a ï n e . 

P lu s i eu r s r é a c t i o n s p e r m e t t e n t de r é v é l e r le s i è g e de ce f e r m e n t : 

I. — Le réactif de Millon colore on rouge les cellules qui contiennent la papaïne. 
I I . — L'éosine colore aussi très rapidement les cellules qui en renferment (M. de 

Wèvre , cité par M. Guignard). 

^1) Pour s'assurer qu'il avait réellement affaire à de la myrosine, M. Guignard a 
fait agir, dans tous les cas, ces cellules à myrosine sur du myronate de potassium. 
L'essence de moutarde dégagée se révélait pa.- sou odeur caractéristique. 
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La p a p a ï n e n'est pas seulement l oca l i s ée dans les l a t i c i f è r e s ; elle 
existe encore dans certaines cellules parenchymateuses des nervures 
f o l i a c é e s des Carica et la r é g i o n s u p é r i e u r e de la t ige. 

Le Vasconcellea m o n t r e aussi des cellules à p a p a ï n e , mais seule
men t dans la nervure m é d i a n e pr incipale [de la feu i l l e ; elles ne sont 
pas s i t u é e s en dehors du cercle des faisceaux l i b é r o - l i g n e u x , comme 
chez les Carica, mais dans le parenchyme central m é d u l l a i r e . 

BIBLIOGRAPHIE 

Guignard. — Sur la localisation dans les amandes et le laurier-cerise des princi
pes qui fournissent l'acide cyanhydrique. (Journ. de Pharm. et de Chim., 
1890). 

— Recherches sur la localisation des principes actifs des Crucifères. (Journ. de 
Bot. (Morot), 1890). 

— Recherches sur la nature et la localisation des principes actifs chez lesCappa-
ridées, Tropéolées, Limnanthées, Résédacées et Papayacées. (Journ. de Bot. 
(Morot,, 1893 et 189'P. 

§ 3. — Asparagine C H 8 A z 2 0 3 

Parmi tous les corps azotés chimiquement définis que la plante 
p rodu i t ( tyrosine, leucine, acide aspartique, acide g lu tamique , aspa
ragine, e tc . ) , l 'asparagine est le plus impor t an t au p o i n t de vue 
pharmacologique . 

C'est u n corps de t r ans i t i on pour le végé ta l ; à peine f o r m é i l se 
t r ans fo rme et sert à l ' é l a b o r a t i o n de corps nouveaux. 

La c o n s é q u e n c e de son rô le t rans i to i re est q u ' i l est e x t r ê m e m e n t 
r é p a n d u ; aussi le rencontre- t -on dans toutes les parties de toutes les 
plantes. Cependant, certaines condi t ions physio logiques favor i sen t 
son accumula t ion . 

L asparagine a p p a r a î t sur tout quand u n organe r iche en m a t i è r e s 
a l b u m i n o ï d e s se d é v e l o p p e sans avoir à sa d ipos i t i on une assez 
grande q u a n t i t é de m a t i è r e s ternaires ; dans ce cas, i l s accumule et 
peut f o r m e r 30 o/o du poids total des m a t i è r e s s è c h e s de l 'organe. 

I l existe une m é t h o d e m i c r o c h i m i q u e qu i permet de d é c e l e r les 
moindres traces de ce corps ; i l faut o p é r e r de la m a n i è r e suivante : 
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L—Porter les coupes dans de l'alcool, laisser l'alcool s'évaporer lentement, obser
ver alors au microscope. L'asparagine insoluble dans l'alcool se sépare sous forme 
de cristaux prismatiques ; cette cristallisatisn a lieu, soit dans la cellule même, soit 
tout autour de la préparation. 

Ce corps cristallise en tables rhombiques, présentant des angles émoussés de 
129°,18 très caractéristiques et ne pouvant être confondus avec aucun autre corps. 

Le nitrate de potassium, qui forme aussi des cristaux à peu près semblables, offre 
des angles de 99°,44 et se laisse du reste facilement reconnaître par la coloration 
d'un bleu-violet intense qu'il donne avec la diphénylamine. Du reste, un œil exercé 
reconnaît facilement les cristaux d'asparagine sans qu'il soit nécessaire de mesurer 
leurs angles. 

I I . — L'asparagine chauffée à 100° perd son eau de cristallisation et se transforme 
en petites gouttelettes homogènes, très réfringentes, ayant l'aspect de l'huile, mais 
facilement solubles dans l'eau. 

A 200°, elle se décompose, dégage du gaz et laisse une gouttelette brune dans 
l'eau. 

I I I . — La précipitation de l'asparagine par l'alcool n a pas lieu en présence de 
gomme, de sucre, de glycérine, d'inulinc et d'autres liquides visqueux. I l est donc 
utile de se débarrasser d'abord de ces corps avant de rechercher l'asparagine. 

Elle est surtout localisée dans les jeunes pousses d'asperge, dans les plantules de 
Légumineuses; dans presque tous les bourgeons d'une bouture nouvelle, etc. 

