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PEÉFACE 

M . VLVbsov a t e r m i n ó le p r é s e n t t r a v a i l , dans son l i t , le 

9 j u i l l e t 1934. 

I l restait à r evo i r l 'ensemble de l ' é t u d e . Nous l 'avons 

f a i t , tout en essayant de garder le plus possil)le le c a r a c t è r e 

o r i g i n a l . 

L ' é t u d e d u Jacquier devait fa i re par t ie d 'une p u b l i c a t i o n 
é t e n d u e , i n t i t u l é e : 

E S P È C E S A L I M K N T A I R E S nu G E N R E A R T O C \ R P U S . 

Le . lacquier en étai t la p r e m i è i e pa r t i e . Par c o n s é q u e n t , 

le l i t r e exact d o i t ê t r e : 

E S P È C E S A L I M E N T A I R E S D L G E N R E A R T O C A R P U S . 

I . VArtDcarpns integrifolia L. ou \e Jacquier. 

Nous con t inuerons l ' œ u v r e é b a u c l i é e et nous pub l i e rons 

les monograph ies suivantes : 

E S P È C K S A L T M I ' - N l ' A I R E S D U G E N R E A R T O C A R P U S . 

I L VArtocarpus incisa L . var. (ipyrena 

o u VArbre à pain. 

E S P È C E S A L I M E N T A I R E S D U G E N R E A R T O C A R P U S . 

I I I . ïArtocarpus incisa L . \ a r . seminifera 

ou le Faux Arbre à pain. 

Laboratoire de Recherches chimiques et onialogiques 
du Congo belge, à Tenmeren. 





N O T I C E B I O G R A P H I Q U E 

C'est le samedi 28 ju i l le t 1934 que nous apprenions avec 
consternation la mort de M . Serge V L A S S O V , ingénieur chimiste 
agricole, chimiste-micrographe au Laboratoire de Recherches 
chimiques et onialogiques du Congo belge, à Tervueren. 

Né le 2 octobre 1881, à Novotcherkask (Russie), M . Vlassov, 
ap rès de bonnes é tudes primaires, est ent ré au Collège de sa 
vil le natale, d 'où i l est sorti en 1900, avec le i)lus grand succès. 

En 1902, i l entre à l 'École mil i taire de T i f l i s et en sort en 1905 
avec le grade de sous-lieutenant. Classé dans les quatre pre
miers, i l a le privilège de pouvoir porter les glands à la garde 
de son épée et à la fou r ragè re . 

En 1908, i l est n o m m é lieutenant et obtient la décoraticm de 
l 'Ordre de Saint-Stanislas de 3° classe. 

En 1914, c'est la (irande Cuerre. Par sa conduite chevale
resque et exemplaire, i l reçoit, en 1915, l 'Ordre de Saint-
Stanislas de 2" classe et l 'Ordre de Sainte-.Anne de 3'' classe. 

En 1916, i l reçoit l 'Ordre de Sainte-.Anne de 2'' classe et est 
n o m m é capitaine. Dans la suite, i l gagne les épaulet tes de 
commandant et enfin devient major d ' é ta t -major . 

Les hasards de la vie le poussent vers la Serbie, et, en 1921, 
le voilà m a n œ u v r e , puis ouvrier, dans un atelier de chemin 
de fer, à Veliki-Beckereh. I l y reste jusqu'en 1925. 

Ne possédant aucune pièce officielle de ses études an té r ieures , 
M . Vlassov se mi t à i-efaire ses études pendant les quelques 
loisirs que l u i laissait le dur et pénible travail de l'atelier. Grâce 
à une volonté inébran lab le , à une persévérance opiniâ t re , i l 
obtient son bacca lauréa t au Collège serbo-russe de Belgrade. 

Pendant son sé jour en Serbie, i l parvient à faire quelques 
économies, malgré l'achat de livres coûteux qui l u i sont néces
saires. 

M u n i du dip lôme du C'ollège serbo-russe, i l entra à l ' U n i 
versi té de Ijouvain, où i l f i t de brillantes é tudes . I l les termina 
en 1929, entouré de l'estime de ses professeurs et de ses condis
ciples, avec lesquels i l entretenait des relations suivies et ami
cales. 



6 E S P I X E S A L I M E i M ' A I R E S D U G E N R E (( A R T O C A R P U S )) 

Outre les é tudes générales l u i permettant d ' acquér i r le 
diplome d ' ingén ieur chimiste agricole, M . Vlassov s'était spé
cialisé en micrographie et en microchimie. 

Natura l isé Belge et après un stage de trois ans, i l eut le 
bonheur d 'ê t re n o m m é chimiste-micrographe au Laboratoire 
de Recherches chimiques et onialogiques du Congo belge, à Ter-
vueren, le 23 mai 1932. 

I l s'est épuisé à la tâche , et, le 9 ju i l l e t 1934, atteint d'une 
grave maladie, i l quitte le Laboratoire. Le 13, le médec in décide 
son transfert à l 'hôpi ta l Saint-Pierre, à Louvain, et depuis, 
chaque jour marque une étape d'affaissement. Le samedi 
28 ju i l le t , Vlassov s 'é teignai t à m i d i 45 minutes. 

Serge Vlassov a publ ié , soit en collaboration, soit seul : 

En 1930 : P I E R A E R T S et V L A S S O V , Contribution à l 'é tude des 
Allanblackia oléifères. É tude de l 'oléodistéarine extraite 
de VAllanblackia florihimda. [Matières grasses, Paris, 
n° 274, pp. 9086 et suiv.) 

En 1931 : C A S T A G N E , D E N I S et V L A S S O V , Le Blighia Laurentii. 
{Bull. Insl. Royal Colonial belge, \\, 3, pp. 513 et suiv.) 

En 1932 : A D R I A E N S , C A S T A G N E et V L A S S O V . Contribution à l ' é tude 
histologique et chimique du Sterciilia Becquaerti De 
Wildeman. [Mémoire -publié -par Vlnstitut Royal Colonial 
belge. Section des Sciences naturelles et médicales , t. L 
n" 5, de la collection in-8", 112 p., 2 p l . et 28 f ig . ) 

I d . L ' H E U R E U X et V L A S S O V . Contribution à l 'é tude de la 
fécule du Cyperus esculentus. [Congo, t. I , pp. 329 et suiv.) 

En 1933 : V L A S S O V . Etude comparée des fécules d'arbre à pain 
et de faux arbre à pain. [Congrès des Journées d'Agro
nomie coloniale des 3 et 24 j u i n 1933.) 



ESPÈCES ALIMENTAIEES 

D U G E N R E ARTOCARPUS 

l . — VARTOCARPUS [NTEGRIFOLIA L . 

OU L E JACQUIER 

C H A P I T R E 1. 

GÉNÉRALITÉS 

La f a m i l l e des \Joraceae compte p a r m i les plus i m p o r 
tantes d u g roupe des Monochlaniydeae. El le se d ivise , dans 
le sens large a d o p t é par B e n t h a m et Hoocker , dans l eu r 
('reuera Plantarnm, en h u i t t r ibus , que certains auteurs 
c o n t i n u e n t à m a i n t e n i r au r a n g de f ami l l e s dist inctes, 
t ' a r m i ces t r i l )u s , i l y en a deux r e n f e r m a n t des arbres f r u i 
tiers : les Moreae et les Artocarpeae. ^ous ne nous occupe
rons que de la t r i b u des Artocarpeae. 

Le genre Artocarpua. d ' o ù la t r i b u des Artocarpeae t i re 
son n o m , c o m p r e n d t rois e s p è c e s impor tan tes par le r ô l e 
que Jouent leurs f r u i t s dans l ' a l i m e n t a t i o n des habi tants 
de certaines parties de l ' O c é a n i e , de l ' E x t r ê m e - O r i e n t , de 
l ' I n d o c h i n e , de l ' A f r i q u e , etc., o ù i ls sont u t i l i s é s c o m m e 
l é g u m e s f é c u l e n t s . Ce sont : 

«) Y Artocarpus incisa L . var. Apyrena, A rb re à p a i n ; 
h) VArtocarpus iticisa, var. seminifera, Faux arbre à 

pa in ; 

c) {'Artocarpus inteyrifolia L . , Jacquier . 
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§ I. — Historique. 

Le l a c q u i e i ' est o i ' i j> i i ia i ie do l 'Asie m é r i d i o i i a i c , o ù i l 
est c u l t i v é depuis les temps les p lus r e c u l é s . 

T h é o p h r a s t e et P l i ne l ' A n c i e n m e n t i o n n e n t d é j à le .lac-
qu ie r . D ' a p r è s eux, i l const i tue u n a l i m e n t t r è s i m p o r t a n t 
p o u r les i n d i g è n e s de l 'Asie or ien ta le . P l ine le d é c r i t 
c o m m e le f r u i t « don t les savants ind iens et les ph i loso
phes v i v e n t o r d i n a i r e m e n t ». 

E n 1350, l ' exp lora teur .John de M a r i g n o l l i é c r i v a i t : « I l 
y a encore un autre arbre m e r v e i l l e u x , n o m m é Chake-
Bar i i ka , et aussi gros q u ' u n c h ê n e . Son f r u i t est p r o d u i t 
par le t ronc et n o n par les branches, et c'est là quelque 
chose de t r è s m e r v e i l l e u x à v o i r , parce q u ' i l est aussi gros 
q u ' u n g r a n d agneau ou u n enfan t de t ro is ans. I l a une 
é c o r c c t r è s dure , c o m m e celle de nos pommes de p i n , à 
tel p o i n t que vous devez l ' o u v r i r avec une hache; à l ' i n t é 
r i e u r i l a une moelle d ' u n g o û t exquis , douce c o m m e le 
m i e l ou c o m m e le m e i l l e u r m e l o n d ' I t a l i e . I l por te aussi 
quelque 500 c h â t a i g n e s d u m ê m e g o û t , q u i cons t i tuen t 
une n o u r r i t u i c substant iel le q u a n d elles sont g r i l l é e s ». 

O n vo i t que M a r i g n o l l i , c o m m e d'autres voyageurs , é t a i t 
t e n t é d ' e x a g é r e r . 

Alphonse De Candol le c ro i t que la cu l t u r e d u Jacquier 
ne remonte pas à une date a n t é r i e u r e à l ' è r e c h r é t i e n n e . 

§ I I . — Distribution géographique. 

Le . jacquier a é t é i i d r o d u i t dans la p l u p a r t des c o n t r é e s 
tropicales et subtropicales de toutes les parties d u m o n d e . 
E n e f fe t , on le rencont re a u j o u r d ' h u i à l ' é t a t c u l t i v é dans 
les c o n t r é e s suivantes : 

A S I E . — En Cochinchine, en Annam, au Tonkin , au Laos, 
au Cambodge, au Malabar, à Malacca, dans le Bengale, à 
Ceylan. 
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OcÉ.ANiE. — Dans les îles de la Micronésie , de la Malaisie 
(îles Moluques, Philippines, Bornéo, Célèbes, Souinbava, 
Timor) , à la Nouvelle-Calédonie, aux Nouvelles-Hébrides, aux 
îles Wal l i s , aux îles Marquises, à Hawa ï (où i l n'est pas t rès 
abondant), à Sumatra, à Java. 

AMÉRIQUE. — On l'a introduit au Gua témala , à la ( îuyane , 
au Pé rou et au Brési l . Dans ce dernier pays, comme le constate 
le R. P. Tavares, i l f u t introduit par les Portugais vers le mi l ieu 
du XVII*' siècle. I l est maintenant abondant dans beaucoup de 
parties du Brésil , pa r t i cu l iè rement à Bahia. I l est r épandu à la 
J a m a ï q u e , où i l a été appor té (>n 1782 par l 'amiral Rodney et 
de là introduit à Saint-Domingue. 

A u sujet de son introduction à la Jamaï( iue , W i l l i a m Harris 
rapporte ce fai t (IhiU. Botanical Dept, 3, 1910) : « Le Jacquier 
se trouvait parmi les plantes t rouvées à hovd du navire f r ança i s 
allant de l 'île Bourbon (actuellement Réunion) à Saint-
Domingue. Ce bateau avait été capturé en j u i n 1782 par le capi
taine Marshall , du « Flora », au service de Sa Majes té , et avait 
été envoyé à Hinton East Garden, à Gordon T o w n . I l fu t de 
nouveau introdui t au commencement de 1793, quanti le capi
taine Bl igh , de la « Prévoyance », l 'apporta, avec d'autres 
plantes de l'île Timor , dans l 'archipel Malais ». 

A F R I Q U E . — Dans cette partie du globe, le Jacquier ne f u t 
introduit que vers la moit ié du siècle dernier. I l est r épandu 
au Congo, où l 'on en fa i t de t rès belles allées. 

On le cultive dans toute la partie Nord de Madagascar, à 
Nossi-Bé (île au Nord-Ouest de Madagascar), à la Réunion , à 
l'Est de l ' .Afrique, à Anjouan (une des îles Comores, au Nord 
de Madagascar). 

FJi'ROPE. — Dans la région de Malaga, c'est un arbi-e f ru i t i e r 
commun. 

§ I I I . — Synonymes. 

\JÀi'iociiipus iiücujrifolia csl d é s i g n é v u l g a i r e i i i c i i l sous 
le n o m de Jacquier , ou « Jack », i n o l d ' o r i o i i i c i nd ienne 
(en t c l i n g u a : Jaca ou Tsjakn). 

On peut é o a l e i n e i i l é c r i r e K Jaqi i ie i ' ». 
sujet de l ' o r i g i n e t t i i mo t « Jacquier », Ju l et Bour-

nel lc disent que Rhecde ( U M U U Î c o n c c l e m e n i « ' l ' s jaka » 
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(Chakka) c o m m e é t a n t le n o m mala is , et de ceci les Portai-
gais o n t f o r m é sans doute <( Jaca », les F r a n ç a i s o n t t i r é 
(( Jaquier » et les Ang la i s « J a c k - f r u i t ». 

A c ô t é de ces d é n o m i n a t i o n s , i l existe u n g r a n d n o m b r e 
de noms vernaculaires e m p l o y é s dans d i f f é r e n t s pays et par 
d i f f é r e n t ? peuples. A i n s i , en Goch incb ine , on l 'appelle 
K bat la m a t », o u « c a y - m i t », o u « m i t »; au S iam, « a ja -
que »; en sanscrit , « Bocusa »; en malais (Malacca), 
u Nangka »; aux Indes, i l est a p p e l é « A m b i », à Ternate ; 
« Panass » par les Lascar; « Cata-Har l » à Calcut ta . Dans 
cette d e r n i è r e v i l l e , on d é s i g n e par « Cata-Harl é Koa » la 
par t ie comest ible d u Jacquier . A A n j o u a n (ou Joanna, une 
des î les Comoies ) . le Jacquier est a p p e l é « F a n a s s i » ; à 
Ceylan o n le n o m m e « Kos »; à Java o n d i t « INangka »; 
dans la proA Înce b r é s i l i e n n e de Bahia o n le d é s i g n e « Jac-
quiera »; au m a r c h é et dans les envi rons de Rio-de-Janeiro 
o n le n o m m e « Jaca » 

K . H E Y N E (27) cite 93 noms vulgai res par lesquels les 
i n d i g è n e s des Indes n é e r l a n d a i s e s d é s i g n e n t le Jacquier , 
et J . OcnsE (33) en é n u m è r e 92. 

I l est a p p e l é : 

1' par les Anglais : Jaca-tree (Popenoe); Jack (Ridley, Sturt); 
Jack-fruit (Watt, Mi l sum, Phi l ipp , Wester); Nangkn 
(Straitz, Ridley). 

2" par les Français : Jack, Jacque, Jacquier (Dybowski), Pain 
de singe (Hubert); Arbre à pain. 

3° par les Allemands : Jacabanm (Semier); Jackbaum (Sade-
beck); Jack-Brotfruchtbaum (Sadebeck, Schwald); Indis-
cher Brolbaum. 

§ IV. — Description botanique. 

Ensemble de la plante. 

Le Jacquier est u n bel arbre ( f i g . 1 ) , t o u j o u r s ver t , d 'vui 
aspect t r è s d é c o r a t i f . La c ime est g lobuleuse. I l peut a t te in
dre 15 à 20 m è t r e s de hauteur . Son t ronc , q u a n d i l est 
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âgé, mesure souvent u n m è t r e et p lus de d i a m è t r e . I l a 
des branches nombreuses, à moel le abondante . 

Racines. 

Elles sont pivotantes , t r è s puissantes, a l lant chercher 
l ' h u m i d i t é à i m e grande p r o f o n d e u r . 

Feuil les ( f i g . 2). 

Elles sont alternes, s imples , e n t i è r e s et n o n p r o f o n d é 
m e n t d é c o u p é e s en lobes, c o m m e chez ses c o n g é n è r e s . 
Souvent , chez les t r è s jeunes arbres, les feu i l les sont l o b é e s 
( i n c i s é e s ) . La ne rva t ion est r é t i c u l é e , p e n n é e . Les n e r v u 
res l a t é r a l e s se d i r i g e n t vers le b o r d d u l i m b e , mais avant 
de l ' a t te indre elles s ' incurven t et r e j o i g n e n t une ne rvure 
vois ine en dessinant une sorte d'arceau. Les feui l les sont 
plus o u m o i n s e l l ip t iques , oblongues ou ovales, pa r fo i s 
c u u é i f o r m e s . L e u r base est c u n é i f o r m e o u obtuse et l eur 
sommet a r r o n d i , l é g è r e m e n t obtus o u a c u m i n é . 

Les feui l les sont coriaces. Selon Cheval ier , Teissonier et 
Cai l le (13), elles ne mesurent que de 6 à 8 c e n t i m è t r e s de 
louguem-; d ' a p r è s Heuze (26), de 10 à 12 c e n t i m è t r e s ; 
d ' a p r è s Ochse (33), 10 à 20 c e n t i m è t r e s sur 5 à 10 cen t i 
m è t r e s de l a reeur . A la R é u n i o n , elles on t de 10 à 20 cen t i 
m è t r e s de l o n g u e u r , tandis que selon Goossens (25), les 
feui l les d u Jacquier d u Congo belge a t te ignent e n v i r o n 20 
à 25 c e n t i m è t r e s de l o n g u e u r sur 9 à 12 c e n t i m è t r e s de 
la rgeur . E n f i n , dans les é c h a n t i l l o n s que nous avons exa
m i n é s , provenant d u J a r d i n bo tan ique d'Eala (Congo 
belge) , les feui l les avaient des l imbes mesuran t de 11 à 
17.5 c m . de l o n g u e u r sur 5 à 8.5 c m . de la rgeur ; les 
p é t i o l e s , de 2 à 3 c m . de l o n g u e u r sur 2 à 3 m m . de dia
m è t r e . 

Le l i m b e , e n t i è r e m e n t g labre , est d ' u n beau ver t f o n c é 
b r i l l a n t sur la face s u p é r i e u r e (vent ra le) , vert p à l e sur sa 
face i n f é r i e u r e (dorsale). Les nervures se d é t a c h e n t par 
leur teinte j a u n â t r e . 
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Le . lacquicr a un f eu i l l age persistant et abondant q u i 
o f f r e à l ' h o m m e et aux a n i m a u x un p r é c i e u x a b r i contre 
l ' a rdeur d u soleil t rop ica l , mais i l f a u t se m é f i e r de la 
chu le des f r u i t s , q u i peut occasionner des accidents t rès 
graves. 

Inflorescences. 

h'Artocurpus intecjrijoUa est une p lan te m o n o ï q u e . Les 
ini lorcsceiices m â l e s sont des chatons spongieux , de f o r m e 
c y l i n d r i q u e , mesuran t de 5 à 15 c m . de l o n g u e u r sur 3 à 
4 c m . de d i a m è t r e . Les f l eurs femelles , é g a l e m e n t dispo
sées en chalons , sont i n s é r é e s dans les c a v i t é s d ' u n r é c e p 
tacle é p a i s et o v o ï d e . Les chatons m â l e s et femelles sont 
e n t o u r é s chacun d 'une ou de deux spathes caduques. 

Les chatoiH m â l e s se t rouven t p l a c é s sur les jeunes 
rameaux , à l 'aisselle des feui l les , tandis que les chatons 
femelles se r e n c o n t r e i d sur le t ronc et sur les branches 
p r inc ipa les . Après la f é c o n d a t i o n , l 'ensemble de l ' i n f l o 
rescence femel l e se d é v e l o p p e en une masse charnue par 
la souduie de toutes ses parties et const i tue un f r u i t com
p o s é ou syncarpe. 

