
REVUE TRIMESTRIELLE 

DE

L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMATEURS 

DE CACTÉES ET PLANTES GRASSES

84, RUE DE GRENELLE - PARIS - VIIe
Compte de Chèques Postaux : Paris 5406-36

A b o n n e m e n t a n n u e l : F R A N C E  1 .0 0 0  francs

E T R A N G E R  1 .2 0 0  francs

N° 51 
250 francs

Octobre 1956 
11e ANNÉE

Phot. DAVID-BOUDET



ASSOCIATION FRANÇAISE DES AMATEURS 
DE CACTÉES ET PLANTES GRASSES

PRÉSIDENT-FONDATEUR

A. BERTRAND, Correspondant du Muséum.

COMITÉ D’HONNEUR

Chanoine P. FOURNIER, Professeur A. GUILLAUMIN, L. VATRICAN, C. BACKEBERG, 
W Taylor MARSHALL, Professeur J. MILLOT.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bureau :

Président : J. MARNIER-LAPOSTOLLE, Correspondant du Muséum.
Vice-Présidents : | GASTAUD. M RIFF, Dr SOULAIRE 
Secrétaire-Trésorier : E VEAU 
Secrétaire-Rédacteur : J. CALLE.
Editeur-gérant de la Revue : J. TESSIER.

Membres du Conseil :
A. BERTRAND, J. BOYER, R. KUNSTMANN, P. MARIE, G. RICHARD, H. ROSE,

A. BOSSHARD, D. GEFFRAY et Dr J. CAILLIÉ.

Si vous voulez une réponse à vos lettres 
Joignez une enveloppe timbrée

Tous c h a n g e m e n ts  d 'a d re s s e  d o iv e n t  ê tre  a c c o m p a g n é s  de  la  d e r 

n iè re  é tiq u e tte  et de  30 fran cs  en  tim b re -p o s te .

CORRESPONDANCE A ADRESSER OBLIGATOIREMENT

Adhésions, Renseignements, Trésorerie, Administration :
M. le Secrétaire Général de CACTUS, 84, rue de Grenelle, PARIS (7e).

Rédaction de la Revue, articles à publier, Bibliographie, Annonces, distributions de plantes 
et graines : |. CALLÉ, Rédacteur de CACTUS, 28, avenue des Gobelins, PARIS (13e).

SOMMAIRE DU NUMERO 51

Quelques Peropegia de l'A frique Orientale, P. O. BALLY.

Résurrection d'Euphorbia leuconeura Boissier, J. MARNIER-LAPOSTOLLE et J. LEANDRI

La division du genre Cleistocactus, F. BUXBAUM.

Description de Conophytum marnierianum, TISCHER et JACOBSEN nov. spec.

Images de la végétation des Cactées péruviennes, Professeur Dr W . RAUH. 

Construction et aménagement d'une serre, G. RICHARD.



QUELQUES CEROPEGIA 

DE L'AFRIQUE ORIENTALE

Peter R.-O. BALLY Coryndon Muséum, Nairobi (Kenia)
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L es C ero p eg ia , à fleurs é tra n g es en form e d e la n tern e , so n t bien c o n n u s d es a m a 
teurs d e  S u cc u le n te s . C e so n t g é n é ra le m e n t d es p lan tes gr im p an tes, c er ta in es  ch a rn u es, 
d 'a u tres h e r b a c ée s  qui c o n v ien n e n t parfa item en t pour la cu ltu re  en  serre  tem p érée. L ’une  
d ’e lle s  C e ro p e g ia  w o o d i  e st d ev en u e  in d isp en sa b le  : se s  ra c in es  tu b éreu ses rep résentent 
un porte-greffe  idéal pour les d é lic a te s  e sp è c e s  de  S ta p é liée s . O n voit so u v en t d a n s les  
c o lle c tio n s  C e ro p e g ia  sa n d e r s o n n i  don t les  g ra n d es  fleurs d e  te in te  vert-b lan ch âtre  ont 

les lo b e s  d e  la co ro lle  qui s 'é la r g isse n t en  d a is  â form e de parach u te . C e ro p e g ia  f u sca  et 
d ic h o to m a  o r ig in a ires d e s  C a n a ries d o n n en t d e s  ra m ea u x  qui peu ven t a tte in d re  1 m  de  
haut. L es tig es d e  C e ro p e g ia  s ta p e lio id e s  son t d e n té e s  et ra m p a n tes c o m m e  c e lle s  de  

n o m b reu ses  S ta p é liées , les lo b e s  d e  la co ro lle  n e  so n t p as réu n is  en tre  e u x  par leur so m 
m et, c o m m e  d a n s les au tres e sp è c es , m a is au co n tra ire  largem en t d ivergen ts. S e u le s  un 
très petit n o m b re  d 'e sp è c es  se  ren co n tren t d a n s les  c o lle c tio n s  : C . b a r k ly i, C . d eb ilis , 
C. e le g a n s , C . h a y g a r th ii ,  C. m o n te ir o a e , C . ra d ic a n s , C. re n d a llii, C. s im ilis .