BIBLIOGRAPHIE 

Borodin. — Ueber die physiologische Rolle und die Verbreitung des Asparagins 
in Pflanzenreiche. (Bot. Zeitung, 1878, p. 801). 

S 4 . — V a n i l l i n e 

La vanilline est un aldéhyde qui dérive de l'alcool coniférylique. 
( V o i r Coniférine, p . 116). 

E l le existe en f o r t e p r o p o r t i o n dans le f r u i t de la v a n i l l e ; m a i s 
n o u s avons d i t d é j à qu 'e l le est t o u j o u r s a s s o c i é e à la c o n i f é r i n e dans 
les m e m b r a n e s l igneuses . 

O n d o i t o p é r e r c o m m e p o u r la c o n i f é r i n e quand o n emplo ie les 
r é a c t i f s d é j à c i t é s p o u r ce corps . 

I.— La phloroglucine et l'acide chlorhydrique: coloration rouge. 
n . — Sulfate ou chlorhydrate d'aniline: coloration jaune. 
I I I . — L'acide sulfurique concentré : coloration jaune. 
IV.— Résorcine et acide sulfurique : coloration rouge-carmin foncé. 
V.— Orcine et acide sulfurique : coloration rouge-carmin intense. 
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V I . — Acide pyrogallique et acide sulfurique : coloration rouge. 
V I I . — Phénol et acide chlorhydrique : rien (Hegler). 
VII I .— A uné solution alcoolique de thymol à 20 o/o, on ajoute un peu d'eau jus

qu'à ce qu'il se produise un précipité ; on ajoute alors du chlorate de potassium en 
excès, on laisse en contact plusieurs heures, on filtre. A cette solution, on ajouts de 
l'acide chlorhydrique. La vanilline donne, en présence de ce réactif, une coloration 
rouge-carmin (Molisch) (i) . 

IX.— Une solution aqueuse à 0,1 o/o de sulfate de thalline : coloration orangé 
(Hegler). Cette réaction ne se produit qu'avec la vanilline, elle ne donne rien avec la 
coniférine. 

M. Molisch préconise surtout les réactions I et V. 

M. Molisch a trouvé de la vanilline dans toutes les cellules et dans 
toutes les membranes cel lulaires du f r u i t de la vani l le , m ê m e dans 
celles q u i ne sont pas ( l ignif iées . L 'auteur n'a pas o b s e r v é les f r u i t s 
n o n p r é p a r é s , mais i l pense que le f r u i t f r a î c h e m e n t cue i l l i ne con
t i en t que peu ou pas de van i l l ine ; la dessiccation sur tou t p rodu i r a i t 
la f o r m a t i o n de la van i l l ine . 

Nous t e rminerons ce paragraphe en reproduisant le tableau p u b l i é 
•par M. Hegler et q u i r é s u m e les colorat ions fourn ies par d i f f é r e n t s 
r é a c t i f s avec la c o n i f é r i n e et la v a n i l l i n e . 

(1) Hegler n'admet pas cette réaction. M. Molisch la maintient pourtant. 
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ĉ  
P 
B 
C 
CD-

— 
P 
3 
3 
p 
cT 

p 
3 
3 
O 

5" S » 
• 3 CT3 

O CD 
" 2 
3 3 

Oq 
CD-

•-i ^ 
O p 
3 < 
01? (D 
CD O 

2 ° X 

S S =• 
*3 3̂ 

< -3 3 
5' ^ P 
CD" P •s 

W-tr*-
o 

en 
p 
3 
3 
CD 
O 
P 
3 
en? 
CD-

P 
en 
& 
CD 
CD-
P 
O 
rt-
M> 
O 
p 

P 
en 
sa. 
œ 
H! 
CD-
P 
O 
rt-
t-" 
O 
p 

p 

CD 
3 
CD 
3 

50 
o 

CD 
ET 
P 

P 
3 
3 
CD 
2_ 
p 

p 

CD 

O 
w 
CD 

5= 
o 
3 
00 
CD 
c . 
P 
3 

P 
3 
3 
CD 

SH-ë 
C CD 
CD 
3 S. 

P 
•3 

3 
3 
CD 
C 
-3 

C 
C 
OC. 
CD 

C 
3 
OQ 
CD 

3̂ 
P 
cr 
CD 
3 

p 
3 
3 
O 

(73 
O 

o p. 
Oo 
3 O 
• O 
•5' 

3 
CD p 

3 
3 
CD 
O 
"3 
P 
3 
<§-P 
3 
3 
CD 
O 
-3 
P 
3 
03 
CD, •p 
B 
3 
CD P 
0=j 

13 
p P 

tn 
sa. sa. 
CD CD 
l-j >-s 
CD- CD-P W CD CD 
o' o' 
P p 

13 
p P 
CO CO 
sa, sa, 
CD CD 
<t <s 
CD- CD-P P CD O <-(- rt->— O O p p 

13 
P 
CO 
sa, 
CD 
CD-
P 

13 
P 
CO 
sa. 
CD 
>-t 
CD-P 

ÊlS3 

» 3-
r~ CD 

3 
CD 
3 
O 
3 
ac 
CD 

50 
o 

CD* 

P 
B 
3 
CD 

53 
o 
B 
03 
C 

50 
c 
3 
ac 
o 

p 
B 
3 
CD 
3-
c' 