Frui ts . 

Ils prennent naissance sur le t n m c et sur les grosses 
branches ( f i g , 3, 4 et 5) et sont t o u j o u r s fe r t i l e s . Tou te fo i s , 
P. Sagot et F. Raoul (39) s ignaient une v a i i é l é de . îac-
quiei ' , rare el locale, p o i t a n t des f r u i t s dont les graines 
avor ten t . 

Les jeunes f r u i t s sont vert p à l e , devenant ver t b r u n â t r e 
et j aune f o n c é au f u r et à mesure qu ' i l s m û r i s s e n t . Leu r 
surface est h é r i s s é e de nombreuses pointes courtes, dures, 
c o n s l i l l i é e s par le style persistant de chaque carpel le . Le 
p é d o n c u l e d u f r u i t a une l o n g u e u r de 3 à 10 c m . Les f r u i t s 
sont o v o ï d e s ou a l l o n g é s , t r è s v o l u m i n e u x , pa r fo i s bosse
lés et de f o r m e i r r é g u l i è r e . C'est l ' u n des p lus gros f r u i t s 
connus dans le m o n d e ent ie r . Ses mesures et son poids 
var ient dans les l i m i t e s i n d i q u é e s dans le tableau c i - a p r è s : 



F I G . 1. — Artocarpus integrifolla L. 

J a r d i n bo tan ique d 'Eala , Congo beige. 
C l i c h é de l a D i r e c t i o n de l ' A g r i c u l t u r e d u M i n i s t è r e des Colonies. 



« £ ^ 'i^ a i' 9 s m m /* f4 m m^. 

C l i c h é S. Vlassov. 

FiG. 2. — Feui l les et jeunes r ameaux d'Arlocarpus iiitngrifoüa L . 



Fio. 3. — F r u i t s de VArlocarpus integrlfolia L . 
C l i c h é de la D i r ec t ion de l ' A g r i p i d t u r e d u M i n i s t è r e des Colonies. 

FIG. 4. — Deux l i ranc l ies (VArlocarpus inter/rlfoHa L . avec f r u i t s adultes . 
C l i c h é de l a D i r e c t i o n de l ' A g r i c u l t u r e d u M i n i s t è r e des Colonies. 



1--! 
FiG. 5. — F r u i t s d'Artocarpus integrifolia L . 

A gauche : F r u i t en coupe l o n g i t u d i n a l e , r ad ia le , m o n t r a n t les a k è n e s . 

A d ro i t e : F r u i t en t ier . 

C l i ché de l a D i r e c t i o n de l ' A g r i c u l t u r e d u M i n i s t è r e des Colonies. 
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L O N G U E U R L . V R G K U R P O I D S 
O R I O I N H . A U T H U K S : 

en c e n t i m è t r e s . 
en k i l o s . 

- - • — y à (i — A . tUieval ier . 
P.'l 'essoniei' et 
( ) . Cai l le (13). 

30 à 70 25 à 40 10 — P. Huber t (28). 

. jus( |u 'à 70 j u s q u ' à 40 .ius(]u'à 12 I ) . Bois (6). 

. jusqu 'à 70 . jusqu 'à 40 . jus(iu 'à 15 - G. Capus (y). 

30 à 50 16 à 30 4 à 20 . I r c l i i p e l des 
Indes. 

G. Heuzc (2()). 

, jus(iu 'à 20 A u m a r c h é 
et dans 

les envi rons de 
l i io-de-Janeiro. 

J. Massart , K . 
Boui l l i enne et 

P.Ledou.\;(32). 

— — 30 k'"» et plus. Gon^o heitje. F . G i l l e t . S. ,1. 
(24). 

60 à 75 30 à 35 — ContJü l ielf ie. V . (ioossens 
(25). 

jusc iu 'ù 80 40 à ,50 . jusqu 'à 40 P. Advisse 
I iesruisseaux 

( I ) . 

.)US(iu'à 70 . jus(iu 'à 40 .jus(iu'à 15 — L . Keu te r (38). 

3 8 

3 7 

41 

3 5 

3*.» 

40 

17 

20 

21 

23 

24 

24 

-

Var . dures. 
M u s é e d u 

Congo Ijelge. 
Provenance : 
J a rd in l)0ta-

nique d ' i ia la . 

\ 'a r . mo l l e . 
M u s é e d u 

Congo belge. 
Pi'ovenance : 
J a rd in l)ota-

ni(iue d'I'^ala. 

D é t e r n i i n a -
1 l ions fa i tes 

par l 'auteur . 

Le f r u i l du Jacquier est désigné parfois sous le nom de 
<( Jacque » ou « Jaque ». 

A l ' intér ieur , le f r u i t est divisé en petites cavités dont 
le nombre varie de 30 à 100 et qu i contiennent chacune un 
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akène qu'on appelle souvent châ ta igne ( f i g . 5). Les akènes 
sont entourés d'une pulpe abondante, molle, c rémeuse , à 
saveur douce, sucrée, assez agréable , mais qui exhale une 
(jdeur r é p u g n a n t e , rappelant celle des roses pourries, ;\ 
laquelle ne peuvent s'habituer les Européens . Cette odeur 
disparaî t pourtant à la cuisson. 

La pulpe provient de la transformation et de l 'épaissis-
sement du réceptacle. 

Dans le premier stade du développement , alors qu'ils 
ne sont pas plus gros que le pouce, les frui ts portent, dans 
le langage javanais, la dénomina t ion de « ti tèbèl ». Trois 
mois après la floraison, ils ont la grosseur d'ime tête d'en
fant. En généra l , les frui ts sont m û r s quatre mois après 
la floraison. L'indii^ène le constate par le son creux qu'ils 
rendent quand on les frappe du doigt ou qu'on lance sur 
eux une petite pierre. La m a t u r i t é des f rui ts est caracté
risée aussi par l 'apparition de gouttelettes blanches de 
latex sur leur écorce verte, ainsi que par une odeur spé
ciale. 

L 'époque de la ma tu r i t é des f ru i t s varie suivant le pays. 
Ainsi, à Taïti , on fait ordinairement trois récoltes par an : 
en mars, en ju i l l e t et en novembre; la plus abondante est 
celle de mars. A la Guyane et à la Réunion la récolte a 
généra lement lieu de ju i l l e t à septembre, puis de novem
bre à janvier [G. H E U Z E (26) ; P. A D V I S S E D E S R L I S S E A U X ( 1 ) ] . 

Au Congo belge, le .Jacquier fourn i t annuellement deux 
récoltes qui correspondent au mois de févr ier -mars et de 
jui l le t -août . 

Un Jacquier commence à donner des f rui ts à l 'âge de six 
à huit ans. Au niveau de la mer, i l commence à produire 
m ê m e dès l 'âge de 5 ans [P. Hubert (28)]. Lorsque le Jac
quier est en plein rapport, i l donne chaque année en 
moyenne 30 à 100 frui ts [G. H E U Z E ( 2 6 ) ; P. H U B E R T ( 2 8 ) ] . 

11 peut f ruc t i f i e r j u squ ' à quatre-vingts ans et vivre durant 
un siècle. 
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Akènes. 

Caractères extérieurs (l'i<>-. 6, A, B) . 

L 'akène est ovale, allon^ié. A une dislance de 23 à 
25 m m . du sommet ou de 5 à 7 m m . de la base, on remar
que une tache noirâ t re , mesurant en moyenne 4 à 5 m m . 
de longueur sur 3 à 4 m m . de largeur : le hile ou point 
d'attache au f r u i t . La partie infér ieure du hile est en tourée 
de deux bourrelets. 

L 'akène mesure de 32 à 36.5 m m . de hauteur sur 11.5 à 
20.4 m m . de largeur, chiff ies extrêmes de 100 mensura
tions. Le poids moyen de 100 akènes est de 244 gr. 95. 

L 'akène, que l 'on désigne ordinairement sous le nom de 
graine, est fo rmé de trois parties : le pér icarpe , le spermo-
derme et l'amande. Cette dernière est uniquement consti
tuée par l 'embryon. 

A ) Le péricarpe ( f i g . 6, C) se présente sous la forme d'une 
membrane cornée. I l est blanc gr isâ t re , lisse au toucher. 
I l ressemble à du papier p a r c h e m i n é . I l est assez résistant , 
mais on peut le déchirer pai- lui léger effort des doigts. I l 
est très mince et, d 'après nos observations microscopiques, 
son épaisseur oscille entre 60 et 121 microns. 

B ) Le spermoderme ( f ig . 6, D, E) est brun-rouge, peu 
adhéren t à l 'embryon. I l est lisse au toucher, cassant, 
mince, mais beaucoup plus épais que le pér icarpe . D 'après 
nos études au microscope sur des coupes transversales, 
l 'épaisseur du spermoderme varie de 105 à 580 microns. 
Cette i r régular i té de l 'épaisseur s'explique par le fait qu ' i l 
est parcouru en abondance par des vaisseaux. Les endroits 
où se trouvent les vaisseaux présentent une sorte de ren
flement en forme de lentille. 

L'épaisseur du spermoderme est maximum vers le mi l ieu 
du renflement, atteignant dans cette partie de 217 à 363 
microns et exceptionnellement 580 microns, puis elle 
diminue rég id iè rement , pour reprendre l 'épaisseur de 105-
120 microns. 
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c) L'embryon esl, dépourvu d alhuiiicn. I l csl cuiisliliié 
par deux cotylédons cl un axe embryonnaire (fi<>\ 7). Les 
cotylédons sont inégaux ; le plus grand mesure de 13.7 à 
31.5 m m . de hauteur sur 9 à 18.5 m m . de largeur; le plus 
petit mesure de 8.5 à 23.4 m m . de hauteur sur 5 à 8 m n i . 
de largeui'. Les ct)lylétlons sont charnus et riches en 
mat ière amylacée. 

Sur une coupe longitudinale, passant par l'axe yy ( f i g . 7, 
A, G), on aperçoit , à la base de l 'embryon et à l'endroit où 
se joignent les deux cotylédons, un petit axe embryon
naire q id mesure en movenue 1 à 2 m m . de liauteur et de 
I à 2.5 m m . de largeur. Les cotylédons r e \ ê tus de leur 
spermoderme mesurent 13.7 à 33.2 m m . de hauteur sur 
20.7 m m . de largeiu\ chiffres extrêmes de 250 mensura
tions. Leur poids moyen est de 244 gr. 27. 

Variétés. 

D'après lUieede, on compte plus de 30 variétés de Jac
quier, qu'on distingue par la qual i té de leurs frui ts , mais 
elles peuvent être rédui tes à deux principales : les .Tac-
quiers à fruits durs et ceux à frui ts mous. 

tt) . J A C Q U I E R S A F R T rrs m as. — Ils ont des fruits qui 
restent adhérents à l 'aibre, où ils pourrissent quand ils 
sont m û r s si on ne les cueille pas. Ces frui ts restent intacts 
quand on les fait tomber sur le sol. Les Jacques durs peu
vent se diviser eu plusieurs sous-variétés d 'après leiu' for
me, leur grosseur, leur couleur et les dimensions de leurs 
graines. On peut les ramener aux quatre sous-variétés sui
vantes : 

1° Jacque jnime et ordinaire. C'est le f r u i t le plus gros. 
I I peut atteindre 80 cm. de longueur sur 40 à 50 cm. de 
d iamèt re et peser 40 kg . L ' in tér ieur est blanc légèrement 
j a u n â t r e . 

2° Jacque bleu. L'écorce du f r u i t est vert b leuâtre . Ses 
aspérités sont peu prononcées . L ' in tér ieur est blanc. I l 



Cl i ché S. Vlassov. 

F i f i . (i. — A k è u e s (VArtocarpiis intcrjri.folia L . 

A. A k è u o s avec leur h i lo . — B. A k è n e s dans lesquels une pa r t i e d u pé r i 

carpe est e n l e v é e pour m o n t r e r le spermoderme. — C. P é r i c a r p e et 

l i i l e (11) . — D, C o t y l é d o n s r e v ê t u s de l eu r spermoderrne (Pc = Pe t i t coty

l é d o n ; t;c = G r a n d c o t y l é d o n ) . — E. E m b r y o n r e v ê t u do son spermoderme. 

— F. C o t y l é d o n s r e v ê t u s de l eu r spermoderme avec l i i l e v i s ib le . 
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Dessin o r i g i n a l de S. Vlassov. 

Fio . 7. — E m b r y o n A'Arlocar^m integrifolia L . 

A. E m l j r y o n c o u p é t ransversa lement . — B . Deux coupes t ransversales 
de l ' e m b r y o n (Pt. ct. = Pet i t c o t y l é d o n ; Gr. et. = G r a n d c o t y l é d o n ) . — 
C. Deux m o i t i é s de l ' e m b r y o n c o u p é l o n g i t u d i n a l e m e n t , r ad i a l emen t sui 
v a n t l ' axe yij ( A x . em. = Axe e m b r y o n n a i r e ) . — D. Deux m o i t i é s de 

l ' o m b r j ' o n c o u p é l o n g i t u d i n a l e m e n t , r ad i a l emen t su ivan t l ' axe xx. 
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peut atteindre la moi t ié de la grosseiu- du précédent . 
L'écorce se gerce souvent par les grandes pluies. 

3° Jacqm rouge. L'écorce du f r u i t est brun rougeàt re et 
présente quelquefois des mamelons qui sont surtout bien 
apparents à la partie supér ieure du f r u i l . L ' in tér ieur est 
blanc j a u n â t r e . 

4° Jacqae miel ou Jacque sirop. Appelé ainsi à la Réu
nion, parce que sa chair est très douce; i l est d 'un blanc-
roux assez p rononcé et ses parties chariuies sont très 
épaisses. 

b) J A C Q U I E R S A F R U I T S M O U S . — Cette variété produit 
des frui ts qui , quand ils sont m û r s et qu'on les fait tomt)er 
sur le sol, s 'écrasent et s 'éparpil lent en tous sens. Sous la 
pression du doigt, l 'écorce du f r u i t m û r se rompt facile
ment. Les .lacquiers à f rui ts mous présentent également 
plusieurs sous-variétés. A la Réun ion , le f r u i t de ces .lac
quiers est appelé (( .Tacquc sosso ». 

§ V. — Culture. 

Le Jacquier se propage par les graines qu'on retire des 
plus beaux frui ts à leur ma tu r i t é . 

I l faut les semer dès leur récolte, car elles perdent rapi
dement leur pouvoir germinafif . Pour germer, les semen
ces doivent être enterrées à une profondeur de 1 à 2 cm. 
On peut les planter en poquets distants de 5 à 10 mèt res . 
Trois graines suffisent par poquel. En tout cas, on ne 
laisse qu'une plante de belle venue. 

Si l'on craint la sécheresse, les graines sont enterrées 
j u squ ' à 20 cm. Parfois les fosses sont en forme de V. On 
peut encore semer eu pépinière et l'on inel les plantes en 
place quand elles ont environ 1 m . et par temps pluvieux 
p o L U - assurer la reprise, l.eiu' croissaiice es! rapide. 

Le Jacquier exige un Icrrain assez léger, fertile et pro
fond dans les contrées tropicales et humides. Quand i l est 
cult ivé dans un climat frais, les f rui ts sont d'une qual i té 
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in fé r ieure . Dans les terrains plats, i l ne v i t que peu de 
temps, tandis qu'au pied des montagnes i l atteint un âge 

avancé. 
Le Jacquier est un des arbres fruit iers auxquels l ' i nd i 

gène apporte quelques soins, car la négl igence se paie 
imméd ia t emen t par des frui ts plus petits et de mauvaise 
qual i té . 

Cliaque année on enlève les branches infér ieures et celles 
qui sont trop petites et l 'on pince les f ru i t s . Lorsque ceux-
ci atteignent la grosseur d'une tête d'enfant, on les entoure 
d'un sachet, pour attirer les termites; ceux-ci se nourris
sent de la sève t ranspi rée par les f ru i t s . Ce procédé permet 
d'éviter les guêpes . 

La position du f ru i t varie avec l 'âge de l'arbre. Durant 
les premières années , i l naît sur les branches, plus tard 
sur le tronc ( f ig . 3 et 4). Chez les vieux arbres, i l appara î t 
sur les racines. I l manifeste alors sa présence par des 
fentes dans la tiirre. Cette dernière espèce est très appré
ciée. On met ordinairement 50 Jacquiers par acre, c'est-
à-dire par 4046,90 m", soit 120 à 125 arbres à l'hectare. 

Parmi les ennemis du .lacquier, on cite, à la Réun ion , 
comme le plus nocif, un Longicorne, le Batocera mfoma-
culata. anciennement d é n o m m é Batocera rubiis [P. Ad
visse Desruisseaux (1)1. C'est i m insecte qui attaque le bois, 
dans lequel ses longues larves creusent des galeries en tous 
sens. Des injections de gaz toxique dans les galeries sont 
efficaces pour la destruction de ces larves. 

A la Réun ion , le Batocera est appelé » Bebête Jacque », 
ou « Bebète coco », ou « Taon ». 

A Anjouan, un autre Longicorne s'attaque au Jacquier. 
C'est le Deinagogus cornutor Fab., connu anciennement 
sous la dénomina t ion Sternotomis cornutor. 

D'après M . le D'' Schouteden, Directeur du Musée du 
Congo belge, à Tervueren, dont la compétence est bien 
connue, les insectes précités n'existent pas, j u squ ' à p ré -
•scnt, au Congo belge. 
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§ 'VI. — Usages des différentes parties du Jacquier. 
1. — Les fruits. 

Les f rui ts veits, cueillis avant leur développement et 
soumis à la cuisson, sont mangés par l 'homme et les ani
maux. Les porcs surtout les consomment en morceaux 
bouillis à l 'époque de la véraisou. 

Thomas Firminger dit que le f r u i t du Jacquier est con
sidéré comme délicieux par les indigènes, qu i comparent 
sa saveur et son odeur à celles du melon. Les Européeus ne 
sont pas habi tués à son odeur, très forte et plutôt écœu
rante. Ils acceptent ce f r u i t plus volontiers préparé en 
conserve de sirop ou séché avant complète ma tu r i t é . 

A Ceylan et en Cochiuchine on en fait une sorte de con
fi ture . On peut aussi les déliarrasscr île leur écorce, les 
faire cuire au four et l 'on obtient ainsi une pulpe dont on 
fait des confitures très fines, ayant un léger goût 
d'amande; mais pour l u i enlever son àcrefé, i l faut y ajou
ter beaucoup de sucre. 

Lorsque les frui ts ont la grosseur d'une tête d'enfant, ils 
constituent un hon aliment pour engraisser le bétail . Ils 
sont appelés en javanais « gori ». Au Brésil ils sont très 
souvent donnés comme nourri ture au bétail quand ils sont 
m û r s . 

a) La Pulpe. Elle entoure les graines et se présente sous 
l'aspect d'une masse chax'nue, molle, c rémeuse , d'un jaune 
terne, de saveur douce très sucrée, assez agréable . Elle 
dégage une odem- désagréable . Pour l 'a t ténuer , sinon la 
faire disparaî t re , i l faut tremper la pulpe dans l'eau salée, 
ou mieux encore, recourir à la cuisson. Malgré cette odeur 
r é p u g n a n t e , elle est très appréciée par les indigènes , qui en 
font une grande consommation. 

Aux Indes elle est, dit-on, recherchée . 
La pidpe, retirée du f ru i t mur cl bouillie dans du lait 

frais, donnerait, en refroidissant, une sorte de gelée de la 
consistance du blanc-manger, d'une belle couleur orangée 
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et d'une saveur de melon. Trai té dans ces conditions, le 
f r u i t forme un plat très agréable . Le Père Tavares fai t la 
recommandation suivante : « I l doit être m a n g é quand i l 
est tout à fai t m û r et non aux repas; un verre d'eau bien 
f ra îche sera pris i m m é d i a t e m e n t après; jamais de v i n ou 
d'autres boissons fe rmentées , parce que celles-ci mélan
gées avec le -< Jacque » deviennent du poison. 

b) Les graines. Elles sont consommées grillées ou cuites 
dans la graisse. Elles forment un aliment assez es t imé. On 
peut encore en faire des purées analogues à celles de pois, 
de haricots, etc. Hasskarl et le Père Tavares les trouvent, à 
juste ti tre, très bonnes. 