La lim ite  de  d istr ib u tion  du gen re  C erop eg ia  s 'é ten d  à travers le  c o n tin en t africain  

jusqu 'au  S a h a ra  m érid ion a l; il com p ren d  a u ssi les île s  C a n a ries, M adagascar, l ’A rab ie , 
l ’Inde, la M ala isie , la C h in e, les île s  d e  la S o n d e  ju sq u ’à  l'île  T im or.

O n c o n n a ît  en v iron  130 e sp è c es  a fr ica in es, m a is  ce  n o m b re  e s t  ap p roxim atif ca r  la 
n o m en c la tu re  du gen re  est a ssez  con fu se . A  la su ite  d ’un e rév ision  r écen te  de 36 e sp èces  
d écr ites  et c ro issa n t en A frique tro p ica le  A .-A . B ullock  (K ew , Bull. 1032, 424, 426; K ew , 
Bull. 1033, 38, 30; K ew , Bull. 1054, 580, 504; K ew , Bull. 1055, 625, 626) en  a réd u it le n o m 
bre d e  30 à 22 esp èces , la d ifféren ce  é ta n t c o n stitu é e  par d e s  sy n o n y m es.

C ette  im p ortan te  sy n o n y m ie  a p lu sieu rs ra iso n s  : les C erop eg ia  so n t d iffic iles à  pré
parer en h erb ier  et c o n stitu en t d e s  sp ec im en s m a l p résen tés; la co ro lle  et la c o u ro n n e  se  
tord en t à la d e ss ic c a tio n  et ne d o n n e n t jam ais d es ex em p la ires  sa tisfa isa n ts. L es prem iers  

au teu rs qui on t eu a é ta b lir  d e s  d ia g n o ses , seu lem en t d ’après d es ex em p la ires  d e sséc h é s ,  
on t é té  p a r ticu lièrem en t h a n d ica p és. P lu s  tard e t jusqu 'à  une époqu e très p roch e d e  nou s  
les n o tio n s  d ’un e n d é m ism e  d es e sp è c e s  très n e ttem en t d é lim ité  a v a it é té  ad m is et de  

n o m b reu ses  p la n tes déjà d é c r ite s  a v a ien t é té  p u b liées par les au teurs; so u s  d es n om s  
n o u v ea u x  ils n ’a v a ien t p as p ensé  que la p résen ce  d e  c er ta in es e sp è c es  p ou vait être  p os
s ib le  d a n s d e s  r ég io n s très d is ta n te s  les u n es d e s  au tres.

Enfin , les form es, d im e n sio n s  et co u leu r  d e  la co ro lle  d ’un e seu le  esp èce , paraissent  
différer d ’une fa ço n  a ssez  im p ortan te; A .-A . B ullock  su g g ère  m ê m e  la p ossib ilité  d ’un 

p o ly m o rp h ism e  floral.

K. S chumann (E ngl, et P ra n tl, N at. P flan z. F am . IV-2, 270 [ 1897]) sép a re  le genre  en  
3 se c tio n s , d 'a p rè s  la stru ctu re  d es lo b es d e  la coro lle .

S ect. I : L y s a n th e  : lo b es  lib res, é ta lé s  ou  b r ièv em en t réfléch is.

S ect. II : P h a n a n th e  : lo b es  c o n n é s  au so m m et, ra rem en t lib res à un  stad e  a v a n cé , 
de flora ison , tou jou rs ér igés, jam ais é ta lé s .

S ect. III : O m b r o s k e p e  : lob es largem en t tr ian gu la ires, réu n is  en tre  eu x  par 2 c ô tés , 
é tro item en t c o m p r im és à la b ase  en une large et é tro ite  lan ière. F leur en form e d e para

chute.