P 
B 
3 
CD 
o" 

P 
B 
3 
rD C 
•-3 
O 
CD-

50 
c 

o 
ir. 
CD 
P 
B' 

•=3 
P 
cr 

3 
3 
CD 

50 
o 
B 
00 
CD P 
S 
3 
ce 

e-i C-, C-H 
p P P 3 3 3 3 3 ^ CD C CD 

5' 

o 
3 
c 

c 
E 
aq 
o 

P2 3 
3 Oq 
O CD 
CD 
P 2. 
B P C 
• CD 

P 
çr 
CD 
3 

-3 
C 
B 
03 
CD X 

o 
3 
oq 
CD 

50 
o 
3 
oq 
CD 

p 
B 
3 
CD 

X 50 
o c 3 B aq Oq CD CD 

o_ 
p 
B' 

p 
E 
3 
CD 
C o' 

3 
3 
CD C 

P 
E 
3 
ce o 
-1 

-1 

o 
E 
a; CD 

roi 3 50 
aô 
ce 

oug 
dan 

O CD CD 
p O 
P cT 
« i. ÇU 

P" 
oo 
« E, 
o 3 

c 

p 
-< 
CD 
O 

P 
3 3 

c 
o 
3 

O co 3 
B o cr 
» B 

« • CD-
O 
3 
CD O 

PO o 
^ 3 O 
O 3 3 
« w s-

S 3 5 | S o 5. cr CD-

y. 



— 1 4 0 -

BIBLIOGRAPHIE 

Hegler (R).— Thollin ein ne us Holzreagens. 'Bot. Cenlralbl. t. XXXVIII, 1889, p. 
616). 

— Histochemische Untersuchungen verholzter Zellmembranen. (Flora, 1890). 
Molisch (H).— Grundriss einer Histochemie der Pflanzlichen Genussmittel, p. 47. 

(Iéna, 1891). 
W è v r e (A. de).— La lignine (Bull. Soc. belge de microscopie,t. XV, p. 49). 

s 5. — Les t a n n o ï d e s 

Depuis la publication, faite en 1890, de l'important mémoire de M. 
Brsemer sur les tanins, la quest ion n'a pas a v a n c é . C'est donc ce 
t rava i l qui nous servira de guide. 

A u po in t de vue botanique et ch imique , les tanins f o r m e n t u n 
groupe ma l déf in i , dont tous les termes sont encore assez m a l con
nus. 

T rè s r é p a n d u s dans les v é g é t a u x , les tanins, ou m i e u x les t a n n o ï 
des, c o m m u n i q u e n t aux plantes qu i en cont iennent des p r o p r i é t é s 
astringentes u t i l i s é e s en m é d e c i n e . 

Le plus anciennement connu a é t é r e t i r é des no ix de galle, dont la 
f o r m a t i o n pathologique est p r o v o q u é e par la p i q û r e d 'un insecte (du 
genre Cynips) sur les jeunes rameaux du Quercus infectoria Ol iv . 

Le corps qu i a r e ç u plus p a r t i c u l i è r e m e n t le n o m de t an in est u n 
acide gal lo- tannique. La f o r m u l e est C u H 1 4 0 9 . I l est t r è s soluble dans 
l'eau e tdans l ' a lcool (Bourgoin) , insoluble dans l ' é t h e r anhydre (Bolley) , 
soluble dans l ' é t h e r a c é t i q u e (Lo>we). 

I l p r é c i p i t e les sels fe r r iques en bleu f o n c é , et le b ichromate de 
potass ium en b r u n f o n c é . 

Ces d e r n i è r e s r é a c t i o n s , t r è s cou rammen t e m p l o y é e s en m i c r o 
ch imie , ont sur tout c o n t r i b u é à amener de la con fus ion dans la ques
t i o n . 