Au Brésil, les graines pulvérisées sont employées à la 
fabrication de biscuits. A Rio-de-Janeiro et dans les autres 
villes, on peut voir les paysans et les ouvriers qui , au lieu 
de tartines, consomment des graines grillées de Jacquier. 

Les graines sont riches en amidon et en contiennent, 
d 'après nos dé te rmina t ions , 41,10% (voir plus loin l'analyse 
chimique). Spécialement à cause de cela, on a r e c o m m a n d é 
la culture de cet arbre dans un article de la revue anglo-
indienne Capital (overgedrukt in Tropical Agriculturist, 
d l . 26, b l . 40). L'auteur pré tend que 50 arbres par acre 
pourraient fourn i r 3.000 lbs. d'amidon, ce qu i correspond 
à 0,45359x3000 = 1360,77 kg . , en réduisant les mesures 
anglaises au système mé t r ique et tenant compte qu'une 
livre vaut 0,45350 kg . 

Un hectare compte 2,47105 acres ou, en chiffres ronds, 
2,5 acres. Donc un hectare, contenant 125 arbres, produit 
1360,77x2,5 soit 3401,92 kg . ou, en chiffres ronds, 
3400 kg . ÏNous ne pouvons pas juger ce résidtat , car nous 
ne possédons pas les données expér imenta les sur lesquelles 
se base l'auteur de l'article. Mais nous nous permettons de 
présenter aux lecteurs les considérat ions suivantes : un 
f ru i t de Jacquier contient de 50 à 70 et parfois 100 graines. 
Un arbre donne par an, en moyenne, 30 à 100 f ru i ts . Pour 
un échant i l lon provenant du Congo belge, nous avons 
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dé te rminé que le poids moyen de 100 embryons débar
rassés de leur t é g u m e n t externe atteint 244 gr. 27 et que 
ces embryons, d 'après notre analyse chimique, renferment 
41,10 % d'amidon. En admelianl les cas exceptionnels, 
c'est-à-dire qu'un f r u i t renferme 100 graines et qu'un 
.arbre produit 100 frui ts par an, nous saurons qu'un hec
tare avec les 125 arbres ne donne que 1250 kg . d'amidon 
an lieu de 3400 kg . 

2. — Les feuilles. 

Le petit et le gros bétail se nourrissent volontiers des 
feuilles d'Artocarpas inteqrifolia. Elles servent de nourr i 
ture aux b œ u f s , moutons, cabris, lapins et, d 'après J.-F. 
Dulhr ie , aux é léphants . 

A la Réunion , les feuilles de Jacquier passent pour aug
menter la production laitière chez les races bovine, ovine 
et caprine. 

Aux Indes, les femmes qui allaitent font boui l l i r les 
jeunes feuilles et les mangent. Dans la m ê m e contrée on 
pré tend que les chèvres nourries avec des feuilles de 
(( Nangka » s'engraissent exagérément . Toutefois i l faut 
remarquer que les feuilles seules, d 'après l'analyse ch imi 
que, ne constituent pas un aliment suffisant pour la p lu
part des animaux. Leur coefficient de digestibi l i té et leur 
rapport nu t r i t i f sont trop faibles. I I est nécessaire d'y ajou
ter une certaine quan t i t é de tourteaux de coprah ou d'ara
chides. 

On emploie les feuilles pour fabriquer des nattes, des 
tissus et des loilures. 

Le suc des feuilles sert à capturer les insectes, etc. 

3. — Le latex. 

Toutes les parties du Jacquier renferment un suc lai
teux. Quand on rédui t celui-ci par ébul l i t ion, i l se coa-
gide en une masse visqueuse, sorte de g lu très adhéren te . 
Selon Rumphius, à Macassar, vil le de l'île Célèbes, on t r i -
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ture le latex du tronc de l'arbre « Nangka boeboer » jus
qu 'à ce qu ' i l durcisse et l 'on en fait de la g lu pour attraper 
les oiseaux. 

Au Jardin botanique de Singapour on a fait l'analyse du 
latex pour voir s'il ne contenait pas de caoutchouc. Après 
d i f férentes manipulations i l reste beau, jaune clair, à 
demi liquide, collant, rés ineux, mais on n'y trouve prat i
quement pas trace de caoutchouc {Straits Bulletin, 1910, 
p. 54). Wi l l i s confirme aussi que le latex du Jacquier ne 
renferme n i caoutchouc, n i autre mat iè re similaire. 

Pour enlever le latex qui reste aux doigts, on les lave 
au pétrole ou à la graisse, puis au savon. 

4. — Les racines. 

Elles passent pour être antiasthmatiques. 
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CHAPITRE I I . 

ETUDE DU BOIS 

§ I. — Généralités. 

C'est grâce à un é( hiui t i l lon de bois de .lacquicr, d û à 
l 'extrême obligeance de M. le Direcleur du « Royal Botani
cal Garden, kew, Surrey », que nous avons pu effectuer 
l 'étude des é léments caractérist iques du bois en question. 
<^u'il nous permette de l u i adresser l'expression de notre 
très sincère reconnaissance. 

Cet échant i l lon a clé récolté par les soins du Directeur 
des Forêts des îles Philippines. 11 y a donc lieu d 'espérer 
que nous sommes en possession du bois du véri table Arto
carpus integrifolia. 

Contrairement aux autres maté r i aux de construction, le 
bois est un produit « organisé », cons t i tué par d i f fé ren t s 
tissus qui se modifient et se transforment, non seulement 
pendant la pér iode de « vie » de l'arbre, mais encore après 
« l'abatage ». 

Les é léments qui constituent le bois sont en relation 
étroite avec sa qual i té . Connaissant la constitution anato-
mique d'un bois et ses é léments caractér is t iques, on pourra 
assez facilement se rendre compte de ses propr ié tés physi
ques et mécan iques . 

On classe les éléjnents caractér is t iques en deux catégo
ries. L'une comprend les aspects physiques particuliers, 
sous lesquels se présentent les vaisseaux, les fibres, les 
rayons médul la i res et le parenchyme ligneux ; l'autre, la 
constitution chimique des produits que renferme le bois, 
comme les résines, les huiles essentielles, l 'amidon, etc. 

C'est ainsi que la qual i té du grain résulte du d iamèt re 
des éh'îmei.ds constitutifs et surtout des vaisseaux. Lorsque 
ceux-ci sont nombreux et larges, le bois est grossier et se 
pt)l i l mal ; lorsqu'ils sont en petit nomhre et surtout d'un 
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fail)lc diariiètre, le grain est l in et le bois susceptible de 
prendre un beau poli. L a r é u n i o n des vaisseaux en f>rou-
pes serrés et l ' exagérat ion de leur d i a m è l r e sont des fac
teurs qui nuisent à l ' h o m o g é n é i t é et à la rés i s tance du bois. 
Ils sont p a r t i c u l i è r e m e n t dé favorab le s lorsqu'il s'agit de 
rés i s tance à la compression. 

Le poids s p é c i f i q u e et la dure té d'un bois sont d'autant 
plus grands qu'il renferme une plus forte proportion de 
tissus fibreux dont les é l é m e n t s ont des parois plus épa i s se s 
et une l u m i è r e plus rédui te . 

Si les fibres sont g r o u p é e s en faisceaux volumineux, la 
r ig id i t é augmente. Si elles sont d i s s é m i n é e s en î lots de 
faible dimension au mil ieu des autres é l é m e n t s , le bois 
acquiert de la f l ex ib i l i t é et de l 'é last ic i té . 

Lorsque les fibres sont rectilignes et para l lè les , le bois 
se fend facilement par dessiccation, mais en revanche sa 
rés i s tance aux efforts de compression augmente. 

Si les fibres ont une course qui n'est pas rectiligne, l ' in
curvation des fibres e m p ê c h e alors le bois de se feudrc; par 
dessiccation, mais sa rés i s lauce aux efforts de compression 
diminue. Les rayons m é d u l l a i r e s constituent des zones de 
moindre rés i s tance 

Nos recherches se trouveront i n é v i t a b l e m e n t l i m i t é e s 
par le volume de l ' é c h a n t i l l o n . C'est pourquoi, à notre 
regret, nous n'avons pu faire une é tude approfondie de la 
constitution chimique du bois. 

Nous nous l imitons à quelques essais p r é l i m i n a i r e s et 
aux é tudes microchimique et anatomique. 

§ II . — Essais préliminaires. 

1 gr. 26 de copeaux très fins furent introduits dans un 
Erlenmeyer de 50 ce. de capac i té et a d d i t i o n n é s de 20 ce. 
d'eau d i s t i l l ée f r a î c h e m e n t bouillie. Après avoir b o u c h é 
l 'Erlenmeyer, on a la issé macérer , durant 24 heures, dans 
l 'é tuve de Schribaux et Roux rég l ée à 25° C , en agitant de 
temps à autre. 
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Après relroidisseinent complet nous avons l i l tré , et sur 
le filtrat bien l impide de couleur jaune paille, nous avons 
p r o c é d é aux essais suivants : 

1° Le papier de tournesol bleu ne vire pas au rouge. 
2° Action de la liqueur de Pehling : 2 ce. de filtrat, addi

tionnés de 4 ce. de liqueur de Fehling, abandonnent, après 
3 minutes d'ébullition, un appréciable dépôt d'oxydule de 
cuivre Gu^O. 

3° 2 ce. de filtrat, additionnés d'une petite goutte d'acide 
chlorhydrique concentré, sont chauffés à l'ébullition dans un 
tube à essais, durant quelques instants. Après refroidissement 
sous robinet, on a ajouté k la solution 4 ce. de liqueur de 
Fehling et porté de nouveau k l'ébullition. Après quelques 
minutes de repos, il s'est formé un précipité d'oxydule de cuivre 
plus abondant que dans l'essai précédent. 

4° Recherctie du tanin. Dans ce but, nous avons préparé une 
série de petits tubes à essais, contenant chacun environ 1 ce. 
de filtrat. 

Les l é a c t i f s suivants ; 
«) D e Lutz ( C U S O 4 ammoniacal); 
h) D'Allen (K, F e G y e + AmOH); 
c) Solution de quinine à 5 %; 
d) Solution de nitrate de strychn ine à 1 %j 
e) Solution de caféine à 1 %; 
/) Solution de gélatine à 0,5 %; 
g) Solution de chlorure ferrique; 
h) Petit cristal d'alun lilas 

ne donnent pas de réaction positive. 

§ III . — Etude microchimique. 

Les parois ou les membranes squelettiques constituent 
des enveloppes rés i s tantes , plus ou moins épa i s ses , dans 
lesquelles est contenu le prot(jplasme chez les véfjfétaux. 
L a constitution chimique des parois est très var iée . 

D'après Maniaiti '^30), on distingue des constituants fon
damentaux des membranes et des constituants accessoires. 

Les premiers sont ; les celluloses, les c o m p o s é s pccti-
ques, la callose, la chitine, auxquels on ajoute certains 
proté ides . 
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Les seconds p r é s e n t e n t des m a t i è r e s complexes, connues 
sous les noms de l ignine, s u b é r i n e et cutine: les a m y l o ï d e s 
et h é m i c c U u l o s e s ; des sels m i n é r a u x et exceptionnelle
ment, chez les v é g é t a n x supér i eurs , la callose. 

L a description déta i l l ée des propr ié tés chimiques des 
constituants c i tés sortirait malheureusement du cadre de 
noire é t u d e . Nous nous borneions à signaler quelques réac
tifs de certaines de ces substances. Les celluloses sont colo
rées directement par le rouge Congo et, comme l'a m o n t r é 
Mangin, par toute une série de colorants a z o ï q u e s : l'orceil-
line B B , le noir naphtol, la c r o c é i n e brillante, la c r o c é i n e 
écarlate en mi l ieu acide ou neutre, la benzopurpurine, etc. 

Les celluloses ne sont pas co lorées par les réact i f s i odés . 
Pourtant, i m p r é g n é e s par ces réact i f s et a d d i t i o n n é e s 
ensuite d'acide sulfurique, phosphorique, ou iodhydrique. 
les celluloses se transforment en hydrocelluloses et devien
nent colorables par l'iode. Les solutions c o n c e n t r é e s de 
chlorure de ca lc ium ou de zinc produisent une transfor
mation analogue. 

Les m a t i è r e s pectiques sont co lorées en rose vif par la 
solution aqueuse de rouge de r u t h é n i u m , et en bleu intense 
par la solution aqueuse de ferrocyanure de potassium. 

Dans ce dernier cas, on trempe p r é a l a b l e m e n t les coupes 
dans une solution de chlorure ferrique. E n employant une 
solution d'acétate de cuivre, au lieu de sel ferrique, on 
obtient une coloration rouge. 

Les membranes l i g n i f i é e s sont co lorées , comme l'a mon
tré Wiesner (47), en rouge vif ou rouge-violet, par une 
solution aqueuse ou alcoolique de phloroglucine addition
n é e d'acide chlorhydrique c o n c e n t r é . El les prennent une 
coloration jaune avec une solution de sulfate d'aniline; 
violetle avec la résorc ine ; verte avec le thymol, le napliloi 
et le vert d'iode. On a longtemps admis que la m a t i è r e 
ligneuse i m p r é g n é e , <( incrustait » les souches cellidosi-
ques primitives. On tend à admettre aujourd'hui que les 
é l é m e n t s de la l ignine sont chimiquement c o m b i n é s à la 
cellulose, formant avec celle-ci un complexe spéc ia l : la 



E S P K C F . S A L I M E N T A I R E S D U G E N R E « A R T O C V R P U S )) 27 

» ligno-cellulosc ». I l est certain que les parois l i g n i f i é e s 
ne p r é s e n t e n t plus n i les réact ions de la cellulose, ni celles 
de c o m p o s é s pectiques, mais celles de la l ignine. 

Les membranes subér i f i é e s sont co lorées en rouge vif 
par la teinture d' Alkanna de Guignard ou par une solution 
saturée de rouge Soudan I I I . El les p r é s e n t e n t la réac t ion de 
von H ö h n c l . D'après les travaux de VanVVisselingh (1893), 
les parois s u b é r i f i é e s ne présentera ient plus les réac t ions 
de la cellulose. 

Notre é tude microchimique du bois nous a conduit aux 
résul tats r é s u m é s dans le tableau c i -après . 

RÉACTIFS RÉACTIONS OBTENUES 

I. — Réactifs iodés. 

1. S o l u t i o n d ' iode i o d u r é e (:2 s r . 5 d ' iode 
et 5 <ïr. K l d i s s o u s d a n s u n l i t r e d ' e a u 
d i s t i l l é e ) . 

2. E a u i o d é e s a t u r é e 

II. — Réactifs des constituants fondamentaux 
des membranes. 

A . — De la cellulose : 

1. S o l u t i o n d' iode i o d u r é e et d ' a c i d e s u l -
f u r i q u e . 

2. A c i d e l o d h y d r i q u e i o d é f u m a n t 

3. S o l u t i o n a q u e u s e de r o u é e C o n g o à 
1 %. 

C o l o r a t i o n v i o l e t f o n c é d e s g r a i n s 
d ' a m i d o n . 

C o l o r a t i o n b l e u d e s g r a i n s d ' a m i d o n . 

B . D e s composés pectiques : 

1. S o l u t i o n a q u e u s e de rousre de r u t h é 
n i u m (5 p e t i t s c r i s t a u x d i s s o u s d a n s 
1.5 c m ^ d ' e a u ) . 

2. S o l u t i o n c o n c e n t r é e de c h l o r u r e f e r -
r i q u e et d i s s o l u t i o n de f e r r o c v a n u r e de 
p o t a s s i u m . 

3. S o l u t i o n a q u e u s e d ' a c é t a t e de c u i v r e 
à 7 % et s o l . de f e r r o c v a n u r e de p o t a s 
s i u m , 

R é a c t i o n n é g a t i v e . 

R é a c t i o n n é g a t i v e p o u r l es m e m b r a 
n e s , v i o l e t - n o i r p o u r l e s g r a i n s d ' a m i 
d o n . 

C o l o r a t i o n r o u g e d e s v a i s s e a u x , r o u g e 
v i o l a c é des f i l j r e s et r o s e p â l e d e s ce l 
l u l e s d e s r a y o n s m é d u l l a i r e s ( c o u p e 
t a n g e n t i e l l e ) . 

C o l o r a t i o n r o s e d e s c e l l u l e s des 
r a y o n s m é d u l l a i r e s . 

C o l o r a t i o n b l e u d e s f i b r e s et d e s 
c o n t o u r s d e s p e t i t e s e l l i p s e s des p o n c 
t u a t i o n s ; b l e u t i è s p â l e des g r a n d e s 
e l l i p s e s d e s p o n c t u a t i o n s ; g r i s d e s 
c e l l u l e s des r a y o n s m é d u l l a i r e s . 

C o l o r a t i o n de toute l a c o u p e e n 
j a u n e - b r u n . 
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RÉACTIFS RÉACTIONS OBTENUES 

4. S o l u t i o n a l c o o l i q u e (70-80») de V é s u -
v i n e . 

5. S o l u t i o n a l c o o l i q u e de b l e u de m é 
t h y l è n e . 

6. S o l u t i o n a q u e u s e de r o u g e n e u t r e à 
1 %• 

III. — Réactifs des constituants accessoires 
des membranes. 

\ _ Réactifs des membranes lignifiées : 

1. S o l u t i o n a l c o o l i q u e de p h l o r o g l u c i n e 
p l u s a c i d e c l i l o r h y d r i q u e c o n c e n t r é . 

2. S o l u t i o n a q u e u s e c o n c e n t r é e de p h é 
n o l , s a t u r é e de c h l o r a t e de p o t a s s i u m 
p l u s a c i d e c h l o r h y d r i q u e c o n c e n t r é . 

3. S o l u t i o n a q u e u s e c o n c e n t r é e de t h y 
m o l , s a t u r é e de c h l o r a t e de p o t a s s i u m 
p l u s a c i d e c h l o r h y d r i q u e c o n c e n t r é . 

i . S o l u t i o n a q u e u s e de p y r o c a t é c h i n e . 

5. S o l u t i o n a q u e u s e de s u l f a t e d ' a n i l i n e 
(o g r . 1 d a n s 10 c m " d ' e a u et u n e goutte 
d ' a c i d e s u l f u r i q u e ) . 

6. S o l u t i o n a q u e u s e d ' o r c i n e 

7. S o l u t i o n a q u e u s e de r é s o r c i n e 

8. R é a c t i o n de M â u l e 

9. S o l u t i o n a l c o o l i q u e de f u c h s i n e a m 
m o n i a c a l e m o y e n n e m e n t c o n c e n t r é e . 

10. S o l u t i o n a q u e u s e de v e r t d ' iode à 
1 %. 

B . — Réactifs des membranes subérifiées: 

1. T e i n t u r e d ' A l k a n n a de G u i g n a r d . . . 

2. S o l u t i o n s a t u r é e de r o u g e S o u d a n I I I 
( d a n s l ' a l c o o l a b s o l u ) . 

L é g è r e c o l o r a t i o n des f i b r e s . 

C o l o r a t i o n b l e u i n t e n s e d e s f i b r e s et 
des c e l l u l e s d e s r a y o n s m é d u l l a i r e s ; 
b l e u p â l e d e s v a i s s e a u x ; b l e u i n t e n s e 
d e s c o n t o u r s des pe t i t e s e l l i p s e s d e s 
p o n c t u a t i o n s . 

C o l o r a t i o n r o u g e des f i b r e s , d e s v a i s 
s e a u x et d e s c e l l u l e s des r a y o n s m é d u l 
l a i r e s . 

C o l o r a t i o n r o u g e - v i o l e t des f i b r e s , d e s 
v a i s s e a u x et d e s c e l l u l e s d e s r a y o n s 
m é d u l l a i r e s . 

C o l o r a t i o n b l e u d e s c e l l u l e s d e s 
r a y o n s m é d u l l a i r e s ; j a u n e d e s f i b r e s ; 
b l e u t r è s p â l e d e s v a i s s e a u x ; b l e u d e s 
c o n t o u r s d ' e l l i p s e s i n t e r n e s d e s p o n c 
t u a t i o n s . 

R é a c t i o n n é g a t i v e . 

R é a c t i o n n é g a t i v e . 

C o l o r a t i o n j a u n e - p a i l l e d e s f i b r e s , d e s 
v a i s s e a u x et des c e l l u l e s d e s r a y o n s 
m é d u l l a i r e s . 