H. W e r dermann d a n s sa rév ision  d es e sp è c es  d e  l'A frique tro p ica le  (E ngl. Bot. 
Jahrb. 70, 207 [1939]) co n sid ère  q u ’un e c la ssifica tio n  p h y logén étiq u e  e st p rém atu rée  étan t  
d o n n é  la c o n n a issa n c e  très in co m p lète  d es ca ra c tèr e s  in d iv id u els  d e  la stru ctu re  florale. 
II d o n n e  un c lef prov iso ire , u n iq u em en t d a n s le but d' identifier les e sp è c es  et il rep ré 
sen te  les c o u r o n n e s  d es 53 ty p es déjà co n n u s, d ’ap rès les é ch a n tillo n s  d ’herbier.

Il n ’est p as e n co re  b ien  cer ta in  si c ’e st sur la co ro lle  ou  su r  la c o u ro n n e  q u ’une  
future c la ssifica tio n  du gen re  d ev ra it ê tre  b asée.

D ’un c ô té  une re la tion  in d iscu ta b le  e x is te  en tre  la stru ctu re  d e  la co ro lle  et d e  la  
co u r o n n e , d e  l ’au tre  c ô té  l ’a u teu r  peut co n c lu re , ap rès avo ir  étu d ié  une tren ta in e  d 'e s 
p èces d e  l ’A frique o r ien ta le  sur du m a térie l v ivan t, qu e la c o u ro n n e  e st m oin s su jette  à 

va r ia tio n s qu e la c o ro lle; d a n s ce  c a s  une c la ssifica tio n  par S e c tio n s  s ’é ta b lira it plutôt 
su r les c a ra c tèr e s  de  la co u ro n n e .

E n résu m é , n o u s ne c o n n a is so n s  e n co re  que b ien  peu de  c h o se s  sur les C eropegia , 
leur d istr ib u tion , leur var iab ilité  sp écifiq ue et leur com p o rtem en t. S u rto u t, nou s ne possé-
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EXPLICATION DES FIGUES
A. — Rameau fleuri.
B. — Fleur épanouie dont le renflement basal a été coupé pour montrer la couronne.

1. lobes de la corolle, réunis à leur extrémité.
2. cils vibratiles.
3. gorge à orifices en forme de poches.
4. tube.
5. renflement basal de la corolle.
6. couronne.
7. lobes du calice.
8. pédicelle.
8a. pédoncule.

C— Section longitudinale de la couronne,7. 
lobes du calce.

8. pédicelle.
9. renflement basal de la corolle.

10. ovaire.
11. couronne extérieure (rudimentaire).
12. colonne staminale.
13. couronne stigmatique (les stigmates sont constitués par des cavités à l'intérieur de la 

couronne).
14. masses polliniques.
15. cornes externes de la couronne interne. 
16. cornes internes de la couronne interne.

D.—  Follicule mûr prêt à laisser échapper les graines.
E. —  Graine munie de sa touffe de poils soyeux.



d o n s p a s u n m a térie l su ffisant sur leq uel on  p u isse  se  b aser  pour é ta b lir  un e c la ss ifica 
tion  co h é re n te  du genre.

L es d escr ip tio n s  illu strées d es C erop egia  d ’A frique o r ien ta le  qui c o m m en ce n t d a n s  
ce  n u m éro  d e  « C a ctu s » o n t pour but d e  co n tr ib u er  à  l ’é tu d e  d escr ip tiv e  e t figu rative  de  
ce  gen re  en v u e  d e  le faire m ieu x  con n a ître , e t au ssi, pour fam iliar iser  l ’a m a teu r  d e  
S u cc u le n te s  ou  d e  p lan tes trop ica les, a vec  c er ta in es  e sp è c es  d e  C erop egia  e n c o re  in c o n 
n u es en cu lture.

U n e descr ip tion  d é ta illée  d e  la fleur d e  C erop eg ia  e t d e  se s  fo n c tio n s  e st n écessa ire  

pour m ieu x  com p ren d re  les c a ra c tèr e s  d e  c e  gen re  in téressan t.

L a c o u ro n n e  d es C erop egia  e st très se m b la b le  à ce lle  d e s  S ta p é liée s  e n  ce  qui c o n 
cern e  la s tru ctu re  e t le  m é c a n ism e  d e fécon d ation .

T o u s c eu x  q u i son t in té re ssés  par ce  su jet feron t bien d e  lire l ’in trod u ction  d e  « T h e  
S ta p e liee s  » l ’o u v ra g e  b ien  con n u  d e W hite et J. S loane. La co ro lle  to u tefo is  e s t  b ien  
différen te , e lle  form e un p iège  in gén ieu x  et s é le c t if pour les in se c tes  sp éc ifiq u es q u i effec 
tu en t la  po llin isa tion .