On appelle t an in , en m i c r o c h i m i e v é g é t a l e , t ou t corps q u i p r é c i 
pite en bleu ou en ver t par les sels de fer , ot en b r u n par le b i ch ro 
mate de potass ium. 
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A la v é r i t é , les co rps c a r a c t é r i s é s pa r ces p r o p r i é t é s sont t r è s n o m 

b r e u x . E n dehors d u t a n i n p r o p r e m e n t d i t et de tous les t a n n o ï d e s , 
o n les r e t r o u v e dans ce r t a ins g lucos ides ( l ' a r b u t i n e et la m u r r a y i -
t i n e , q u i p r é c i p i t e n t en b l e u ; le q u e r c i t r i n , la q u e r c i t i n e , la r u t i n e , 
la f r a x i n e , la f u s t i n e et la p a r a d i s c é t i n e , q u i p r é c i p i t e n t en ve r t . ) 

Nous ne p o u v o n s d o n n e r les c a r a c t è r e s d i s t i n c t i f s de tous les t an 
n o ï d e s ; n o u s nous b o r n e r o n s à r e m a r q u e r que les p r i n c i p a u x sont : 

L e t a n i n p r o p r e m e n t d i t o u acide g a l l o t a n n i q u e C u H , 0 O 7 . 
L ' ac ide ga l l i que C r P O + H 2 0 . 
L ' ac ide p r o t o c a t é c h i q u e C 7 H 6 0 - f - H 2 0 . 
L a p h l o r o g l u c i n e C G H 3 ( O H ) 3 

Et la p y r o c a t é c h i n e C 6 H * ( O H 2 

Tous ces p r i n c i p e s t ann iques as t r ingen ts p e u v e n t ê t r e l o c a l i s é s par 
les r é a c t i o n s su ivan tes : 

I. — Les sels de fer donnent un précipité bleu ou vert. Deux sont surtout employés : 
le chlorure ferrique en solution aqueuse, et le sulfate ferreux en solution aqueuse 
aussi. Le chlorure ferrique est celui dont on se sert le plus communément. Cepen
dant M. Wi l le r a conseillé le chlorure ferrique anhydre dissous dans de l'éther an
hydre. I l est bon, dans ce cas, de laisser macérer quelques heures dans le réactit 
des portions d'organes à étudier; on fait les coupes ensuite. Le sulfate ferreux est 
également très employé. On peut hâter la réaction en élevant à 60° la température de 
la solution de sulfate ferreux. 

Nous avons dit que ces sels de fer précipitent aussi d'autres principes immédiats 
des végétaux. 

I I . —Le bichromate de potassium en solution aqueuse donne un précipité brun 
ciair ou brun foncé dans les cellules contenant des tanins. M. Wil ler admet que ce 
précipité est formé par de la purpurogalline. M . Braemer pense qu'il se forme plu
tôt de la galloflévine. 

I I I . — L'acétotungstate de sodium ou réactif de Braemer précipite les tanins en 
jaune fauve. Ce précipité est insoluble dans les acides, sauf dans les acides citrique 
et tartrique que contiennent les sucs végétaux, mais pas à un degré de concentra
tion suffisante. I l ne se forme pas avec les corps suivants : acide gallique, acide pro
tocatéchique, quercitrin; catéchine; i l donne avec la pyrocatéchine une coloration 
verte. 

Le précipité est abondant avec les acides gallotannique, querci-tannique, caoutan-
nique, cinchotannique, caletannique. 

I l faut évitér la présences des acides qui dissolvent le précipité et déterminent avec 
le tungstate la précipitation des albuminoïdes et alcaloïdes. 

IV — Le cyanure de potassium en solution aqueuse donne avec l'acide gallique 
une coloration rouge qui disparaît au bout d'un certain temps ; ce réactif précipite 
le tanin en jaune. 

V. — L'acétate de cuivre fournit un précipité marron qui bleuit ou verdit par 
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l'action ultérieure de l'acétate ferrique. Ce sel précipite la pyrocatéchine en noir et 
l'acide protocatéchique en rouge. 

V I . — L'hypochlorite de soude (liqueur de Labarraquo) donne avec l'acide gallotan
nique une coloration orangée persistante; avec l'acide gallique, une coloration rouge; 
avec l'acide protocatéchique, une teinte madère ; avec les tanins et la pyrocatéchine, 
une teinte feuille morte. 

Il existe encore d'autres réactions, mais nous nous limiterons à 
celles-ci, qu i sont le plus cou ramment e m p l o y é e s . 

Si les r é a c t i o n s I et I I sont connues depuis t r è s longtemps, la t r o i 
s i è m e m é r i t e sur tout toute l ' a t t en t ion des h is to logis tes . 

Les t a n n o ï d e s sont t r è s r é p a n d u s dans les v é g é t a u x et nous ne 
pouvons leur assigner u n s i ège spéc ia l ; i l est u t i l e de se rendre 
compte de leur local isat ion dans chaque plante é t u d i é e . I ls se t r o u 
vent g é n é r a l e m e n t dans les cellules parenchymateuses des organes. 

BIBLIOGRAPHIE 

Brsemer (L). — Les Tannoïdes, introduction critique à l'histoire physiologique des. 
tanins et des principes immédiats des végétaux qui leur sont chimique
ment alliés, (Toulouse, 1890). 

§ 6. — Aloès 

L'aloès est un médicament très employé comme purgatif. Il est 
f o u r n i par plusieurs e s p è c e s du genre Aloe. 