C o l o r a t i o n v i o l e t d e s f i b r e s , d e s v a i s 
s e a u x et d e s c e l l u l e s d e s r a y o n s 
m é d u l l a i r e s . 

I d e m . 

C o l o r a t i o n r o u g e v i o l a c é d e s f i b r e s , 
d e s v a i s s e a u x et d e s c e l l u l e s d e s r a y o n s 
m é d u l l a i r e s . 

C o l o r a t i o n r o u g e des v a i s s e a u x et 
d e s c e l l u l e s d e s r a y o n s m é d u l l a i r e s . 

C o l o r a t i o n v e r t - h e r b e des f i b r e s , d e s 
c e l l u l e s des r a y o n s m é d u l l a i r e s et d e s 
v a i s s e a u x . 

C o l o r a t i o n de toute l a c o u p e e n v io 
l a c é ( r é a c t i o n n é g a t i v e ) . 

R é a c t i o n n é g a t i v e . 



Dessin o r i g i n a l de S. Vlassov 

FiG. 8. — Bois û'Artocarpus integrifotia L . 

Coupe t ransversale . 



Dessin o r i g i n a l Jo S. Vlassov. 

F in . 10, — S t ruc tu re du l)Ois (VArtocarpiis intcorifolia L . 
Coupe tangent ie l le . 

\ s . = Vaisseau. — Pr. = Fra.smcnt de vaisseau e . x a m i n é à un p lus f o r t 
grossissement, avec ponc tua t ions . — Pr . d. = F r a g m e n t de vaisseau exa
m i n é à u n f o r t grossissement, p o r t a n t des el l ipses i n t é r i e u r e s c r o i s é e s . 

Dessin o r i s i inn l de S. \ ' lassov. 

Fie. 11. — St ruc ture du bois (VArlocarpus intcfirifolia L . 

Coupe l o n g i t u d i n a l e t angent ie l le . 

Rayon m é d u l l a i r e dont les cel lules con t iennen t de? g i a i n s d ' au i i don 

et des c r i s t aux d 'oxala te de chaux . 



E S P È C E S A L I M E N T A I R E S D U G E N R E « A R T O C A R P U S )) 29 

§ IV. — Etude anatomique. 

Pour cette é tude nous avons e f f e c t u é une coupe trans
versale, une coupe radiale et une coupe tangentielle. L e u r 
examen nous a fournit les résul tats suivants : 

1. — Vaisseaux. 

Ils sont a i s é m e n t visibles à la loupe, m ê m e à l 'œi l n u , 
g r â c e à leur contenu brun f o n c é , de nature o l é o r é s i n e u s e , 
qui rend ce bois incorruptible. 

E n examinant au microscope les coupes transversales, 
nous p û m e s constater que, au point de vue de leur réparti -

D e s s i n o r i g i n a l de S . V l a s s o v . 

F i G . 9. — B o i s d'Artocarpus mtegrifolia L . 

C o u p e t r a n s v e r s a l e m o n t r a n t l a r é p a r t i t i o n dos v a i s s e a u x . 

tion, les vaisseaux sont tantôt i so lés , tanLôt r é u n i s en séries 
radiales de 1 à 11 u n i t é s (fig. 8 et f ig . 9) . 

Sur 189 examens, nous avons o b s e r v é : 

37 fois des vaisseaux isolés. 
69 fois des vaisseaux rassemblés par deux unités 
31 fois idem idem trois » 
24 fois idem idem quatre « 
14 fois idem idem cinq >i 
4 fois idem idem six » 
4 fois idem idem sept » 
1 fois idem idem tiuit » 
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2 fois des vaisseaux rassemblés par neuf unités. 
2 fois idem idem dix » 
1 fois idem idem onze » 

Les vaisseaux sont o v o ï d e s ou elliptiques, parfois arron
dis. Leurs dimensions sont i n d i q u é e s dans le tableau sui
vant. 

D I M E N S I O N S D E S V A I S S E A U X E N M I C R O N S N O M B R E 

de d é t e r m i n a t i o n s . 
G r a n d a x e . P e t i t a x e . 

N O M B R E 

de d é t e r m i n a t i o n s . 

1 6 , 5 13 ,3 2 

de 20 à 50 d e 6 à 33 88 

de 51 à 80 d e 20 à 70 58 

d e 81 à 99 d e 40 à 92 21 

d e 100 à 132 d e 59 à 85 11 

T o t a l 180 

L'épaisseur des parois des vaisseaux mesure de 1,5 à 9,5 
microns. Pour appréc ier la d e n s i t é des vaisseaux, c'est-
à-dire leur nombre par m i l l i m è t r e carré, nous avons fait 
219 d é t e r m i n a t i o n s , dont les résul tats se trouvent dans le 
tableau qui suit. 

N o m b r e de v a i s s e a u x 

p a r mm". 

de 5 à 10 
de 11 à 15 
de 16 à 20 
de 21 à 25 
de 26 à 30 
de 31 à 35 

N o m b r e de d é t e r m i n a t i o n s . 

10 
44 
80 
62 
13 
10 

E n coupe longitudinale tangentielle un é l é m e n t de vais
seau p résen te à peu près l'aspect d'une fibre (fig. 10). C'est 
une cellule a l l o n g é e en forme de fuseau, d'une longueur 
de 495 à 750 microns et parfois plus. 
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L e r e v ê t e m e n t secondaire l i g n i f i é de la membrane des 
cellules vasculaires se présen te sous forme très carac lér i s -
tique : observées de face, les couches secondaires appa
raissent sous l'aspect de deux ellipses concentriques: l'une, 
externe, dont le grand axe mesure de 11 à 14 microns et 
le petit de 7,5 à 9,5 microns; l'autre, interne, très petite, 
dont le grand axe mesure de 3,5 à 6 microns et le petit de 
2 à 3,5 microns (fig. 10). 

Quand on examine les vaisseaux en coupe longitudinale, 
on aperço i t à travers les ponctuations d'une paroi l'orifice 
interne des ponctuations de la face e x p o s é e . Dans certains 
cas les grands axes des orifices internes des ponctuations 
des deux faces du vaisseau sont d i sposés en sens o p p o s é . 
Ils apparaissent croisés l 'un par rapport à l'autre (fig. 10 
Pt d) . 

Les poncUiations sont nombreuses et d i sposées oblique
ment en bandes paral lè les à peu près r é g u l i è r e s . 

2. — Rayons médullaires ('). 

Ils sont étroi ts , très nombreux, bien visibles (fig. 9) . 
Sur une coupe transversale, ils sont f o r m é s d'assises paral
lè les dont le nombre vaiie suivant le niveau du rayon 
m é d u l l a i r e qui est atteint par la coupe. Ains i nous p û m e s 
constater qu'ils é ta ient c o n s t i t u é s de deux ou trois r a n g é e s 
de cellules. Ces cellules sont rectangulaires, a l l o n g é e s , avec 
des angles un peu arrondis, et mesurant de 28,5 à 96 mi 
crons de longueur et de 9,5 à 30 microns de largeur. Leurs 
parois ont une épa i s seur de 1,2 à 2,5 microns. Les rayons 
m é d u l l a i r e s sont rectilignes (^), parfois l é g è r e m e n t ondu
lés, surtout dans les endroits oii ils doivent contourner les 
vaisseaux. Ils sont espacés de 12 à 55 microns. L'espace
ment de 25 à 40 microns p r é d o m i n e . 

Une coupe longitudinale tangentielle (fig. 11) montre 

(1) C e r t a i n s b o t a n i s t e s d o n n e n t a u x r a y o n s m é d u l l a i r e s le n o m de 
rayons internes, e n se b a s a n t s u r l e f a i t q u e c e s r a y o n s s o n t d ' o r i g i n e 
c a m b i a l e et q u ' i l s n ' o n t a u c u n e r e l a t i o n a v e c l a m o e l l e . 

(2) L e s m o t s « r e c t i l i g u e », « c ô n e », n ' o n t p a s i c i u n s e n s r i g o u r e u 
s e m e n t g é o m é t r i q u e . 
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que le rayon m é d u l l a i r e forme une sorte de lenlille très 
mince dont l ' épaisseur est m a x i m u m vers le mil ieu, o ù 
elle est f o r m é e de 2 à 3 et très rarement de 4 à 5 assises de 
cellules. Ensuite celte épa i s seur décro î t progressivement 
vers les e x t r é m i t é s s u p é r i e u r e et i n f é r i e u r e . Dans ces der
n ières , les rayons m é d u l l a i r e s ne contiennent en épa i s seur 
qu'une assise de cellules. Les cellules terminales s u p é r i e u 
res et i n f é r i e u r e s sont pointues à l ' ex trémi té et elles se 
p r é s e n t e n t , en g é n é r a l , sous forme d'un c ô n e , dont 
l'axe mesure de 40 à 89 microns et le d i a m è t r e de la base 
de 16 à 29 microns. 

Dans le tableau ci-dessous se trouvent c o n s i g n é s les 
mesures de la hauteur et de l 'épaisseur des rayons m é d u l 
laires, le nombre de cellules qu'ils p r é s e n t e n t dans leur 
l 'égion moyenne et l 'épaisseur des parois de ces cellules. 

D I M E N S I O N S D E S R A Y O N S M É D U L L A I R E S 
N O M B R E 

H A U T E U R 

e n 

]<;PAISSEUR 1 

d a n s l a r é g i o n m o y e n n e . 

É P A I S S E U R 

e n m i c r o n s 

d e s p a r o i s 

des c e l l u l e s . 

de 

d é t e r m i 

m i c r o n s . FA\ m i c r o n s . 
N o m l f f e 

de c e l l u l e s . 

É P A I S S E U R 

e n m i c r o n s 

d e s p a r o i s 

des c e l l u l e s . 
n a t i o n s . 

de 178 à 200 34-40 2 -3 3 . 5 - 5 2 

de 201 à 300 3 0 - 3 5 - 4 0 - 4 6 3ii-2, (') 2 - 2 , 5 - 3 , 5 - 5 18 

de 301 à 400 36 ,5 -40-45-50 
60-60 

2;i-3i2-4i 2 , 5 - 3 , 6 - 5 17 

d e 401 à 500 46-53-60 2 i -33 -4 i 2 , 5 - 3 , 5 - 5 7 

d e 501 à 000 46 -50 -60 -67 3.--2i 2 , 5 - 3 , 5 - 4 - 5 () 

d e 601 à 700 46-53 3 i 2 , 4 - 3 , 5 - 5 2 

'1"0T.\L . . 5,' 

(1) L e s i n d i c e s p l a c é s e n b a s , à d r o i t e d e s c h i f f r e s p r i n c i p a u x , i n d i 

q u e n t le n o m b r e de d é t e r m i n a t i o n s f a i t e s . E x e m p l e ; 3^, s i g n i f i e q u e 

n o u s a v o n s o b s e r v é 11 f o i s q u e l ' é p a i s s e u r do l a r é g i o n m o y e n n e é t a i t 

f o r m é e de t r o i s c e l l u l e s . 
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Les rayons m é d u l l a i i e s sont d i sposés en files i i r é g u l i è -
res, exceptionneileuienl écartées de 13 à 53 microns. Le 
plus souvent cet é c a r t e m e n t atteint 66 à 100 microns. Sur 
une coupe tan<>enlielle, le nombre moyen des rayons 
m é d u l l a i r e s par m i l l i m è l i e C N I de 1 à 3. 

3. — Fibres. 

E n coupe tiansversale leur section est circulaire ou ellip
tique. Les i i l ) ies à contour circulaire ont un d i a m è t r e de 
12,3 à 17 micruns; celles à contour elliptique p o s s è d e n t un 
grand axe de 17 à 19.5 microns et un petit axe de 14,5 à 
16 microns. L'épaisseur des parois varie de 4,8 à 7,3 
microns; le chiffre 4,8 p r é d o m i n e . Les fibres sont dispo
sées en liies radiales régu l i ère s . Elles oui de 13 à 20microns 
de largein- dans leur mil ieu et sont un peu plus muices à 
leur e x t r é m i t é . 

L a m a j o r i t é des fibres se terminent en pointes fines, par
fois longues, OIT le lumen a presque disparu. D'autres, au 
contraire, se tcrmineril en pointe un peu mousse, o i i p é n è 
tre le lumen. 

Les fibiTs so.'il ondidccs. Leur course est i n f l u e n c é e sur
tout par la position des rayons m é d u l l a i r e s , qui produisent 
une dév ia t i on des faisceaux fibreux o b l i g é s de les con
tourner. 

i\ous avons aussi d é t e r m i n é , d'après la m é t h o d e de Per-
rot et Gérard, le rapport de la surface du tissu fibreux (F) 
à la surface du tissu parenchymateux ( F ) . Cïe rapport F / P 
varie de 1/2 à 1/3. 

4. — Contenu cellulaire. 

Les rayons m é d u l l a i r e s renferment en abondance de 
gros cristaux d'oxalate de ca lc ium et des grains d'amidon. 

/V. Les cristaux d'oxalate de calcium se présentent en 
r h o m b o è d r e s mesurant 17-41 microns sur 12 à 22 microns. 

B . L'amidon existe dans les cellules sous forme de grains 
simples et de grains c o m p o s é s . 
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1° Les grains simples sont s p h é r i q u e s , o v o ï d e s , pirifor-
mes, parfois p o l y é d r i q u e s . Leurs dimensions varient de 
3,5 à 13,5 microns de d i a m è t r e , avec une moyenne de 6 à 
10 microns. Les grains o v o ï d e s et piriformes mesurent 
dans leur grand axe de 6 à 20,7 microns, dans leur petit 
axe de 5 à 17 microns. 

Le liilc est g é n é r a l e m e n t invisible, mais nous p û m e s le 
voir dans quelques grains. 11 est punctiforme et centrai 
par rapport au contour apparent. Cette dern ière constata
tion est c o n f i r m é e par l'observation en l u m i è r e po lar i sée . 

Les stries, dans la m a j o r i t é des cas, sont invisibles. 
CiCpendant, nous avons t rouvé quelques grains où l'on peut 
les apercevoir; elles sont fines et concentriques. 

Les n i ç o i s croisés montrent une croix noire bien visible 
dévo i lant la position du hile. 

2" Grains coinposés. Dans les cellules que nous avons 
e x a m i n é e s , nous avons t rouvé des grains f o r m é s de 2 à 
3 grains simples, he^ liiles y sont invisibles. 

Les stries sont perceptibles sur quelques grains; elles 
sont concentriques et fines. 

L a l u m i è r e polar i sée fait apparaître des croix noires, bien 
visibles, en nombre correspondant à celui des grains con
stituants. 

3" Densiié de l'amidon dans les cellules. Pour donner 
une idée de la quant i t é d'amidon, nous citons trois exem
ples, que nous avons observés dans les cellules des rayons 
m é d u l l a i r e s : 

1° Sur une longueur de 198 microns (en coupe transver
sale) nous avons t rouvé 22 grains; 

2" Sur une longuiuir de 165 microns (la m ê m e coupe), 
35 grains; 

3° L'examen en coupe radiale des rayons m é d u l l a i r e s , 
dont les cellules se p r é s e n t e n t sous forme quadrangulaire, 
nous a d o n n é les résul tats c i -après . 
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D i m e n s i o n s des c e l l u l e s 
e n m i c r o n s . 

É p a i s s e u r d e l e u r j i a r o i s 
en m i c r o n s . 

Nomhi ' e 
de g r a i n s d ' a m i d o n 

d a n s u n e c e l l u l e . 

52 s u r 48 3 , ( i 20 

48 s u r 3 3 . 5 3,1) 10 

43 s u r 36 3,() 20 

3 8 , 5 s u r 3 8 , 5 3 , i ; 14 

43 s u r 29 3 , ( i 20 

L'abondance de l'amidon dans les rayons m é d u l l a i r e s 
permet d'admettre qu'après !"« abatage » de l'arbre on a 
dél) i té les grumes. Dans le cas contraire, l'amidon se serait 
porté vers les bourgeons et les petites pousses et aurait 
disparu plus ou moins. 

Le lecteur trouvera plus loin, dans le chapitre spécia l 
c o n s a c r é à l 'étude de l'amidon, plus de détai ls sur la f é c u l e 
du Jacquier. 

Nous pouvons r é s u m e r dans le tableau ci-dessous l 'étude 
anatomique du bois. 

E X A M E N C O U P E S C O U P E S 
M I C R O S C O P I Q U E T R A N S V E R S A L E S L O N G I T U D I N A L E S 

R é p a r t i t i o n D i s p o s é s e n f i l e s r a d i a 
l e s . I s o l é s o u g r o u p é s 
p a r 2-3 u n i t é s . 

N o m b r e p a r m i l l i m è t r e 3 à 35. E n g é n é r a l 16 à 
c a r r é 20. 

D i m e n s i o n s G r a n d a x e : 16,5 à 132 
m i c r o n s . 

P e t i t a x e : 13,5 à 85 m i 

X c r o n s . 

ea
u 

F o r m e E l l i p l i q u e , p a r f o i s a r r o n 
m 
tn 

die . 
« 
> É p a i s s e u r des p a r o i s . . . D e 1,5 à 5 m i c r o n s . 

N a t u r e et a s p e c t d e s S o u s f o r m e de d e u x 
p o n c t u a t i o n s (el l ipses c o n c e n t r i q u e s : 

l ' e x t e r n e m e s u r e 11 à 14 
m i c r o n s s u r 7,5 à 9,5 
m i c r o n s ; 

l ' i n t e r n e , 3 à 6 m i c r o n s 
s u r 2 à 3,5 m i c r o n s . 

D i s p o s i t i o n e n b a n d e s 
p a r a l l è l e s , r é g u l i è r e s et 
o b l i q u e s . 
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E X A M E N 
M I C R O S C O P I Q U E 

C O U P E S 
T R A N S V E R S A L E S 

C O U P E S 
L O N G I T U D I N A L E S 

<A 

H a u t e u r 178 à 700 m i c r o n s ; de 201 
à 400 m i c r o n s e n g é n é 
r a l . 

3 
É p a i s s e u r 34-67 m i c r o n s . 

1 ' 
É p a i s s e u r e n n o m b r e de 

c e l l u l e s 2-3, r a r e m e n t 4-5. 

ay
on

 

N o m b r e p a r m i l l i m è t r e . 1-3. 

ce E p a i s s e u r des p a r o i s d e s 
c e l l u l e s 2-5 m i c r o n s . 

L o n g u e u r 660 à 1155 m i c r o n s . 

ir
es

i 

É p a i s s e u r des p a r o i s . . . 

L a r g e u r 

4,8 à 7,3, m a i s s u r t o u t 
4,8 m i c r o n s . 

13 à 20 m i c r o n s . 

ib T r a j e t 

P r o p o r t i o n e n % d a n s l a 
m a s s e d u b o i s 25-33 %. 

O n d u l é . 

iu
la

ir
ei

 O x a l a t e de c a l c i u m . A b o n d a n t — c r i s t a u x 
a v e c d i a g o n a l e s — 17 
à 41 m i c r o n s s u r 12 à 
22 m i c r o n s . 

u 
ce

l 

A m i d o n .Assez b i e n . 

in
te

n 

R é s i n e s P r é s e n t e s . 
a U M a t i è r e s t a n n o ï d e s N é a n t . 

§ V. — Propriétés physiques et mécaniques du bois. 

A la suite des é t u d e s que nous venions de signaler, nous 
pouvons indiquer les quelques propr ié tés physiques et 
m é c a n i q u e s suivantes du bois de Jacquier : 

1. — Couleur, aspect extérieur, qualité du « grain ». 

Le bois de Jacquier est d'une couleur jaune or ou 
jaune citron, bril lant, lorsqu'il est f r a î c h e m e n t c o u p é ; 
mais avec le temps et l'action de l'air, sa teinte se fonce 
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rapidement; il prend alois la couleur jaune f o n c é ou brun 
paie de l'acajou, (̂ e bois rappelle beaucoup par sa couleur 
celui du Sarcocephalus Dideriichii De Wi ldeman. 

Le bois est frequcmment v e i n é . Les veines sont ondu
lées . A certains endroits il pré sen te un aspect m a r b r é . I l est 
d'an grain f in , serré, ce qui explique qu'il peut fournir un 
poli parfait et peut être c iré ou verni . 

Les vaisseaux renferment une substance brun f o n c é de 
nature o l é o r é s i n e u s e qui le rend incorruptible. E x p o s é à 
l'air, il n'est pas susce])tible de se fissurer. 