Nous n'avons p u le placer dans aucun des groupes p r é c é d e n t s ; i l 
n'est contenu n i dans des canaux s é c r é t e u r s , n i dans des l a t i c i f è 
res. Cependant son mode d 'ext ract ion se rapproche de celui de cer
taines g o m m e s - r é s i n e s ou de certains latex. 

On sait, en effet, que l ' a loès s 'obtient g é n é r a l e m e n t par é c o u l e m e n t 
s imple : on coupe les feui l les , on recueil le le suc q u i s ' é c o u l e , et o n 
le laisse s ' é v a p o r e r j u s q u ' à consistance r é s i n e u s e . On obt ient aussi 
l ' a loès par expression, m a c é r a t i o n et d é c o c t i o n . Ces d i f f é r e n t s modes 
d 'ext ract ion m o n t r e n t que la drogue est contenue, t r a n s f o r m é e dans 
la plante. I l y avait donc l i eu d'en rechercher la loca l i sa t ion . Les 
observations faites à ce sujet peuvent se r é s u m e r ainsi : 

I. — Une coupe de feuilles présente sur la section une région qui, peu colorée 



— 1 4 3 — 

d'abord, brunit rapidement à l'air. Cette région a reçu le nom de tissu chromogène 
ou tissu aloïfère. 

I I . — Une coupe imprégnée de bichromate'de potassium donne aussitôt une colo
ration violet foncé dausles cellules du tissu aloïfère. Pour obtenir une démonstra
tion complète, M. Macqret conseille de couper des fragments de feuilles, de les faire 
macérer pendant plusieurs jours dans une solution de bichromate de potassium à 
10p. 100. Les coupes démontrent alors avec netteté la réaction (Macqret). 

I I I . — Des fragments de feuilles qui ont macéré pendant 48 heures dans de l'al
cool ne laissentplus colorerles cellules du tissu aloïfère en violet, même après plusieurs 
jours de macéralion dans le bichromate de potassium. 

M. Macqret a pu s'assurer que le suc propre de l'aloès était localisé 
e x c l u s i v e m e n t dans les ce l lu les p é r i c y c l i q u e s des fa i sceaux fo l i a i r e s ; 
ces ce l lu les sont grandes , larges , h u i t à d i x f o i s p lus longues que 
larges , p o u r v u e s de m e m b r a n e s m i n c e s . 

G a s p a r r i n i et M . T r é c u l o n t i n d i q u é que le suc p rop re é t a i t con t enu 
dans des canaux. « I l est poss ib le , en ef fe t , d i t M . Macqret , que, sous 
l ' i n f l u e n c e d ' u n c l i m a t chaud , la s é c r é t i o n s ' e x a g è r e et que l ' abon
dance d u suc p r o p r e fasse d i s p a r a î t r e les c lo isons t ransversales des 
ce l lu les q u i , d è s l o r s , c o n s t i t u e n t u n canal en s un issan t b o u t à bou t . 
E t ce q u i v i e n t encore c o r r o b o r e r cette m a n i è r e de v o i r , c'est que, 
dans ce r ta ins pays , le s u c d ' a l o è s s ' é c o u l e en te l le abondance de f e u i l 
les s e c t i o n n é e s t r a n s v e r s a l e m e n t que ce p r o c é d é est u t i l i s é au p o i n t 
de vue c o m m e r c i a l . » 

L a t ige et la r ac ine ne c o n t i e n n e n t pas de suc p r o p r e ; les ce l lu les 
p é r i c y c l i q u e s son t n o r m a l e s . 

On dev ra i t p lacer à c ô t é de l ' a l o è s les p r inc ipes p u r g a t i f s con tenus 
dans le s é n é , l a r h u b a r b e , etc.; ma i s i l s n ' o n t pas é t é l ' o b j e t de r e 
cherches m i c r o c h i m i q u e s et nous ne pouvons que les s ignaler à l ' a t 
t e n t i o n des c h e r c h e u r s . 

D u reste, u n c e r t a i n n o m b r e de p r i n c i p e s m é d i c a m e n t e u x i m p o r 
tants n ' o n t pas é t é encore l o c a l i s é s ; nous c i t e rons , par exemple , les 
p r i n c i p e s amers et les p r i n c i p e s a n t h e l m i n t h i q u e s . Tous sont m a l 
c l a s s é s au p o i n t de vue c h i m i q u e et l e u r l o c a l i s a t i o n n 'a p u ê t r e re 

c h e r c h é e (1) . 

(1) Il faut rappeler, cependant, que quelques auteurs ont signalé la présence de 
l'einodine ou trioxyméthylanthraquinéne G u A i 0 2 C H 1 (OU) 3 et de l'acide chrysopha-
nique C'*H r ,0 JCH 3 (OH/ dans les racines de rhubarbe et de plusieurs autres Polygo-
nacées. Nous ne pensons pas que ces corps puissent être considérés comme des prin
cipes médicamenteux ; nous rappellerons simplement par quels réactifs microchimi-
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ques on peut révéler leur présence. L'einodine se colore en jaune safran par l'acide 
sulfurique concentré et donne une coloration rouge par le carbonate d'ammoniaque, 
tandis que l'acide chrysophanique ne donne qu'une coloration rouge-rose avec le pre
mier réactif et reste indifférent avec le second. L'acide chrysophanique, en présence 
de la solution de potasse, se colore en rouge pourpre intense (Voir Zimmermann pour 
la Bibliographie). 