2. — Poids spécifique. 

11 est assez variable. E n h)ut cas, le bois est plus légei-
que l'eau. D'après nos d é t e r m i n a t i o n s , le poids s p é c i f i q u e 
(lu bois de Jacquier ( 1 7 7 4 ° C) est 0,7718. Dans le tableau 
<pii suit figurent les chiffres obtenus par d'autres auteurs. 

A U T E U R S . 
E N L I V R E S 

l )ar i ) ied c u b e . 

A j f f è s r é d u c t i o n 
des m e s u r e s a i i f i l a i s e s 
e n s y s t è n i ( > m é t r i q u e . 

B o u n l i l l o i i . . . . 33 0 ,5285 

W a l l i c ' h 35 ü , . 5 6 0 5 

42 0 ,6726 

M e n d i s 42 0 ,6726 

F u e k l e 42 0 ,6726 

l ' i n v i n 43 (1,6887 

44 0 ,7047 

3. — Dureté et facilité de travail. 

A. Dureté. Le bois de .lacquier est d'une d n r e l é moyenne; 
c'est un « bois )) normal, c 'est-à-dire ni tendre, ni dur. I l 
est rés istant et se prête bien an travail . 

B . Faciliti- du travail. 

a) Sciage : se scie très facilement; 
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b) Rabotage ; très facile, m ê m e contre filet; 
c) Fente à l'outil : facile; 
d) Assemblage : tenons et mortaises très faciles à faire 

et tenant bien; 

e) Clous et vis: s'enfoncent facilement et tiennent bien. 

Nous ne p û m e s d é t e r m i n e r les rés i s tances aux efforts 
d'extension, de compression, de flexion, de torsion et de 
cisaillement, à dé faut des appareils s p é c i a u x . 

§ VI. — Usages. 

L e bois de .Tacquier sert à construire des pirogues. On 
l'utilise dans la construction des planchers et des char
pentes. I l est propre aux travaux d 'ébéni s ter ie , de menui 
serie, de cliarronnerie et de tournage. 11 est très appréc ié 
en Indo-Chine, en Cochinchine , dans l'Inde et à Ceylan. 

A la N o u v e l l e - C a l é d o n i e il est aujourd'hui assez rare, par 
suite de sa destruction continuelle. 

A .lava, les i n d i g è n e s l'emploient beaucoup pour con
fectionner les charpentes de leurs maisons, des mortiers 
à riz et des sabots. 

A Bali ( î le hollaiulaise de la Sonde) et Macassar (î les 
Célèbes) on en fait des poteaux. 

Le bois renferme un liquide co loré jaune qu'on extrait 
par l'eau bouillante et par l'alcool. Une d é c o c t i o n de 
copeaux du bois « Nangka » f i l trée est aussi e m p l o y é e pour 
colorer en javme les friandises et surtout les é to f f e s de 
coton. 

L'écorce est é g a l e m e n t e m p l o y é e comme colorant et en 
tannerie. 
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C H A P I T R E l î l . 

ANALYSE CHIMIQUE DE LA GRAINE 

.\ous avons pu disposer, pour cette é t u d e , d'un lot 
important de graines saines, ainsi que d'un éc l i an t i l l on 
copieux de feuilles. Ces m a t é r i a u x ont été e n v o y é s au 
Laboratoire du Congo beige, à ï e r v u e r e n , par M. Corbi-
sier-Baland, Directeur du Jardin botanique d'Eala, à qui 
nous adressons ici nos plus vifs r e m e r c î m e n l s . 

Comme nous l'avons dit, le fruit du Jacquier renferme 
un nombre c o n s i d é r a b l e d 'akènes , appe lés c o m m i u i é m e n t 
graines. Ceux-c i comportent trois parties distinctes (fig. 6) : 
une amande, un spermoderme et un pér icarpe . I l est très 
facile de les séparer. 

Ces divers é l é m e n t s ont été moulus et tamisés séparé
ment. Pour l'amande on a ut i l i s é un tamis à mailles de 
0 m m . 5; pour le spermoderme et le pér icarpe , un tamis 
à mailles de 1 m m . 

Pour certains dosages, tels que celui de la cellulose et 
celui des pentosanes, exigeant une plus grande finesse de 
mouture, nous avons passé aussi les t é g u m e n t s à travers 
un tamis à mailles de 0 m m . 5. 

§ I. — Embryon. 
1. — Essais préliminaires. 

15 grammes d'embryons finement inoidus et t a m i s é s , 
a d d i t i o n n é s de 100 ce. d'eau d is t i l l ée , furent mis en m a c é 
ration à la t e m p é r a t u r e du laboratoire diu'ant 16 heures. 

L e filtrat l impide que l'on obtient donne les réact ions 
suivantes : 

1° Le papier de tournesol vire instantanément au rouge; 
2° Le méthylorange vire au rouge; 



40 ESPKCES A L I M E N T A I R E S 131' G E M t K « A R I Ü C A H I M S )) 

3° En chauffant sur veilleuse 2 cc. de la macéra t ion aqueuse, 
on obtient un abondant précipi té gé la t ineux; 

4° Trois gouttes de réactif de M i l l o n donnent un abondant 
précipité blanc gr isâ t re . Rn chauffant progressivement, sans 
atteindre l 'ébul l i t ion, le précipi té prend une coloration rouge; 

5° Quatre gouttes d'une solution saturée d'acide picrique 
donnent un abondant précipité jaune; 

6° Quatre gouttes de sokition de Cu SO^ à 1 puis un excès 
de NaOH h 36° Bé. produisent une coloration rose (réaction du 
Biuret); 

7° La liqueur de Pehling donne après ébull i t ion un précipi té 
notable d'oxydule de cuivre; 

8° La liqueur de Fehling est également rédui te après hydro
lyse par l'acide chlorhydrique; 

9° L 'a lun lilas ne produit pas de coloration; 
10" 2 ce. d'alcool à 95° donnent un pi'écipité géla t ineux; 
11° 5 ce. secoués vigoureusement dans un tube à essais mous

sent, mais la mousse ne tient pas; elle d ispara î t après deux 
minutes; 

12° Le chlorure ferrique ne produit n i coloration, n i précipi té 
foncé à nuance verte ou bleue. En ajoutant ce réactif, i l se forme 
un léger trouble qui d ispara î t après quelques secondes, et la 
liqueur reprend son état p r imi t i f ; 

13° L'acétate neutre de plomb, a jou té graduellement en t rès 
léger excès, donne un abondant précipi té blanc; 

14° Le sous-acétate de plomb produit un notable précipi té 
b lanchâ t re dans le f i l t r a t provenant du traitement préalable 
par l 'acétate neutre de plomb. 

2. Analyse immédiate. 

L'einblxon coiilioiif ; 

Humid i t é (à 100°) en % 8,02 
Matières sèches en % 91,98 

Sur 100 gr. d'embryons secs i l fu t t rouvé : 
Azote total (Kjeldahl) 2,26 
Matières proté iques (x 6,25) 14,13 
Pro té ine réelle (d 'après le procédé Stutzer) 10,68 
Pro té ine réelle digestible (procédé VVede-

meyer) 10,19 
Matières extractives non azotées . . . . 69,27 
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Matières grasses 1,45 (') 
Cellulose 3,08 
Pentosanes (méthode de Tollens) . . . . 1,65 
Amidon (méthode de R. Ling) 41,10 
Sucres réduc teurs p ré fo rmés 4,98 
Substances réductr ices infermentescibles 

en dextrose 1,81 
Saccharose 7,72 
Cendres totales 4,05 
Cendres solubles dans l'eau 3,24 
Cendres insolubles dans l'eau 0,81 
Alcalinité des é léments solubles dans l'eau, 

en K 3 CO3 : 

en % sur cendres totales 59,16 
en % sur cendres solubles dans l'eau . . 69,61 

iNous avons c l a h l i é ;>alemcii t la c o n i p o s i l i o i i des cei idies . 
L ' i n c i n é t a t i o i i l u i fa i te an m o u f l e , à une l e m p é r a t u r e ne 
d é p a s s a n t pas colle d u l o u g c sombre . Pour é v i t e r toute 
p c i l c (le ch lore par vo l a t i l i s a t i on duran t l ' i n c i i i é r a l i o n , 
nous avons a j o i d é , dans chacMnc des capsules, 2 g r . de 
carbonale de c a l c i u m , exempt de ch lo ru r e , pou r 5 f>'i'. de 
sid)stance. F ina lemen t nous avons ( jb t e in i des cendres 
blanches, l é o è r e m c n l g r i s â t r e s . L'analyse de c(>s ceiulres 
a f o u r n i les r é s u l t a i s suivants : 

Pour cent 
sur cendres totales. 

Silice (Si 0.,) 5,30 
Sulfate (SO3) 3,90 
Phosphates (P,0,) 15,97 
Chlorures (Cl) 0,49 
Oxydes de Fe, d ' A l et de T i 2,54 
Calcium (Ca 0) 3,22 
Magnés ium (Mg O) 5,70 
Potassium (K, 0) 45,00 
Sodium (Na/O) 0,70 
Anhydride carbonique (C0„) et non dosé 

(par différence) 17,18 

(') L a m a t i è r e f ïrasso fut extraite par l 'ét l ier de pétrole; rec t i f i é par 
distil lation et p o s s é d a n t un point d 'ébulUt ion i n f é r i e u r à 60» C (contrô lé 
à l a colonne de Cr i smer d'un m è t r e de longueur utile) et ne la issant 
aucun r é s i d u à l ' é v a p o r a t i o n s p o n t a n é e . 
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3. — Recherche de l'uréase. 

Avant d'exposer la m é t h o d e opérato ire , ainsi que les 
résu l ta ts obtenus, i l nous a paru intéressant de donner un 
aperçu sommaiie des tra \aux e f f e c t u é s sur l 'uréase , qui 
joue, ainsi que l 'urée, im rôle très important en agricul
ture. 

L'uréase est le ferment s p é c i f i q u e de l 'urée. Cette der
n ière est le principal produit de la d é s a s s i m i l a t i o n des 
mat i ères a l b u m i n o ï d e s chez les carnivores et les omnivores. 

E n v i r o n 2 5 ans après que Rouelle eut i so lé l 'urée impure 
de l'urine humaine, F O V R C R O V et VAQUELIN (1777) m o n t r è 
rent qu'elle était le principal c o m p o s é azoté des urines de 
nombreux animaux. 

I l est maintenant bien établ i que chez tous les m a m m i 
fères carnivoi'cs, l 'excès d'azote est excrété par les reins, 
principalement sous forme d'urée, tandis que chez les 
m a m m i f è r e s herbivores i l est excré té surtout sous forme 
d'acide hippurique. Chez les oiseaux et les reptiles, l'azote 
est é v a c u é de l'organisme sous l'orme d'acide inique. 

DUMAS et PRÉVOST (1823) m o n t r è r e n t la présence de 

l 'urée dans le sang des animaux. Des recherches plus 
récentes p r o u v è r e n t sa p r é s e n c e dans toutes les parties de 
l'organisme. 

Mais les animaux ne sont pas les seuls êtres vivants 
capables de former de l 'urée . Cette facul té appartient aussi 
aux v é g é t a u x . 

On a cons ta té la p r é s e n c e de l'm'ée : 

1° Dans les végétaux alimentaires : endive, melon, potiron, 
chou-fleur, navet, ép ina rd , carotte, pomme de terre; 

2-' Dans le sol : 
a) terreau de feuilles de bois, prélevé dans la forêt ; 
/;) terreau de mara î che r s ; 
c) terre végétale; 
d) terre non cult ivée. 

3° Dans le suc cellulaire de VAspergillus niger; 
4° Dans le protoplasme des Penicillum; 
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5° Dans les graines en germination : pois, blé, t rè f le , fève des 
marais, malt d'orge; 

6" Dans la graine à l 'état de repos; 
7° Dans les macéra t ions non concentrées ou le suc des plantes 

indiquées dans le tableau suivant. 

N O M S MlLIKUX » K C I L T U R K P A R T I K S E X A M L N K H S . 

. l s p f t ' g i l l u s iiigcr. Liquide de Raul in . M y c é l i u m . 
Penicilluni. Liquide de Raul in . M y c é l i u m . 

V é g é t a u x s u p é r i e u r s adul tes . 
GaroUe. Pivot. 

Pomme de terre. Terre maraic l i ère . Tuhercule. 
Ei i inard. Terre aral)le. Feuil le . 
Endive. Funder . Feuille. 

Gliicorée f iùsée . Terre maraic l i ère . Feuil le . 
Navet. Tei're m a r a î c h è r e . Pivot. 

Haricot vert. Terre maraîcl iè i 'e . ( î e u s s e f ra îche . 
Pois. Terre mara ic l i ère . ( î r a i n e f ra ic iR ' . 

Pourpiei'. Tei're m a r a î c h è r e . Feuille. 
Laitue vireuse. 'l'erre non f u m é e . Feuille et tige. 

Potiron. Tt'rrc arahle. Fru i t . 

G r a i n e à l ' é t a t de repos . 
Maïs Jaune. Graine en l i ère . 

P l a n t e s . 

Blé . E a u de vill(\ Plantule. 
Seigle. l'̂ au de ville. Plantule c o m p l è l e â g é e 

d'un mois . 
Seigle. VAUX de v i l l e . Partie verte â g é e 

de 1-2 joui's. 

Soleil de Russie. t]au de ville. Plantule c o m p l è t e . 

tterave demi-suci- ière l-;au de \'ille. Plantule c o m p l è t e . 
F è v e de marais. l'̂ au de v i l l e . Plantule seule. 

F è v e naine. D'au de ville. Plantule seule. 
F é v e r o l l e . E a u de ville. Plantule seule. 

Trèf le incarnat. E a u de ville. Plantule avec c o t y l é d o n s . 

Luzerne. E a u de ville. Plantule avec c o t y l é d o n s . 

Lentil le. E a u de ville. Plantule avec cotyledons. 
Haricots à rames. Sahle hundde. Plantule. 

(iesse. E a u (te ville. Plantule, 
Gazon. E a u de ville. Pousses vertes. 

Potiron. l'',au de ville. Plantule c o m p l è t e â g é e 
d'un mois. 
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On c o n n a î t depuis longtemps les transformations spon
tanées que subit l 'urine a b a n d o n n é e à e l l e - m ê m e . 

VAUQUELIN' et DUMAS (1824) , les premiers, ont reconnu 

que l 'urée de l'urine e x p o s é e à l'air se transforme en car
bonate d'ammoniaque, 

JACQUEMART a a t tr ibué ce p h é n o m è n e à une fermenta
tion produite par les substances organiques formant le 
dépôt de l'urine al térée . 

E n 1860 , M ü L L E R cherche à expliquer la formation de 
l'ammoniaque dans l'urine par l'intervention des micro
organismes, mais il ne donne pas de preuve d é c i s i v e en 
faveur de sa théor ie . 

Cependant, à la m ê m e é p o q u e . P A S T E U R isola la Tovala 
ureae, que 'VAN T I E G U E M décr iv i t ensuite sous le nom de 
Mfcrococus ureae. P lus tard, on a établ i qu'un nombre 
c o n s i d é r a b l e de microbes sont susceptibles de transformer 
l 'urée . 

Le calalyseiu- intervenant dans la d é c o m p o s i t i o n de 
l 'urée a été découver t en 1874 par MUSCULI;S . 

Ce savant a cons ta té que l'urine ammoniacale, f i l trée et 
évaporée dans le vide, est capable, si on l'ajoute à de 
l'urine f r a î c h e , d'en provoquer la fermentation, et i l admet 
que cette fermenlation résu l l e de l'action d'une substance 
spéc ia le , de nature diastasique, dont le s i ège de sécré t ion 
se trouvait, d'après lu i , dans la vessie. 

E n 1876 , Musculus a s i g n a l é l'existence d'un ferment se 
rapprochant de la iliastase, de la ptyaline et du suc gastri
que, sécrété par des Schyzophytes et capable de transfor
mer l 'urée en carbonate d'ammonium en l'absence de fer
ment f i g u r é . 

C'est MiouEu qui a d é m o n t r é d é f i n i t i v e m e n t , en é t u d i a n t 
ce ferment en 1899 , que la diastase agissant sur l 'urée est 
bien sécrétée par un inicroorganisme. Ce catalyseur a été 
décr i t d'abord sous le nom à'nrasc, puis B O U R Q U E L O T l'a 
d é s i g n é sous le nom A'urcase. 

Kossowicz a cons ta té la p r é s e n c e de l 'uréase dans les 
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moisissures; ainsi, VAsper<iillus niger, VAspergillus glau-
cus, Ie PetiicUlum criistaceuni, Ie Mucor Boidin cl bien 
d'autres détru i sent l 'urée avec formation d'ammoniaque. 

E n 1897 , OSCAR SEMAI., en travaillant dans le labora
toire du P r o f Biourge, à r in>ti lMt Ca inoy , à Louva in , a 
cons ta té : 

1 ° que certaines mucédinées simples, telles que Penicillum, 
Aspergillus, Fusarimii, cultivées dans des milieux renfermant 
des composés organiques à radicaux amidogènes NH^, sont 
capables de produire la fermentation ammoniacale; 

2° que le dédoublement de ces composés azotés se fait à l'aide 
d'im ferment soluble sécrété par ces différents organismes; 

3° que ce ferment soluble, dans l(>s deux cas étudiés, possède 
une individualité propre à chaque composé. 

S i i i B \ T A (1904) a r e t r o u \ é celle enzyme dans les cham
pignons. E n f i n , E M M E R L I N C et R E I S E R ont reconnu que le 
Bacleriiun fluorescens l'muejac'iens est capable aussi de 
transformer l 'u iée en carboiude d'ammoniaque. 

Ikancoup plus r é c e m m e n t , T A K E I cui (1909) a c o n s t a t é 
la présence d'nréase dans le r è g n e végé ta l : les f èves de 
Soja {Soja liispida Moench) g c r m é e s contiennent une 
enzyme qui agit sur l 'urée de la m ê m e façon que l 'nréase 
microbienne. L a substance active peut être extraite par 
m a c é r a t i o n clans l'eau. L'uréase du Soja agit exclusivement 
sur l 'urée; elle est inactive sur d'autres combinaisons ami
n é e s ou a m i d é e s . 

Dans le tableau suivant figiu'c la liste des v é g é t a u x con
tenant de l 'uréase. 

N O M S P A R T I K D E I . A P L A N T E A U T E U R S 

Aspergillus niger . . . . 
Aspergillus glaucus 
PeuicilUim crustacoum . i 

M y c é l i u m Kossowicz 

Pasteur 

Micrococcus urene . . . . V a n Tieghem 
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N O M S P A R T I K D E L A P L A N T E A U T E U R S 

Ui'(ic<)ccii>i . . . . 
Uroaurcii/a ( 
FldiiosurcinAi I 
Micrococcus urealiqticftccicus 

Penicillum , 
Aspergillus 
FasuriuDi 

I 

Soja (diverses var.) 

Soja 

Haricot . 
Avoine . 
Riz . , 
Sarrazin. 
Melon . 

FionienI 

Roi lia 

Ric in 

Bambou 

Robinia pseudo-acacia 

Ci/ro)ii!/ces cupricus 
Mucor Boulard . . 
Retterave sucr ière I 

Semences el plantules 

N o d o s i t é s 

Semences 

Pousses 

Semences 

Semences 

Rejetons 

Semences 

M y c é l i u m 
M y c é l i u m 
Semences i 

Mi(juel 

0. Semai 

'J'akeushi 

L i - Y u - Y i n g 
et Grandvoinet 

'l'akeuslii 

Kiesel 

Ztmplen 

F a l k 

Kankato 

P i n - Y i u - Y 

S. Vlassov(') 

L'uréase appartient à la classe des ferments hydratants, 
portant le nom d'« amidases » ou de (( d é s a m i d a s e s ». Sous 
l'action de ce ferment, l 'urée fixe de l'eau et se transforme 
en carbonate d'ammoniaque. 

Mais l 'act iv i té de l 'uréase d é p e n d de la p r é s e n c e d'un 
coferment é tud ié par ONODERA NAOSUKE, qui publia, en 
1 9 1 5 , un petit travail sur ce sujet. H . SPILLMAN a refait les 
e x p é r i e n c e s d'Onodera Naosuke dans le but de rechercher 

(1) ThèsG i n é d i t e ayant pour titre : Recherche de l'uréase dans quel
ques semences et poudres fermentaires de moisissures 1929. 
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ce cofernient encore inconnu, et après inie série d 'expé
riences, il a cons ta té , en 1912, que le cofermcnt de l 'uréase 
est le phosphate monosodique (NalL^PO^). 

On sait maintenant que l 'urée, incluse dans la plante et 
m ê m e dans l'embryon des v é g é t a u x s u p é r i e u r s , résul te de 
l'oxydation des principes c a r b o n é s et azotés en réserve 
dans la graine. 

Les animaux é l i m i n e n t l 'urée de leur oiganisme, tandis 
que les v é g é t a u x l'absorbent. Or l 'urée n'est utilisable par 
les plantes qu'à la condition de passer à l'état de sel ammo
niacal . 

L e rôle et l 'ut i l i té de l 'uréase pour la cellule v é g é t a l e 
consistent p r é c i s é m e n t à transformer l 'urée créée par la 
plante ou e m p r u n t é e par elle au milieu ambiant (sol, 
fumier, urine, etc.), en ammoniaque é m i n e m m e n t assimi
lable. 

C'est pourquoi, comme l'a m o n t r é EOSSE (21) , le m ê m e 
v é g é t a l peut contenir à la fois de l 'urée et de l 'uréase et 
être ainsi le s i ège des deux p h é n o m è n e s inverses de forma
tion et de destruction de l 'urée. 

L'autre ut i l i t é de l 'uréase est scientifique : dosage de 
l 'urée par ce ferment d'après la m é t h o d e de M A R S H A L L . 
Cette m é t h o d e a été p u b l i é e par l'auteur en 1913 . 

E n suivant la m é t h o d e préc i tée nous avons e f f e c t u é la 
recherche de l 'uréase dans remi)ryon de la graine de Jac
quier, comme suit : 

10 gr. d'embryons, finement moulus, tamisés et préalable
ment dégraissés par l'éther de pétrole léger (ébul. 60°), furent 
mis en macération avec 70 ce. d'eau distillée pendant 48 heures 
à la température du laboratoire. Après filtration, nous avons 
obtenu un « liquide ferment ». 

D'autre part, nous avons préparé une solution cinquième nor
male (ou à 1,21 %) d'urée. 

On prépare ensuite deux Erlenmeyers de 100 ce. 
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Dans le premier, on place 50 ce. de la solution d 'u rée , 15 ce. 
du liquide ferment et 5 gouttes de toluène. 

Dans le second (témoin) on place 50 ce. de solution d 'u rée et 
5 gouttes de to luène. 

Les deux Erlenmeyers sont placés pendant 48 heures à i 'é tuve 
de 35° à 38°. Après ce temps i l f u t constaté que le contenu du 
premier était devenu alcalin. I l contenait du carbonate préci-
pitable par le Ba Cl^ sous forme de Ba CO3. 

L'alcal ini té du liquide f u t t i t rée par SO^ N/10 en présence 
de mé thy lo range comme indicateur. En tenant compte de l 'aci
dité du « liquide ferment » on a pu dé t e rmine r qu ' i l s 'était 
f o rmé une quan t i t é de carbonate d'ammoniaque correspondant 
à la transformation par la diastase de 16""̂ ''17 d 'u rée (^). 

Les embryons é tud ié s contiennent donc de l 'uréase. 

4. — Recherche des tanins. 

Une infu.*ion de graines moulues fut traitée par les réac
tifs suivants : 

a) de Lutz (sulfate de Cu ammoniacal); 
b) d 'Al len ( K 3 Fe Cy,-hAm OH); 
c) solution de quinine à 5 %; 
d) solution de nitrate de strychnine à 1 %; 

e) solution de caféine à 1 %; 
/) solution de gélat ine à 0,5 %. 

Aucun de ces réact i f s ne piovoqua de réact ion caracté
ristique, ce qui nous permet de conclure à l'absence de 
tanin dans les embryons. 

5. — Recherche de l'émulsine et des hétérosides cyanogéniques. 

E n vue de déce ler l'existence de l ' é m u l s i n e et d 'hétéro-
sides c y a n o g é n i q u e s , nous avons e m p l o y é la technique sui
vante : 

(1) Signalons que Wester appeUe « chiffre d'urée » (Harnstoffzahx) le 
poids total d'urée d é c o m p o s é e e x p r i m é en mi l l igrammes. 
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Quatre vases d'Ei ienmeyer de 100 ce. furent c h a r g é s 
respectivement : 

N U M É R O 
DES V A S E S 

DÉNOMINATION DES S U B S T . \ N C E S QUANTITÉS 

1. E m b r y o n s finement moulus et t a m i s é s 
E a u d i s t i l l ée 
Amygdaloside 
T o l u è n e 

3 gr. 
30 ce. 
0,1 gr. 
5 gouttes. 

2. Embryons 
E a u d i s t i l l ée 
É m u l s i n e pure 
T o l u è n e 

3 gr. 
30 ce. 
0,1 gr. 
5 gouttes. 

3 Embryons 
E a u d i s t i l l ée 

On bouche à l'ouate non hydrophile et 
l'on plonge durant 30 i n i m i t é s dans le bain-
marie bouillant. .Vprès refioidisscment on 
ajoute : 

.-\mygdaloside 
T o l u è n e 

3 gr. 
30 ce. 

0,1 gr. 
5 gouttes. 

4. Embryons 
E a u d i s t i l l é e 
T o l u è n e 

3 gr. 
30 ce. 
5 gouttes. 

On agite pour bien dé layer la mouture et l'on bouche les 
flacons. Entre le col et le bouchon de l i è g e , on place une 
bande de papier p i c r o s o d é f r a î c h e m e n t préparé , dont l'ex-
tréni i té in fér ieure plonge dans ra tmos[ ) l i ère du vase. Tous 
les flacons sont p lacés dans luie étt ive à air, c h a u f f é e à 45°. 
, \près 24 heures, le papier p i c r o s o d é du vase n° 1 présen
tait une cok)T'ation rouge sang par formation d'acide iso-
piu'[)urique, alors que ceux des vases n"' 2, 3 et 4 demeu
raient jaunes. I l résul te de ces recherches que l'embryon 
renferme de l ' é m u l s i n e . 

§ I I . — Sperm oderme. 

1. — Essais préliminaires. 

5 grammes de speiinodermes finement moulus et tami
sés sont a d d i t i o n n é s dv 50 ce. d'ean d i s t i l l ée et mis en 
m a c é r a t i o n à la t e m p é r a t u r e du laboratoire (17°-20°) diuaiit 
24 heures. 

4 
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Le f i l t r a t l i m p i d e ob tenu donne les r é a c t i o n s suivantes : 

i " Le papier de tournesol reste bleu; 
2° Le mé thy lor ange ne donne pas de coloration rouge; 
3° Le chauffage à l 'ébuUition ne donne pas de précipi té ; 
4" Le réactif do M i l l o n (4 gouttes) donne un précipi té blanc 

gr i sâ t re qui devient rouge sous l 'action de la chaleur; 
5° L'acide picrique ne provoque aucune réact ion; 
6° Le f i l t r a t examiné donne la réaction du Biuret; 
7° La liqueur de Fehling donne à chaud un précipi té d'oxy-

dule de cuivre; 

8° La liqueur de Fehling, après hydrolyse par HCl, donne 
lieu à im dépôt d'oxydule de cuivre sensiblement égal à celui 
obtenu sans hydrolyse; 

9° L 'a lun lilas ne donne aucune réact ion; 
10° Le f i l t r a t a jou té à de l'alcool à 95° y provoque à la sur

face de sépara t ion des deux liquides la formation d 'un préc ip i té 
b l anchâ t r e qui d i spara î t par agitation; 

i l " Ije chlorure ferrique ne donne aucune réact ion; 
12° L'acétate neutre de plomb a jou té en léger excès provoqu'.? 

la formation d 'un précipi té floconneux peu abondant; 

13° Le sous-acétate de plomb a jou té au f i l t r a t de l'essai précé
dent en quan t i t é telle que le l iquide devient alcalin ne provoque 
la formation d'aucun précipi té . 

2. — Analyse immédiate. 

Humidi té à l 'étuve à 100° en 'X 12,13 
Matière sèche en % 87,87 

Sur t o o gr. de mat iè re sèche, i l y a : 
Azote total (Kjeldahl) \ . . 1,49 
Matières protéiquos ( x 6,25) 9,31 
Matières grasses 0,79 
Cellulose 10,74 
Pentosanes (méthode de Tollens) . . . . 1,03 
Sucres réduc teurs p ré fo rmés 1,47 
Saccharose 0,75 
Substances réductr ices infermentescibles 

(en dextrose) 0,76 
Cendres totales 2,49 ' 
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Gendres solubles dans l'eau 1,11 
Cendres insolubles dans l'eau 1,38 

Alcal ini té des cendres en K j CO3 : 
en % sur cendres totales 22,88 
en % sur cendres solubles dans l'eau . . . 46,45 

Composition des cendres. L ' analyse des m a t i è r e s m i n é 
rales nous a d o n n é les r é s u l t a t s suivants : 

Pour cent 
sur cendres totales. 

Silice (Si O 3 ) 10,33 
Sulfates (SO3) 11,08 
Phosphates (P^ 0,) 7,02 
Chlorures (Cl) 0,80 
Oxydes de Fe, d 'A l et de T i 7,23 
Calcium (Ca 0) 15,50 
Magnés ium (Mg 0) 5,20 
Potassium (K^ 0) 22,42 
Sodium (Na, 0) 0,08 
Anhydride carbonique (CO,) et non dosé 

(par différence) 20,34 

3. — Recherche de l'uréase. 

Cette recherche, e x é c u t é e d ' a p r è s la m é t h o d e de Marsha l l 
d é c r i t e p lus haut , a p r o u v é que le spermoderme ne conte
na i t pas d ' u r é a s e . 

4. — Recherche des tanins. 

Le f i l t r a t e m p l o y é p o u r les essais p r é l i m i n a i r e s f u t t r a i t é 
par les r é a c t i f s suivants : 

a) de Lutz (sulfate de Cu ammoniacal); 
b) d 'Allen ( K 3 Fe Cy, + A m OH); 
c) solution de quinine à 5 %; 
d) de nitrate de strychnine à 1 %; 
e) de caféine à 1 %; 
/) de gélat ine à 0,5 %; 

Toutes ces r é a c t i o n s f u r e n t nég-a t ives . 
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5. — Recherche de l'émulsine et de» hétérosides cyanogéniques. 

E n vue de déce ler l'existence des substances préc i t ée s , 
nous avons e m p l o y é la m ê m e m é t h o d e que pour l'em
bryon. Nous avons pu constater que le spermoderme con
tient une é m u l s i n e assez active, mais pas d 'hétéros ide cya-
n o g é n i q u e . 

§ m . — Péricarpe. 

1. — Essais préliminaires. 

15 gr. de pér icarpes finernent moulus (;t t a m i s é s furent 
introduits dans un Erlenmeyer de 150 ce. et a d d i t i o n n é s 
de 100 ce. d'eau d i s t i l l ée f r a î c h e m e n t bouillie. Après avoir 
b o u c h é l 'Erlenmeyer, on a la issé m a c é r e r pendant 24 heu
res dans I 'étuve Schribaux et Roux, rég l ée à 24° C , en 
agitant de temps à autre. 

Après refroidissement complet on a f i l tré , et sur le f i l 
trat, de couleur j a u n â t r e , l é g è r e m e n t trouble, nous avons 
e f f e c t u é les essais suivants : 

1° Le papier de tournesol bleu vire au rouge; 
2° Le mé thy lo range se colore en rouge; 
3° Le chauffage à l 'ébul l i t ion ne donne lieu à la formation 

d'aucun trouble ni d'aucun précipi té ; 
4° Le réactif de M i l l o n (4 gouttes) produit un trouble blanc 

gr i sâ t re , qui se transforme à chaud en un précipi té rouge 
floconneux; 

5° L'acide picrique ne provoque aucune réact ion; 
6° Le f i l t r a t donne la réaction de Biuret; 
7° La liqueur de Fehling provoque la formation d 'un abon

dant dépôt d'oxydule de cuivre; 
8° La liqueur de Fehling, ap rè s inversion à chaud par l'acide 

chlorhydrique, donne également lieu à la formation d'un dépôt 
notable d'oxydule de cuivre; 

9° L 'a lun lilas ne donne aucune réact ion; 
10° L'addit ion d'alcool à 95° ne provoque pas de précipi ta

t ion; 
11° Le chlorure ferrique en solution diluée ne donne aucune 

réact ion; 
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12° L'acétate neutre de plomb produit un abondant précipi té 
blanc gr i sâ t re ; 

13° Le sous-acétate de plomb a jou té au f i l t r a t de la réaction 
précédente ne provoqtie aucune précipi ta t ion; 

14° L'extrai t aqueux agité vigoureusement dans un tube à 
essais donne une mousse de 1 cm. de hauteur qui d i spara î t ap rès 
5 minutes. 

2. ~- Analyse immédiate. 

Le p é r i c a r p e p r é s e n t e la c o m p o s i t i o n suivante : 

Humid i t é à l 'é tuvc à 100° en % . . . . 7,47 
Mat ières sèches en % 92,53 

100 gr. de mat iè res sèches contiennent : 

Azote total (Kjeldahl) 0,48 
Mat ières proté iques (x6,25) 3,00 
Matières grasses 0,33 
Cehulose 16,19 
Pentosanes 26,82 
Sucres réduc teurs p ré fo rmés 1,97 
Saccharose néan t . 
Substances réductr ices infermentescibles 

(en dextrose) 0,14 
Mat ières minéra les totales 0,80 
Cendres solubles dans l'eau 0,41 
Cendres insolubles dans l'eau 0,39 

Alcalinité des cendres en K , CO3 : 
en % sur cendres totales 37,03 
en % sur cendres solubles dans l'eau. . . 71,35 

Composition des ceridres. Les r é s u l t a t s de nos analyses 

f i g u r e n t dans le tableau su ivant . 
Pour cent 

sur cendre.': totales. 

Silice (Si 0„) 6,25 
Sulfates fSÓ3) 12,38 
Phosphates (P, 0 )̂ 5,38 
Chlorures (Cl) 0,88 
Oxydes de Fe, d 'A l et de T i 7,01 
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Pour cent 
sur cendres totales. 

Calcium (Ga 0) 15,38 
Magnés ium (Mg 0) 6,75 
Potassium (K^ 0) 26,06 
Sodium (Na, 0) 0,54 
Anhydride carbonique (CO^) et non dosé 

(par dif férence) 19,57 

3. — Recherche de l'uréase. 

A la suite de cette recherche nous avons pu conclure à 
l'absence de l 'uréase dans le pér icarpe . 

4. — Recherche de» tanins. 

Sur le filtrat restant après les essais p r é l i m i n a i r e s , on a 
es sayé les réact i f s suivants : 

a) de Lutz (sulfate de Cu ammoniacal); 
b) d 'Allen (K, Fe Cye + A m OH); 
c) solution de quinine à 5 %; 
d) de nitrate de strychnine à 1 %; 
e) de caféine à 1 %; 
f ) de gélatine à 0,5 %; 

C h a c u n de ces réact i f s resta sans action, d'oii absence de 
tanin dans le pér i carpe . 

5. — Recherche de l'émulsine et des hétérosides cyanogéniques. 

Nous avons e f f e c t u é cette recherche suivant la m é t h o d e 
que nous avons e x p o s é e en traitant de l 'embryon. 

I l en résul te que le pér icarpe contient, comme le sper-
moderme, de l ' é m u l s i n e . mais pas d 'hétéros ide c y a n o g é -
nique. 

Af in de permettre au lecteur une comparaison facile, 
nous condensons les résultats de nos analyses de la graine 
de Jacquier dans le tableau suivant. 
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Embryon . Spermoderme. Péricarpe. 

H u m i d i t é à 100° en % 8,U2 12,13 7,47 

M a t i è r e s s è c h e s en % 91,98 87,87 92,53 

Sur 100 (jraninies de matières sèches : 

Azote total 2,26 1,49 0,43 
M a t i è r e s p r o t é i q u e s (x6,25) 14,13 9,31 3,00 
P r o t é i n e rée l l e (procédé Stutzer) 1Ü,G8 — — 
P r o t é i n e rée l le di,irestil)le (procédé 

Wedemeyer) 10,19 — — 

M a t i è r e s extractives non a z o t é e s 69,27 — — 

M a t i è r e s grasses 1,45 0,79 0,33 
Cellulose 3,08 10,74 16,19 
Peutosanes l,(il 1,03 26,82 
Amidon 41,10 — 
Sucres r é d u c t e u r s p r é f o r i n é s 4,98 • . 1,97 

Saccharose 7,72 0,75 n é a n t 

Substances r é d u c t r i c e s infermentesci-
bles (en dextrose) 1,81 0,76 0,14 

Cendres totales 4,05 2,49 0,80 
Cendres solubles dans l'eau 3,24 1,11 0,41 
Cendres insolubles dans l'eau 0,81 1,38 0,39 

Alcalinité des cendres en K , COj 

E n % sur cendres totales 59,16 22,88 37,03 

E n % sur cendres solubles dans l'eau 69,61 46,45 71,35 

100 grammes de cendres contiennent : 

Si l ice ( S i O J 5,30 10,33 
Sulfates (SÔ^) 3,90 11.08 
Phosphates (P„ 0 . ) 15,97 7,02 
Chlorures (Cl) " 0,49 0,80 
Oxydes do Fe, d'Al et de T i 2,54 7,23 
C a l c i u m (Ca O) 3,22 15,50 
M a g n é s i u m (Mg O) 5,70 5,20 
Potass ium (K^ O) 45,00 22,42 
Sod ium (Na, O) 0,70 0,08 
Anhydride carbonique (G O,) et non 

d o s é (par d i f f é r e n c e ) ... ' 17,18 20,34 

Uréase 
T a n i n s 
É m u l s i n e 
H é t é r o s i d e c y a n o g é n i q u e 

IU'CIH'I•;-ln'•< tlirci-.s* 

+ 

6,25 
12,38 
5,38 
0,88 
7,01 

15,38 
6,75 

26,06 
0,54 

19,57 
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C H A P I T R E IV . 

ETUDE DE L'AMIDON DES GRAINES DE JACQUIER. 

§ I. — Préparation. 

E n vue t l ' é l u d i e r les c a r a c t è r e s m o r p h o l o g i q u e s de l ' a m i 
d o n , nous l 'avons p r é p a r é de la f a ç o n suivante : 

5 gr. de graines, finement moulues, furent addi t ionnés de 
30 ce. d'eau distillée et laissés à macére r pendant 20 minutes 
dans une capsule, en les t r i turant de temps à autre avec une 
baguette de veri-e. Puis le tout f u t f i l t ré sur un linge. C'est sur 
Tamidon r e n f e r m é dans le f i l t r a t que nous avons ef fec tué 
l ' é tude , c 'est-à-dire sur un amidon dont les grains ne pouvaient 
pas avoir été modi f iés par des réact i fs chimiques, la chaleur, 
le broyage ou d'autres manipulations, comme c'est le cas pour 
l 'amidon commercial. 

P o u r l ' é t u d e de l ' ac t ion des divers r é a c t i f s , nous avons 
s imp lemen t ext ra i t l ' a m i d o n par le p r o c é d é au noue t , 
m o d i f i é de la f a ç o n suivante : 

Un récipient en verre de forme cylindrique est rempli d'eau 
distil lée j u s q u ' à 5 ou 7 cm. du bord supér ieur . On y plonge 
un sac de toile et l 'on y verse 150 à 200 gr. de graines moulues 
et dégraissées. Après malaxage suffisant, tout l 'amidon passe 
à travers le linge et se dépose au fond du récipient . Nous avons 
t ra i té ainsi, par petites portions, un k i lo de tourteau. 

Quand tout l 'amidon s'est déposé, on siphone le liquide sur
nageant et l 'on traite l 'amidon par vingt fois son poids d'am
moniaque à 2 %. On brasse vigoureusement et l 'on siphone 
après vingt-quatre heures de repos. Alors l 'amidon est lavé à 
l'eau distillée jusqu'au moment où 100 ce. du liquide l impide 
surnageant l 'amidon n'accusent plus d 'a lca l in i té au contact de 
l'acide sulfurique v ingt ième normal, en présence de mé thy l -
orange comme indicateur. 
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L'amidon est recueilli par essorage sur Büchne r recouvert 
d 'un f i l t re durci et placé ensuite dans un exsiccateur contenant 
de l'acide sulfurique concentré et mis dans une étuve chau f f ée 
à 30°. 