C O N C L U S I O N S 

De t o u t ce q u i p r é c è d e se d é g a g e , m e s e m b l e - t - i l , une i d é e g é n é 
rale q u i i m p o s e la c o n c l u s i o n s u i v a n t e : la n é c e s s i t é , p o u r le p r a t i 
c ien , de savoi r par quels c a r a c t è r e s m i c r o c h i m i q u e s i l p o u r r a r econ
n a î t r e a p p r o x i m a t i v e m e n t la va leur d 'une drogue d o n n é e . Les m a n i 
p u l a t i o n s m i c r o c h i m i q u e s , que lque d é l i c a t e s et m i n u t i e u s e s q u elles 
so ient , p e r m e t t e n t cependant de se r end re s u f f i s a m m e n t compte de 
la r ichesse d 'une d rogue en p r i n c i p e s m é d i c a m e n t e u x . 

M . M o l i s c h a d é j à a p p e l é l ' a t t e n t i o n sur cette a p p l i c a t i o n ; i l d é 
m o n t r e n o t a m m e n t c o m b i e n i l sera fac i l e au p h a r m a c i e n dé j u g e r de 
l a q u a l i t é de l a v a n i l l e par les r é a c t i o n s de la v a n i l l i n e . Savoir effec
t u e r ces r é a c t i o n s est d 'une grande i m p o r t a n c e , car les c o m m e r ç a n t s 
venden t souvent des van i l l es auxque l les i l s on t e n l e v é tou te la v a n i l 
l i n e et q u ' i l s on t recouver tes de quelques c r i s t aux d'acide b e n z o ï q u e 
p o u r m a s q u e r la f r a u d e . Les r é a c t i o n s de la v a n i l l i n e p e r m e t t e n t de 
d é v o i l e r r a p i d e m e n t l 'absence de ce p r i n c i p e . 

I l en sera i t de m ê m e p o u r toutes les p lan tes d o n t les a l c a l o ï d e s 
o n t é t é l o c a l i s é s m i c r o c h i m i q u e m e n t . Des coupes, quelques r é a c t i o n s 
s imp les , u n examen m i c r o s c o p i q u e dans l a r é g i o n o u les r é g i o n s 
r econnues c o m m e s i è g e s de l o c a l i s a t i o n , p e r m e t t e n t de f o u r n i r une 
base sol ide aux j u g e m e n t s et aux a p p r é c i a t i o n s . 

I l est c e r t a i n que ces é t u d e s o n t p o r t é j u s q u ' à ce j o u r sur u n t r è s 
p e t i t n o m b r e de p r i n c i p e s ac t i f s ; les longues l is tes d ' a l c a l o ï d e s et 
de g lucos ides , d o n t le s i è g e reste à d é t e r m i n e r , en f o n t f o i ; ma i s 
n ' o u b l i o n s pas qu elles sont en t repr i ses depuis t r è s peu d ' a n n é e s 
s eu lemen t . Le p r e m i e r , M . E r r é r a l e u r a d o n n é une m é t h o d e p r é 
cise. Son p r e m i e r m é m o i r e , f a i t en c o l l a b o r a t i o n de M M . Ma i s t r i au 

et C lau t r i au , date de 188o. Depuis l o r s , les t r avaux se s u c c è d e n t n o m 
b r e u x ; de nouve l l e s loca l i sa t ions sont é t u d i é e s chaque j o u r ( l ) . 

(i) Il faudrait pourtant que les auteurs qui chercheront le siège des principes actifs 
ne se contentent pas d'une seule réaction, saoss assurer qu'elle est bien exclusive au 
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A i n s i , outre l ' i n t é r ê t scientif ique qu i s'attache aux é t u d e s m i c r o -
ch imiques , elles fourn issen t une appl ica t ion impor tan te pour la 
pharmacie . 

Mettre entre les mains des pharmaciens des moyens rapides et 
faciles de c o n t r ô l e , l eur permet t re de r e c o n n a î t r e su f f i samment et 
souvent d'une m a n i è r e dé f in i t i ve une drogue l i v r é e par le commerce , 
c'est fa i re une œ u v r e u t i l e au p r emie r chef, car si la f raude a p u i m i t e r 
jusqu ' aux grains de c a f é , par exemple, elle n 'a r r ivera pas à c r é e r des 
cellules v é g é t a l e s et à y placer les essences, les corps p r o t é i q u e s et 
la c a f é i n e que cont iennent les cellules du g ra in de c a f é . 

L'analyse microscopique et l 'analyse m i c r o c h i m i q u e ont vi te d é 
couver t la f raude . 