Après quarante-huit heures, l 'amidon est pulvér isé et remis 
à nouveau dans rexsiccateur, dans lequel on fai t le vide. Puis 
le tout est placé à 50° dans une étuve pendant 24 heures. 

§ I I . — Caractères macroscopiques de l'amidon. 

L'amidon éUidié est blanc, mat, inodore, insipide. I l 
s'agglutine en fragments de grosseurs variables atteignant 
j u s q u ' à 2 à 3 m i l l i m è t r e s . L'amidon p u l v é r i s é est l é g è r e 
ment rude au loucher, sans donner une impression de 
f r a î c h e u r analogue à celle que donne l'amidon de pomme 
de terre. 11 ne glisse pas facilement entre les doigts, mais 
produit un l é g e r (( cr i » sous la pression de ceux-ci. Pro
j e t é en petite q u a n t i t é sur l'eau, contenue dans un verre de 
montre, i l s'étale rapidement à la surface, en Tiappe peu 
é t e n d u e . Si l'on en projette dans un tube à essais conte
nant un peu d'eau, une partie s'étale rapidement, tandis 
qu'une autre partie gagne le fond et y reste sans se disso
cier sous forme de petits gruaux. 

§ I I I . — Caractères microscopiques de l'amidon. 

L'amidon du Jacquier est c o n s t i t u é de grains simples et 
de grains c o m p o s é s . Xous avons d e s s i n é ces deux formes 
et elles sont représentées par les figin-es 12 el 14. 

Pour obtenir le pourcenlage des grains simples et des 
grains c o m p o s é s , nous avons c o m p t é dans ini ciuunp 
d o n n é du microscope le nombre de grains de chaque 
e spèce et délei n i i n é leur pourcenlage. De plus, pom' avoir 
des résultats pins approchants de la réal i té , nous avons 
maintes fois c h a n g é les prépara t ions . Les résul tats de nos 
reclierches sont c o n s i g n é s dans le tableau qui suit. 
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N"s des 
cliami)s 

N O M B R E D E G R A I N S G R A I N S E N % 
N"s des 
cliami)s Total Simples C o m p o s é s Simiiles C o m p o s é s 

1 18 12 6 66,66 33,34 
123 93 30 75,61 24,39 
113 76 37 67,26 32,74 
e9 53 16 76,81 23,19 
92 67 25 72,83 27,17 
9-2 62 30 67,39 32,61 

129 93 36 72,09 27,91 
14.̂  105 40 72,41 27,59 
174 130 44 74,14 25,86 

•1 O 15S i l2 43 72,26 27,74 
134 108 26 80,60 19,40 
115 81 34 '0,48 29,57 
124 100 24 «0,65 19,35 
142 110 32 77,46 22,54 
127 90 37 70,87 <i9,\3 
122 85 37 69,67 30,33 
54 31 23 57,41 42,59 
83 60 23 72,29 27,71 
76 56 20 73,68 26,32 

2 0 67 47 20 70,15 29,85 
73 52 2I 71,23 28,77 
85 58 27 68,24 31,76 
59 34 25 57,63 42,37 
59 35 24 59,32 40,68 
78 50 28 64,10 35,90 
98 70 28 71,43 28,57 
80 56 24 70,00 30,00 
61 32 29 52,46 47.54 

108 70 38 65,00 35,00 
3 0 164 110 54 67,07 32,93 

163 121 42 74,23 25,77 
204 152 52 74,51 25,49 
169 126 43 74,56 25,44 
173 123 50 71,10 28,90 
198 145 53 73,23 26,77 
247 167 80 67,61 32,39 
234 158 76 67,52 32,48 
207 150 57 72,46 27,54 
211 158 53 74,88 25,12 

A O 181 118 63 65,14 34,86 
204 157 47 76,96 23,04 
137 95 42 69,34 30,66 
196 140 56 71,43 28,57 
192 132 60 68,75 31,25 
181 116 65 64,09 35,91 
146 105 41 71,92 28,08 
128 100 28 78,13 21,87 
120 85 35 70,83 29,17 
141 105 36 74,47 25,53 

S O 157 122 35 77,71 22,29 
158 108 50 68,35 31,65 
137 102 35 74,45 25,55 
130 100 30 77,78 22,22 
150 108 42 72,00 28,00 
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N"'' des 
champs 

NOMBRL: D E G R A I N S ( J R A I N S K N y„ N"'' des 
champs Total Simples Comi)osés Simples Couipü.sós 

50 

60 

70 

80 

90 

146 95 51 65,07 
U4 94 50 63,28 
146 115 31 78,77 
182 135 47 74,18 
172 117 55 68,08 
174 110 64 63,22 
187 122 65 63,24 
134 100 54 64,94 
60 32 28 53,33 
77 50 27 62,35 
60 38 22 63,33 

138 100 30 72,46 
169 110 59 65,09 
162 105 57 64,81 
186 95 61 60,90 
148 96 52 64,12 
84 57 27 67,86 

101 81 20 80,20 
88 50 38 56,82 

122 72 50 59,02 
79 47 32 59,49 

100 60 40 60,00 
89 65 24 73,03 
87 72 25 74,23 
93 63 30 67,74 
83 51 32 61,45 
84 51 33 60,71 
83 60 23 72,29 

116 84 32 72,41 
118 82 36 69,49 
lOf) 75 30 71,43 
H7 85 32 72,65 
144 96 48 66,67 
132 80 52 60,61 
120 83 37 69,17 
172 110 62 63,95 
78 55 23 70,51 
92 70 22 76,09 

104 66 38 63,46 
92 61 31 66,30 

134 92 42 68,66 
123 90 33 73,17 
121 84 37 69,42 
117 91 26 77,78 
103 78 25 75,73 
161 124 37 77,02 

6927,07 

Grains simples en % moyenne 

Gra ins coui i )osés en % moyenne 

6927,07 

100 

3072,93 

100 

34,93 
34,72 
21,23 
25,82 
31,98 
36,78 
34,76 
33,06 
46,67 
37,65 
36,67 
27,54 
34,91 
35,19 
39,10 
35,88 
32,14 
19,80 
43,18 
40,98 
40,51 
40,00 
26,97 
25,77 
39,26 

38,55 
39,29 
27,71 
27,59 
30,51 
28,57 
27,35 
33,33 
39,39 
30,83 

36,05 
29,49 
23,91 
36,54 
33,70 
31,34 
26,85 
30,58 
22,22 
24,27 
22,98 

3072,93 

69,27 soit : <)9. 

30,729 soit : 31. 
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A. — Grains simples. 

F O R M E . — Ces grains sont recticurvilignes, p o l y é d r i 
ques, à facettes nondireuses ( jusqu'à 6-7j, séparées par des 
arêtes larges et brillantes. Ces facettes sont bien visibles. 
Quelques grains (voir f ig . 12) se p r é s e n t e n t avec im con
tour rect icur\ i l igne , laissant voir à la fois une partie de 
leur surface qui est courbe et une autre f o r m é e de facettes. 

D I M E N S I O N S . — Les grains sont de dimensions assez 
variables. iNous avons fait 118 d é t e r m i n a t i o n s , dont les 
résul tats figurent dans le tableau suivant. 

Dimensions des grains en microns. 

GRAND AXE PKTIT AXE 
NOMBRE DE 

DÉTERMINATIONS 

de 2,5 à ô de 2,5 à 5 ;i7 

de 0 à 10 de 6 à 10 55 

de 11 à 15 de 11 à 15 20 

de 16 à 20 de 16 à 20 li 

T R A N S P A R E N C E . El le est faible. 

H i L E . — Quelques grains présentent un bile pi incti-
forme bien m a r q u é (voir fig. 12), central par rapport au 
conlour apparent. L'examen des grains entre n i ç o i s cro i sé s 
conlirnie cette constatation (voir f ig. 13). 

S i 'RiEs . L a m a j o r i t é des grains n'en laissent pas voir. 
Cep(!ndant, en faisant \ar ier la mise au point, certains 
d'cnlre eux présentent une strialion assez nette : il est ainsi 
permis de conclure que les stries sont fines el concentri
ques. C'est ce que nous avons représenté par la figure 12, 
grains a, b, c et d. 

L U M I È R E PorAuisÉE. — E x a m i n é s à travers n iço i s ci'oi-
sés , les grains montrent une croix noire, dont le point de 
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Dessin o r i g i n a l de S. Vlassov. 

Pin. l - , ' . — .Wnidim cVArtucarpiis integrifolia L . 

C ra in s s imples . 

Les ü r a l i i s a, h, c et d p r é s e n t e n t des str ies. 

0 Lr" 

Dessin o r i g i n a l de S. Vlassov. 

Fie. 13. — . ^ lu idou d'Ailucaipui integrifolia L . 

Gra ins s imples 

vus à l a l u m i è r e n a t u r e l l e (en bas) et p o l a r i s é e (en h a u t ) . 



Dessin o r i g i n a l do S. Vlassov. 

Fïfi . 14. — A m i d o n iVArUicarinta iiitcurifolia 1,. 

Gra ins c o m p o s é s . 

Dessin o r i g i n a l de .S. Vlassnv. 
F i f i . 15. — A m i d o n AWrlocarpva intcfirifolia L . 

Gra ins c o m p o s é s 
vus -À la I n n i i ë r p na tu re l l e (en bas) et pol.Trisée (P7i l i an t ) . 
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croisement esl au mil ieu, au hile. E l l e est bien visible 
(voir l ig . 13). 

B. — Grains c o m p o s é s . 

Ils sont f o r m é s par la r é u n i o n de 2 à 8 grains simples 
ayant les m ê m e s dimensions que les grains simples ordi
naires. Les a g g l o m é r a t s de 8 grains sont rares, ceux de 2 
à 5 sont les plus f r é q u e n t s . 

Quelques é l é m e n t s de grains c o m p o s é s p r é s e n t e n t un 
hile central bien visible, punctiforme ou é to i l é , parfois en 
forme d'accent circonflexe. Ils p r é s e n t e n t é g a l e m e n t des 
stries concentriques et fines. L a figure 14 montre des 
grains ayant les diverses part ic idar i tés que nous venons 
de citer. 

L a transparence des grains c o m p o s é s est très faible. 
L e u r examen en l u m i è r e po lar i sée fait apparaî tre de 

belles croix noires en nombre correspondant à celui des 
grains constituants (voir f ig. 15). 

§ IV. — Action des réactifs. 

1. — Action de l'iode. 

A . V A P E U R U ' I O D E . - Pour opérer dans des conditions 
hygroscopiques d é f i n i e s , nous avons suivi la technique de 
Planchon et .luillel avec quelques modifications : 

a) 0" ! d'amidon bien pulvér isé est passé à travers un petit 
tamis de trois mailles par mi l l imèt re car ré , de façon à sau
poudrer u n i f o r m é m e n t d'amidon deux porte-objets ordinaires. 

b) L ' u n est mis dans un exsiccateur contenant de l'acide 
sulfurique concentré et l 'autre dans un exsiccateur ne conte
nant que de l'eau. 

Les exsiccateurs, lutés à la vaseline, sont placés dans l 'é tuve 
Schribaux et Roux réglée à 30°C. 

Après deux heures, les deux porte-objets sont déposés sous 
une cloche d'environ trois litres de capaci té . Sous celle-ci on 
place également un verre de montre contenant, étalé sur toute 
sa surface, 2 gr. d'iode pulvér isé , f̂ e tout est mis à 30°C, où 
la cloche avait sé journé p réa lab lement . 
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Après une demi-heure, nous avons pu observer que dans 
chaque cas l'amidon s'était co loré en gris, mais que la 
coloration était moins forte pour l'amidon sec. 

B. S O L U T I O N D'IODE DANS UN T U B E A E S S A I S . — A d é f a u t 

de l'ancienne cu i l l ère à grain des pharmaciens, comme le 
recommandent Planchon et .luillet, nous avons pesé 5 gr. 
d'amidon bien p u l v é r i s é que nous avons ag i t é s dans u n 
tube à essais avec 10 ce. d'eau d i s t i l l ée , puis avec une 
pipette nous avons a j o u t é une goutte de solution d'iode 
ioduré ( M . Après agitation, le liquide a pris une coloration 
bleue très faible. Par l'addition d'une nouvelle goutte de 
réactif et agitation, on a obtenu une teinte bleue un peu 
plus f o n c é e que dans le cas p r é c é d e n t . E n f i n , après addi
tion d'une t r o i s i è m e goutte, le liquide s'est co loré en bleu 
plus p r o n o n c é encore. Après 5 à 7 minutes, l 'amidon s'est 
préc ip i t é , mais le trouble a pers i s té pendant une heure 
40 minutes. Après trois heures, le liquide surnageant 
l'amidon est devenu parfaitement l impide et de couleur 
j a u n â t r e . Le dépôt était bleu. 

2. — Action de la potasse. 

On sait que les solutions d'alcalis caustiques et spéc ia 
lement celles de potasse produisent le p h é n o m è n e d'hydra
tation de l'amidon, p h é n o m è n e qui se manifeste par le 
gonflement et la dissolution des grains. 

On sait aussi depuis longtemps que la rés i s tance des 
divers amidons à ces réact i f s est i n é g a l e . O n peut ainsi , en 
employant des solutions très é t e n d u e s , r e c o n n a î t r e les 
diverses e spèces de f é c u l e . 

Pour mesurer l'action de la potasse et en tirer d'utiles 
indications pour la diagnose de l'amidon é t u d i é , i l est 
important de d é t e r m i n e r avec une exactitude rigoureuse 
le titre des solutions à employer. 

(1) Cette solution contenait 2 gr. 5 d'Iode et 5 grammes d'iorture de 
potassium dans 1.000 ce. d'eau. 
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C'est à Bellier (7) qiic nous devons d'avoir i n d i q u é le 
tilre de trois solutions typiques devenues classiques et qui 
font aujourd'hui partie do la m é t h o d e officielle d'examen 
des farines. 

Planchon et .luillet ont p e r f e c t i o n n é celte m é t h o d e 
en augmentant le nombre des solutions potassiques 
e m p l o y é e s . Les formules qu'on a d o n n é e s aux solutions 
potassiques Bellier, Planchon et .Tiiillet sont les suivantes, 
p lacées d'après leur richesse croissante en potasse : 

n E S I G N . \ T I 0 N 
A U T E U R S I W.a S O L U T I O N S CO-MPOSIITON 

P L A N C H O N 

et 
n" 4 .Mélange en parties éga le s d'eau et de solu

tion n" 3. 
J U I L L E T n" 3 Contient 100 ce. de réactif n" 1 et 30Ü ce. 

d'eau disli l lre. 
B E I . L I E R n» 2 Contient 100 ce. de réact i f n" 1 et .5 ce. de 

g l y c é r i n e . 

n" 1 Contient 4gr. 35 de potasse, 15 ec. de g l y c é 
rine à 30" et 85 ce. d'eau. 

A . Contient 4 gr. 5 de potasse. 15 ce. dî  g l y c é 
rine à 30" et 85 ec. d'eau dist i l lée . 

B . Contient 4 gr. 75 de potasse, 15 ce. de g l y c é 
rine à 30° et 85 ce. d'eau dist i l lée . 

G. Contient 5 gr. 5 de potasse, 15 ce. de g l y c é 
rine à 30" et 85 ce. d'eau dis t i l l ée . 

I ) . 

l î . 

Contient 6 gr. de polasse, 15 ce. de g l y c é r i n e 
et 85 ce. d'eau dis t i l l ée . 

Contient 7 gr. de potasse, 15 ce. de g l y c é r i n e 
et 85 ce. d'eau dis t i l l ée . 

Les solutions ci-dessus ont été t i trées avec exactitude, 
car un écart de quelques centigrammes suffit à fausser les 
résultats . 

E n observant le mode opérato ire et toutes les p r é c a u 
tions r e c o m m a n d é e s par Planchon et Juil let , nous avons 
obtenu les résul tats suivants : 

Solutions n'' 4 et n" 3. — Elles n'ont aucun effet; les 
grains d'amidon ne sont pas m o d i f i é s et conservent leur 
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forme et leur grosseur initiales; on en aperçoi t toujours 
nettement les contours et les arêtes . L a croix de polarisa
tion est très nette sur tous les grains. Après une heure de 
contact, les grains d'amidon ont bien c o n s e r v é leurs pro
pr ié tés primitives. 

Solution n" 2. — Son action est très faible. L a prépara
tion e x a m i n é e après 1 heure 20 minutes de contact avec le 
réactif montre que la grande m a j o r i t é des grains d'amidon 
conservent leur forme, lein- contour et leurs dimensions 
primitives. Le pouvoir polarisant reste intact : o b s e r v é s 
entre n i ç o i s cro i sés , les giains montrent une croix noire 
qui est très nette. Quelques-uns sont g o n f l é s et dissous, 
mais ils conservent bien leur forme et leur contour. L e 
pouvoir polarisant de certains d'entre eux a disparu. 

E n examinant la m ê m e p i é p a r a t i o n après 24 heures, 
nous p û m e s constater que les grains restaient presque sans 
modification et la préparat ion présenta i t le m ê m e aspect 
qu'après 1 lieure 20 minutes de contact. 

E n f i n , les observations faites sur la préparat ion p r é c é 
dente après 8 jours de contact nous m o n t r è r e n t que la 
m a j o r i t é des grains avaient c o n s e r v é leur forme, leur con-
loiu' et leurs dimensions. L a croix de polarisation restait 
bien visible. 

Quelques grains sont g o n f l é s et dissons, bien que leur 
contour est visible, mais pas avec la m ê m e ne t te té que 
p r é c é d e m m e n t . Ces grains ont perdu leiu- forme primitive 
el le pouvoir polarisant n'existe plus. 

Solution n° 1. — Son actioTi esl plus intense que celle de 
la solution p r é c é d e n t e . 

Certains grains d'amidon gonflent et perdent leur pou
voir polarisant i n s t a n t a n é m e n t , mais ils conservent bien 
leur forme et leur contour; ce dernier prend un aspect 
lu'illant. (Cependant, la grosse m a j o r i t é des grains conscM--
vent lein- forme, leur contour el leur pouvoir polarisant. 
Ensuite , petit à petit, les grains gonflent et leur pouvoir 
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polarisant diminue. Chez les uns la croix de polarisation 
disparait; chez les autres elle devient moins nette. Nous 
pijmes constater ainsi qu'après 40 minutes de contact, 
dans le m ê m e champ observé , i l n'y avait que 22 grains 
gardant une croix noire très nette; après 45 minutes, 
17 grains; après 1 heure 20 minutes, 14 grains; après 
1 heure 55 minutes, 10 grains seulement. 

E n f i n , après 2 heures ^ö minutes de contact, nous 
p û m e s trouver dans d i f f é r e n t e s parties de la préparat ion 
quelques grains qui rés i s ta ient encore à Faction de la 
potasse en conservant leur forme et leur contour. L a net
teté de la croix de polarisation de ces grains était l égère 
ment d i m i n u é e . Les autres grains é ta ient g o n f l é s , dissous 
et leur pouvoir polarisant avait disparu. 

Solution A. — El le agit plus é n e r g i q u e m e i i t que la solu
tion p r é c é d e n t e . Après 5 minutes de contact avec le réac
tif, la plupart des grains n'ont encore subi aucune modif i
cation, mais b i e n t ô t leur rés i s tance au réactif diminue, 
leur structure cristalline se détrui t , leur pouvoir polari
sant s'affaiblit et finit par disparaî tre . Ainsi , après 
20 minutes de contact, dans le champ o b s e r v é , il ne reste 
que 10 grains p r é s e n t a n t encore une croix noire bien 
nette; après 25 minutes, 8 grains; après 30 minutes, 
5 grains et après 35 minutes, 3 grains seulement. 

E n f i n , après une heure, dans toute la prépara t ion , on 
ne peut plus trouver que quelques grains qui rés i s tent et 
p r é s e n t e n t encore la croix noire de polarisation. 

Solution B. — Son action est très rapide. Pendant les 
deux p r e m i è r e s minutes les grains rés i s tent et montrent 
nettement la croix de polarisation. Puis , ils gonflent et 
leur pouvoir polarisant diminue rapidement. I l n'existe 
plus après 10 minutes. Après 15 minutes de contact, tous 
les grains sont g o n f l é s , dissous, mais leur forme et leur 
contour, qui deviennent brillants, restent bien visibles. 
Ayant o b s e r v é les m ê m e s préparat ions , après 5 jours nous 
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c o n s t a t â m e s que l'aspect des grains restait identique à 
celui que nous venons de déci'ire. 

Solution C. — El le agit i m m é d i a t e m e n t et rapidement. 
Le réactif gonfle les grains en les dissolvant. Pourtant ils 
conservent bien leur forme et contour initiaux. Ce dernier 
présente un aspect bril lant. L a disparition du pou\o ir 
polarisant est i n s t a n t a n é e : il n'existe plus après 20-25 
secondes, temps nécessa ire pour monter la préparat ion , 
la placer sur la platine du microscope et faire la mise 
au point. Les contours des grains restent longtemps visi
bles. 

3. — Action de l'eau. 

L'eau froide ne modifie pas l'amidon. C h a u f f é progres
sivement avec l'eau j u s q u ' à 70-80° C . environ, les grains 
d'amidon se gonflent, se d é s a g r è g e n t et donnent finale
ment un liquide visqueux, g é l a t i n e u x , transparent : un 
empois. On sait, depuis les travaux classiques de Maquenne 
et Uoux (31), de M"" (iatin Gruzewska (23), de Samec et 
Mayer (M""̂  Ankora) (40), que l'empois renferme deux sub
stances distinctes par leurs propr ié tés chimiques : 

a) D'une part, une m a t i è r e mucilagineuse, produisani 
la v i scos i t é , mat i ère que retiennent les filtres. E l l e est 
colorable en rouge v io lacé par l'iode et on lui réserve le 
nom d'amylopectine. Depuis les travaux de Samec et de 
Linst / w i k k e r , on la c o n s i d è r e comme résu l tant de la com
binaison d'holosides fortement p o l y m é r i s é s et d'acide 
phosphorique; 

h) D'autre part, une m a t i è r e formant avec l'eau ime 
solution fluide, colorable en bleu par l'iode, et qu'on 
nomme amylose. Cette dernière est une m a t i è r e stricte
ment organique, r é p o n d a n t à la formule ( C j H i o O s ) » , . 

Connne l'ont d é m o n t r é L i p p m a n n et Lintner , cette 
transformation de l'amidon en empois ne s'opère pas à la 
m ê m e t e m p é r a t u r e pour les grains de diverses provenan-
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ces botaniques. Ces savants, i m l é p e n d a m m e u t d'un de 
l'autre, ont d é t e r m i n é , pour d i f f é r e n t e s sortes d'amidon, 
les t empératures exactes de trois points critiques qui peu
vent servir à d i f f é r e n c i e r les amidons, à savoir: commen
cement de gonflement, commencement et a c h è v e m e n t de 
formation d'empois. 

Nous nous sommes b o r n é à é tud ier le commencement 
et l ' a c h è v e m e n t de la fonnatiou d'empois. 

Pour d é t e r m i n e r ce caractère chez les grains d'amidon 
é tud ié s , nous avons opéré de la façon suivante : un 
gramme d'amidon est m o u i l l é avec 5 ce. d'eau d i s t i l l ée 
froide. L e tout est bien m é l a n g é . La masse c r é m e u s e obte
nue est trans\ asée, à l'aide de 45 ce. d'eau froide, dans un 
flacon de .30 ce. de capac i té , à col cyl indrique de 3 cm. 
de hauteur sur 2 c m . de d i a m è t r e . Le flacon (;st p lacé dans 
un vase de Berl in cyl indrique de 500 ce. de capac i té . I l 
contient assez d'eau pour dépasser de 1 cm. le niveau du 
contenu du premier flacon. Le tout est p lacé dans un liain 
d'eau. Pour trouver les tempérât mes de commencement 
et de f in de formation d'empois, nous avons suspendu un 
t h e r m o m è t r e , plongeant dans le flacon contenant l'ami
don, de façon à ce que sa cuvette se trouve à 1 cm. envi
ron du fond. 

Xous avons c o m m e n c é à chauffer doucement et gra
duellement, tout en remuant constamment les liquides 
au moyen d'un agitateur poui' le bain d'eau et du thermo
m è t r e pour le flacon contenant l'amidon. 

Pour chaque d e g r é d'augmentation de la t empérât m e, 
nous avons pré levé une goutte de liquide renfermant 
l'amidon et nous l'avons e x a m i n é e au microscope. 

>ous avons c o n s t a t é que quelques grains commencent 
à gonfler et perdent leur pouvoii- polarisant à 56°5 C et 
que la t e m p é r a t u r e de commencement de formation d'em
pois est de 75° C ; la t e m p é r a t u r e d ' a c h è v e m e n t d'empois 
est de 79°8 C . .\ cette t e m p é r a t u r e , tous les grains sont 
g é l i f i é s et leur pouvoir polarisant a disparu. 
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Dans les différenles parties de la préparation, nous 
avons vil 2-3 ijrains qui résistaient encore. 

E u se basant sur les données de Lippnuuiii, nos expé
riences permettent d'établir que la température de com
mencement de formation d'empois pour l'amidon du Jac
quier se trouve entre celle de t'aniidoii de sarrazin (68"75) 
et de celle de l'amidon de gland (77°5). Il en est de même 
pour la température d'achèvement d'empois (amidon de 
saiiazin à 71 "20, celui de yland à 87"5ö il). La durée de 
l'expérience est de 3 iieures 35 minutes. 

§ V. — Action de la diastase. 

Pour cette étude nous avons employé Tamylase de Merck 
(Darmstadt). 

Comme l'hydrolyse de l'amidon cru par des ferments 
amylotiques exige plusieurs seniaiues, nous avons t)péré 
sur l'empois en utilisant la technique suivante : 

Un gramme d'amidon est délayé dans 3 ce. d'eau. Le 
lait d'amidon formé est versé par petites portions dans un 
flacon de 50 ce. de capacité, contenant 30 ce. d'eau bouil
lante, puis soumis à l'ébuUition pendant 10 minutes, pour 
transformer l'amidon en empois. Après refroidissement du 
liquide à 55° C, on ajoute 3 ce, d'eau tiède, contenant 
0 gr. 1 d'amylase; puis on a porté au volume de 50 ce. à 
l'aide d'eau à 55°. Le flacon a été maintenu à une tempé
rature de 60 à 65° C, en employant le même dispositif que 
celui, dont on s'est servi pour étudier l'action de l'eau. 
D'autre part, on a préparé une série de tubes à essais con
tenant chacun un ce. d'eau et une goutte d'iode ioduré. 
Toutes les 2-3 minutes on a prélevé dix gouttes d'empois, 
qu'on a mises dans un tube à essais. De cette façon, on a 
obtenu une série de teintes, passant du violet au jaune par 
le bleu, le bleu clair et le bleu très clair. On a ainsi con
staté que l'hydrolyse complète d'un gramme d'amidon étu
dié, par 0 gr. 1 d'amylase exige 38 minutes. 
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§ VI. — Diagnose de l'amidon du Jacquier. 

L'élude de l'amidon du Jacquier nous a permis d établir 
les caractères essentiels sur lesquels on peut se baser pour 
le distinguer d'autres amidons. 

Ces caractères sont les suivants : 

1° Forme des grains simples : polyéch'i(|ues; 
2° Nombre de facettes : jusqu'à 7; 
3° Petitesse de certains grains : 2,5 microns; 
4" Aucun grain ne dépasse 20 microns; 
5° Rareté des grains présentant un hile; 
6° Aspect des grains composés; 
7° Résistance à la potasse : il faut, pour obtenir une attaque 

immédiate, arriver à la solution « C », contenant 5,5 de 
potasse; 

8° Facilité de confusion avec les amidons à grains polyé
driques et isométriques qui constituent le groupe « Riz ». 

Il nous a paru Irrs utile d'attirer l'attention sur cette 
dernière propriété, qui présente une grande importance, 
surtout au point de vue pratique. 

Le ^iioupc, << Riz » est caractérisé par des giains tous 
assez ])ctits, anguleux, polyédriques et isométriques. Ce 
groupe contient les fécules de Corossol, d'ipomea niam-
mosa, d'Alocasia iiulica, de Manioc, dWrtocarpas incisa 
var. apyrena, d'Arfoaupas incisa var. Seininifera, de Riz, 
de Millet et de Maïs. 

Passons rapidement en revue les caractères essenlicîls de 
ces amidons, caractères qui permettent de les différencier 
de l'aniidon du .lacquici'. 

Le jéactif potassique el la lumière polarisée nous ren
dront de grands services. 

Amidon de Corossol. — Ses grains sont, dans l'ensem
ble, plus petits que ceux de l'amidon de .lacquier. Leur 
taille est variable : ceux de 3 à 7 microns sont très fré
quents; les grains de 5 à 10 nacrons dominent. Les grains 
de 10 microns dominent dans le Jacquier; ils sont relati-
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vement rares dans le Corossol. Ceux de 11 à 15 microns 
sont assez fréquents dans le Jacquier, tandis que dans le 
Corossol ils sont très rares. Enfin, chez le Jacquier on peut 
trouver (rarement) des graius de 16 à 20 microns; ils 
n'existent jamais dans le Corossol (voir le tableau des 
dimensions des grains simples du Jacquier). 

Le hile n'est visible que sur quelques grains : il est 
punctiforme. Les stries sont invisibles. Les grains compo
sés de Corossol sont irréguliers et constitués par des grains 
nombreux et généralement petits. 

Ces deux amidons se comportent très différemment sous 
l'action de la potasse. Les grains de Corossol se gélifient 
très rapidement ot presque totalement sous l actiou de la 
solution n" 1, tandis que ceux du Jacquier ne s'altèrent 
qu'après 40 minutes de contact (voir les détails de l'action 
de la solution n° 1); pour la dissolution instantanée il faut 
aller jusqu'à la solution C. 

Amidon d'Ipomea inammosa. — Les grains soul plus 
anguleux, les laces arrondies, plus rares et moins nettes. 
Lenrs dimensions sont, en général, très petites (2 à 4 mi
crons) et ne dépassent pas 12 microns. Le hile est invisible 
et l'on ne peut le déceler même au moyen de réactifs (la 
vésuvine). Les stries sont invisibles. Les niçois croisés don
nent une croix sur tous les grains, mais difficilement visi
ble. La distinction de l'amidon du Jacquier est très facile 
par l'action de la potasse. Les grains d'amidon d'Ipomea 
s'altèrent rapidement sous l'action de la solution n" 1; ceux 
du Jacquier exigent la solution C. 

.l/(iidofï d'Alocasia Uidiea. — La forme des grains est 
polyédrique et rappelle celle du Riz. Leur taille varie de 
4 à 6 microns en moyenne; O T I en trouve, mais très rare
ment, qui mesurent 3 microns. Le liile et les stries sont 
invisibles. 

La croix do polarisation n'existe pas quand les niçois 
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sont croisés à 90°. Les plus gros grains la présenlenl, mais 
seulement quand les niçois sont croisés à 45". 

La résistance à la potasse est un peu plus forte que celle 
de l'amidon du Jacquier. Pour l'amidon d'Alocasia, la 
solution C provoque une gélification rapide, et la solution 
E une gélification immédiate avec disparition des grains: 
poin- l'amidon du Jacquier la solution B altère déjà rapi
dement les grains et la solution C les goid'lc et les dissout 
immédiatement. 

Amidons de Manioc, de Patate douce, de » 'l'accu pinna-
tifida », (f(( AmorpiwphaUis campaniJatus et sativus », 
d\( Anim » et de « ('ycas ». — Tous ces amidons diffèrent 
de l'amidon du Jacquier par la grosseur des grains. Ainsi, 
les plus gros grains du Manioc atteignent 20-25, même 
29 micions (Wiesner 47): ccu\ de la Palate douce, 35-40 
microns; du Tacca pinnatifida, 15-25 micions: de r . lrum 
serpentaire, jusqu'à 22 microns et du Cycas, de 5 à 35 
microns. 

Alais la disliuctiou est surtout facile par l'action de la 
potasse. 

Les grains des ;uTiidons cités, sauf ceux du (lycas, s'al
lèrent et se gonflent rapidement sous l'action de la solu
tion n" 1. Pour obtenir une attaque intense de l'amidon de 
Cycas, il faut recouiir à la solution C, alors que celui du 
Jacquier, sous l'aclion de la même solution, se gonfle et 
se tlissout immédiatement. 

Aii}idons d'« Artocnrpas incisa var. upyvena » et d"« i4r-
tocarpns incisa var. seininifera ». — D'après leur forme 
et leur dimension, ces amidons ont une grande analogie 
avec celui du Jacquier, mais ils diffèrent très nettement 
j)ar la résistance à l'action des solutions potassiques, et 
c'est là un excellent caractère différentiel entre les trois 
amidons. Les grains des deux premiers sont gélifiés instan
tanément sous l'action de la solution n° 1. alors que ceux 
du Jacquier, pour ol>tenir le même résultat, exigent la 
solution C. 
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-Imidon de liiz. — La distinction d'avec l'amidon du 
Jacquier se fera : 

n) par la forme des grains, qui sont polygonaux, le plus 
souvent penlagonaux, avec des arêtes vives et des angles 
accentués; 

5) par leur dimension, qui est de 4 à 8 microns' en 
moyenne; 

c) par les giains composés, qui sont formés par la réu
nion d'un plus ou moins grand nombre de grains simples, 
jusqu'à 32 et même plus. 

Nous devons noier que nous avons trouvé ces grains 
dans l'amidon obtenu par grattage de graines tie Riz, alors 
que l'aniidon de Riz llemy (de Wygmael) sui' lequel nous 
avons fait les essais a\ec des solutions potassiques ne reii-
fei'ine presque pas de graius composés. 

Le caractère dislinclif le plus sûr est la potasse. 
Sous l'action de la solution n" 1, le pouvoir polarisant 

commence à disparaître après 10 minutes et il n'existe 
plus après 1 lieure 15 minutes. La solution A le fait dis
paraître en 30 minutes et la solution B en 10 minutes. 
L'action de ces trois solutions est df)nc à peu près analogue 
S U I ' les deux fé(-ules. Il en est autrement des solutions C et 
D. Celles-ei attaquent vivement l'amidon de Riz. sans lou-
lefois le détruire immédialement. Seule la solution E pro
voque ce résultat. 

L'amidon du .lacquier se gélifie au bout de quinze minu
tes sous l'action de la solution B et instantanément sous 
celle de la solution C. 

Quand on soupçonne le mélange des amidons de Riz et 
de Jacquier, il suffit de traiter les préparations |)ar les 
solutions B et C et de les examiner entre les niçois croisés. 

Amidon de Millet - Pour nos expériences, nous avons 
utilisé les graines de Millet du commerce. 

La forme des grains d'amidon est régulièrement polyé
drique. Les dimensions varient depuis le grain minuscule 
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de deux microns jusqu'à celui de 14.5 microns; les plus 
nombreux mesurent de six à neuf microns. 

(Quelques grains présentent un liile central punctiforme 
(ju eu fente parfois étoilé. 

Les stries ne sont perceptibles que sur quelques grains 
en faisant vaiier la mise au point. Elles sont fines et con
centriques. 

La croix de polarisation est très nette, sauf sur les très 
petits grains. Ses branches se croisent au milieu des 
gi-ains, 

Les grains composés sont les plus caractéristiques. Ils 
sont constitués par un grand nombre de grains simples 
formant des amas. .\ous avons l'ait un mélange des ami
dons de Mille! e| de .lacquier. L'examen de ce mélange 
au microscope jx'imet immédiatement de constater la dif
férence très marquée eiitie les grains composés du Jac
quier et les amas du Millet. 

La résistance à la potasse est un peu plus forte. D'après 
nos expériences, la solution n° 1 agit sur l'amidon de la 
faç(jii suivante : diiranl les 30 premières luinutes, les 
grahis ne subissent aucune modification, conservent leur 
forme, leur giosseur et montrent une croix n(jire nette
ment visible. Durant les 40 minutes qui suivcMit, la très 
grosse majorité des grains examinés gonflent, prennent 
des dimensions de plus en plus notables et finissent par 
perdre leiii' pouvoir polarisant. Seuls quelques grains mon
trent la croix noire. Enfin, 15 minutes plus tard, le pou
voir jxjlarisani n'existe ])lus: tous les grains sont gonflés 
et gélifiés. Donc la gélification complète du grain se fait 
au bout d'une heure 25 inimités de contact avec le réactif. 

La solution \ fait disparaître le pouvoir polarisant après 
25 minutes eux iron et la solution B après 17 minutes. 
Pendant les dix premières minutes pour la solution A et 
les cinq premières minutes pour la solution B, la lumière 
polarisée donne une croix noire très nette. L'action de la 
solution C est à peu près analogue à celle qu'elle a sur 
l'amidon de Jacquier. 
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Amidon de Maïs. — Pour nos essais, nous avons 
employé le Alaïs du commerce, avec lequel nous avons 
préparé de la farine. 

L'amidon de Maïs est constitué par des grains simples 
et composés. 

La forme des grains simples est polyédrique, arrondie 
ou ovoïde. 

Leurs dimensions varient entre les limites suivantes : 
2.5 à 5 raierons pour les petits grains qui sont relative
ment rares; 7 à 25 microns pour les moyens : les plus nom
breux de ce dernier groupe ayant 10 à 18 microns; 26-27 
microns pour les plus gros, qui sont peu fréquents. 

Le hile est généralement invisible. Quand on peut le 
distinguer, il est en fente, en étoile ou punctiforme. I l est 
placé au centre du grain. Les stries sont le plus souvent 
invisibles. La lumière polarisée donne une croix bien appa
rente. 

L'amidon de la partie externe (albumen corné), au con
traire, résiste bien. 

L'amidon du Maïs diffère de celui du Jacquier par la 
forme et les dimensions plus grandes de ses grains, par la 
présence de grains composés réunis en amas et par l'action 
très irrégvdière de la solution de potasse n° 1 sur les diffé
rents grains d'amidon du Maïs. 

L'action des solutions A, B et C est pratiquement ana
logue poiu- les deux amidons. 

CONCLUSIONS 

Il résulte de notre étude que le Jacquier est un arbie 
utile à la fois par son bois et par ses fruits. 

Son bois, résistant et de densité moyenne, se travaille 
bien et peut être poli. I l est donc utilisable pour des usages 
extrêmement variés et conviendra également pour la con
struction des charpentes, la charronnerie et la menuiserie. 
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L'éhéniste pourra également tirer les plus jolis effets de 
la belle cotdeur jaune foncé qu'il prend, avec le temps, 
au contact de l'air. 

Ses fruits que, dans de nombreux pays, les indigènes 
utilisent déjà largement dans leur alimentation, possè
dent, grâce à leurs 40 % environ de fécule, une réelle 
valeur mdritive. I l semble bien qu'à ce point de vue le 
Jacquier puisse être mis sur le même pied que l'Arbre à 
Pain et le Faux arbre à Pain, sur l'iidérêt desquels Goos-
sens (25) et J . Pieraerts (35) ont déjà insisté. 

En raison de ces avantages, la culture du Jacquier doit 
être propagée partout où les conditions du sol et le climat 
permellent d'atteindre un bon rendemeid, c'est-à-dire sur-
toiil dans les vallées chaudes où le sol est profond et 
humide 

On peut le planter en allées le long des routes et à pro
ximité des villes et des villages. Ces plantations attireront 
et fixeront la population indigène. Elles donneront, sans 
grand travail, aux honmies et aux animaux, un aliment 
nutritif et un abri contre l'ardeur du soleil tropical, mais 
quelques précautions seront à prendre confie la chute des 
l'i'uils. 

Les plantalious de .lacquiers aux environs et m ê m e dans 
les villes donneront à la population pauvre un aliment à 
bon marché, comme c'est le cas au Brésil et dans d'autres 
pays que nous avons déjà cités. 

Le Jacquier peut servir aussi pour le reboisement. 11 
semble que sans gros inconvénients on pomTait astreindre 
les chefs de villages à reboiser chaque année ime certaine 
étendue de terrain, en donnant, à titre d'encouragement, 
des primes à ceux qui feraient les plantations dans les 
meilleures conditions. 

Le Jacquier est une plaide d'un irdérêt économique 
incontestable et qui doit retenir l'allention des agronomes 
coloiriaux. 
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