Cette conclus ion ju s t i f i e r a i t à elle seule les effor ts que nous avons 
fa i t s pour r é s u m e r le plus c la i rement et le plus c o m p l è t e m e n t pos-
sibl'e les connaissances obtenues sur le s i ège des pr incipes m é d i c a 
menteux dans les v é g é t a u x . 

principe localisé. Ace sujet, nous croyons utile de leur recommander la lecture de 
certains mémoires. Ceux de MM. Guignard et Erréra méritent une attention parti 
culière. Ils serviront d'excellent guide à tous ceux qui désirent localiser avec cer
titude et méthode soit des alcaloïdes, soit des glucosides et des ferments. Ils nous 
ont semblé les plus instructifs parmi tous ceux dont nous nous sommes servi pour 
rédiger les derniers chapitres de notre travail. 
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LISTE DES PRINCIPAUX RÉACTIFS 

Acétate de cuivre 

Acétate de cuivre I gr. 
Eau distillée 15 c e . 

Acéto-tungstate de sodium 

Voyez Réactif de Braemer. 

Acide osmique 

Eau distillée 100 c. c. ou 500 c. c. 
Acide osmique.... 1 gr. ou 0 gr. 50 

(Flacon noir) 

Acide phosphomolybdique 

En solution aqueuse. 

Acide phosphorique iodé 

Ajouter à de l'acide phosphorique pur 
cristallisé du commerce, un tiers de son 
volume d'eau. Puis ajouter quelques cris
taux d'iodure de potassium et de l'iode 
jusqu'à coloration de rhum ou de cura
çao (Mangin). 

(Flacon jaune) 

Acide titanique 

Acide titanique 2 p. 
Acide sulfurique concentré. 100 p. 

Alcool 'absolu 

Prendre de l'alcool à 95°, y mettre du 
sulfate de cuivre calciné, jusqu'à ce que 
Je sulfate de cuivre ne reprenne plus la 
coloration bleue. 

Alcool chlorhydrique d'Erréra. 

Alcool absolu 95 c. c. 
Eau distillée 5 c. c. 

Acide phosphorique (Dz=12). 0,2 
(form. de M. A. Gautier donnée par 

M . Erréra). 

Alcool tartrique d'Erréra 

Acide tartrique cristal!... 5 gr. 
Alcool absolu 100 c. c, 

(Erréra) 

Alcool sulfurique 

Alcool 9 p. 
Acide sulfurique concentré.. . 6 p. 

Bichlorure de mercure (sublimé, chlo
rure mercurique) 
(Sol. alcoolique) 

Bichlorure de mercure. 1 ou 2 gr. 
Alcool 100 ce. 

(Sol. aqueuse) 
Bichlorure de mercure.... 1 gr. 
Eau distillée 100 c. c. 

(ne se conserve pas longtemps) 

Bichromate de potassium 

En solution aqueuse peu concentrée. 

Chloral 

Hydrate de chloral 5 gr. 
Eau distillée 2 c. c. 

Chlorhydrate d'aniline 

Chlorhydrate d'aniline 0,10 
Eau distillée 10 c. c. 
Acide chlorhydrique concent. I goutte. 

Chlorure de calcium iodé 

Dissoudre du marbre blanc dans de 
l'acide chlorhydrique, jusqu'à neutralisa
tion complète de l'acide ; faire bouillir 
quelques instants, filtrer, évaporer à sic-
cité. Laisser refroidir, ajouter eau dis
tillée en quant, suffis, pour dissoudre une 
portion du produit. I l se forme un liquide 
sirupeux coloré en jaune par des tracesde 
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sesquioxyde de fer. Filtrer, additionner de 
quelques cristaux d'iodure de potassium 
et d'iode (chauffer pour aider à la disso
lution) jusqu'à coloration de rhum vieux. 
Laisser reposer ; excès d'iode se précipite, 
décanter (Mangin) 

(Flacon jaune) 

Chlorure ferrique. Solution aqueuse 
diluée. 

Chlorure d'or. Solution à 3 p. 100. 

Chlorure de platine. Solution aqueuse. 

Chlorure de zinc iodé 

Dissoudre du zinc dans l'acide chlo
rhydrique pur, évaporer jusqu'à consis
tance sirupeuse D = 1,85 cnv.) en pré
sence d'un excès de zinc. Ajouter de 
l'iodure de potassium et de l'iode jusqu'à 
excès de ces deux corps. 

Ou bien : 
Chlorure de zinc 20 
Iodure de potassium 6,50 
Iode métallique 1,30 
Eau 10,5 ce. (Behrens). 

(Flacon jaune) 

Eau iodée 

Eau distillée 100 c. c. 
Iode métallique.. 0 gr. 20. 
Ou bien : 
Dans 10 c. c. d'eau distillée, ajouter 

goutte à goutte de la teinture d'iode jus
qu'à ce qu'il se produise un précipité. 

(Flaconjaune) 

Fuchsine et violet de méthyle 

Fuchsine 10 gr. 
Violet de méthyle 1,50 
Alcool absolu 100 c e . 

(Hanstein). 

Iodure double de mercure et de 
potassium 

Iodure de potassium.... 10 gr. 
Eau distillée 100 c. c. 
Faire digérer avec un excès d'iodure 

mercurique (Valser). 

Iodure de potassium iodé 

Iodure de potassium. 3 gr. ou bien 1 gr. 
Iode 1 gr. — 1 gr. 
Eau distillée 100 c e — 100 ce 

(Flacon jaune) 
M . Clautriau conseille de l'additionner 

d'un peu de carbonate d'ammonium 
quand i l doit servir à la recherche du 
siège des alcaloïdes. 

Liqueur de Barfoed 

a. Acétate neutre de cuivre. 13gr.333 
Eau distillée 200 c. c. 

b. Solution aqueuse à 38 p 100 d'acide 
acétique cristallisable. 

Prendre 5 c. c. de la solution 6, les 
ajouter à la totalité de la solution a. 
Faire alors usage de la solution a. 

Liqueur de Fehling 

a. Sulfate de cuivre 34,65 
Eau 20Oc.c. 

b. Tartratc dépotasse et de soude. 175 gr. 
Solution aqueuse de soude 

(D = 1.14) 600ce. 
Mêlez les solutions a et b froides, et 

ajoutez : 
Eau distillée, quant, sut', pour 1000 c. c. 

Méthylal 

Méthylal V gouttes 
Acide sulfurique concentré. 1 c e . 

(Clautriau). 

Molybdate de sodium 
Voyez Réactif de Frœhde. 

Réactif de Bach 

Voyez Alcool sulfurique. 

Réactif de Braemer 

Tungstalc de sodium . . . . 1 
Acétate de sodium 2 
Eau quantité suffisante pour. 10 c e . 

Réaction de Brandt 

Voyez Séléniate de sodium. 
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Réactif de Frcehde 

Molybdale de sodium 1 gr. 
Acide sulfurique concentré. 100 ce . 

Réactif de Mandelin 

Vanadate d'ammonium 1 gr 
Acide sulfurique bihydraté.. 200 ce. 

Ou bien : 
Vanadate d'ammonium 1 gr. 
Dissoudre dans 100 c e . du mélange 

suivant : 
Eau distillée 36 p. 
Acide sulfurique concentré.. 98 p. 

Réactif de Millon 

Mercure 10 gr. 
Acide nitrique fumanl . . . . 10 ce. 
Eau distillée 20 c. c. 

(Behrens) 
Ou bien : 

Mercure 1 c. c. 
Acide nitrique '(D = 1,52) 9 c c. 
Eau distillée 10 c. c. 

(Nickel). 

Réactif de Schweitzer 

Laisser en contact de l'ammoniaque 
officinale avec du cuivre métallique en 
copeaux, jusqu'à ce que la liqueur am
moniacale soit d'un beau bleu. 

(ne se conserve pas longtemps). 

Sel de Seignette 

Tartrate de potasse et de soude (sel de 
Seignette) 10 gr. 

Potasse • 10 gr. 
Eau • 10 c. c. 

Séléniate de sodium 

Séléniate de sodium 0 gr. 3 
Acide sulfurique concentré. 6 c. c. 
Eau distillée 8 c. c. 

Solution [cupro-ammoniacale 

Voyez Réactif de Schweitzer. 

Solution cupro-potassique 

Voyez Liqueur de Fehling. 

Sulfate d'aniline 

Sulfate d'aniline 0,10 
Eau distillée 10 c. c. 
Acide sulfurique conecent. 1 goutte. 

Sulfate de cuivre 

Sulfate de cuivre 4 gr. 
Eau distillée 10 ce. 

Teinture d'Alkanna (ou teinture 
d'Orcanette) 

Laisser macérer pendant plusieurs 
jours des racines d'Alkanna pulvér. dans 
quant, suffis, d'alcool à 60°. Filtrer. (Ne 
peut être conservée longtemps.) 

Teinture d'Alkanna acétique de 
Guignard 

Laisser en contact pendant 24 heures 
10 gr. de racine d'Alkanna pulvérisée 
avec 30 c. c. d'alcool absolu. Filtrer, 
chasser l'alcool à l'étuve. Dissoudre le 
résidu dans 5 c c d'acide acétique cris-
tallisable, ajouter ensuite 50 c e . d'al
cool à 50°. Filtrer après 24 heures de 
contact. 

S'il y avait une précipitation par suite 
de l'évaporation de l'alcool, i l suffit 
d'ajouter quelques gouttes d'alcool pour 
rendre à la liqueur sa limpidité. 

(Guignard). 

Teinture d'iode 

Alcool à 90° 10 c. c. 
Iode 1 gr. 

(Flacon jaune) 

Vanadate d'ammonium 

Voyez Réactif de Mandelin. 
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