E n b o u to n , la p lupart d e s  fleurs d e  C erop eg ia  so n t v ert-b la n ch â tre  p ic tées  ou str iées  
de brun so m b re , m a u v e  fon cé  ou m arron ; e lle s  so n t d iffic iles à d istin gu er  du feu illage  
de la p lan te  et d es b u isso n s qui serv en t d e  su pp ort au x  ra m ea u x  grim p an ts. C et a sp ect  

se  m odifie  a u ssitô t que la fleur s ’ou vre; b ien  qu e les lob es d em eu ren t réu n is p ar leur  
so m m et, ils  se  plient à a n g le  a igu  en  arrière  d e  leur lign e m éd ia n e  e t m on tren t la cou leu r  
b rillan te  et c o n tr a stée  d e  leur face in tern e. L es m a rg es e x tér ieu res  d e s  lo b e s  so n t q u el
q u efo is g a rn ies  d e  petits p o ils v ibr a tile s  très fins, en  form e d e  m a ssu e , qui s 'a g iten t à  la 
m o in d re  brise. L es in se c tes  a ttirés par ce  leu rre op tiqu e se  tro u v en t, a lo rs , à l ’en trée  d ’un 
e n to n n o ir  c o n d u isa n t par un  tub e rétréc i vers la b ase  d ila tée  d e  la fleur.

Ici, les o rg a n es o lfactifs so n t so llic ité s  e t  in c ite n t à a ller p lu s a v a n t, c a r  la cou ro n n e  
é m et o rd in a irem en t un parfum  léger  m a is  a ssez  pén étran t. L es in se c es   a insi in v ités  

à p én étrer  d a n s  le  tu b e (ce  so n t, e n  A frique or ien ta le , d e s  p e tites  m o u c h e s  d e  la fam ille  
d es O sc in id a e) d o iv en t con tin u er  leur trajet ju sq u ’à ce  q u ’e lle s  a tte ig n en t la c o u ro n n e  
car le tu b e  e st pourvu de poils très fins d ir ig és v ers le b as et e m p êch en t le  v is iteu r  de  
retou rn er en  arrière  et c e c i ju sq u ’à  ce  que le travail d e  p o llin isa tion  so it a ccom p li.

La co ro lle , se  flétrit en su ite ; les  p o ils r a id es s ’a m o llissen t et se  c o u rb en t vers le haut; 
les m o u c h e s  p eu ven t d o n c  sortir  du tube; en outre , d è s  qu e la fleur fa n ée  to m b e , ils  
trou ven t un e d e u x iè m e  so r tie  par l ’or ifice  basal.

L es fo llicu les —  c 'e s t  a in si que se  n o m m e n t les  fruits —  so n t tou jou rs d isp o sés par  
paires et on t la form e d ’u n e  lon gu e  corn e; ils c o n tien n e n t de  n o m b re u ses  g ra in es p lates  
e n ca d rées  d ’u n e  bordu re m e m b ra n eu se  et pou rvu es d e  tou ffes d e  p o ils  b r illan ts qui ne  
diffèrent en  rien  d es fruits e t g ra in es  d e  S ta p é liée s  e t  de  b ien  d ’a u tres tr ib u s de  la g ran d e  
fam ille  d e s  A sc lép ia d a cées.

Le plan ad op té  d a n s ce  travail pour la d escr ip tion  d es e sp è c es  e s t  b asé  sur le  fait 
que fréq u em m en t d es c o ro lle s  d e  form es, d e  p rop ortion s et d e  co u leu r  très d ifféren tes  
p o ssèd en t d es co u r o n n e s  presque id en tiq u es et c o n stitu en t a in si d e s  g ro u p es n atu rels.

(A suivre.)
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RÉSURRECTION

de l'EUPHORBIA LEUCONEURA Boissier

J. MARNIER-LAPOSTOLLE

Correspondant du Muséum,
Directeur du Jardin Botanique « Les Cèdres » 

et

J. LEANDRI

Sous-Directeur du Laboratoire de Phanérogamie du Muséum

Fig. 1. —  S o m m e t  d ’un e tige  fleu rie  d e  la plante c o n n u e  dan s les se r re s  d 'Europe s o us 

le n om  de E . lo p h o g o n a  (X 2).
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K. Boissier, qui a étudié le genre Euphorbia clans le monumental Prodomus de De 
Candoi.ee, a décrit en 1862, sur des échantillons vivants rapportés de Madagascar par 
Richard, une espèce nouvelle qu'il caractérisait ainsi (Vol. XV-2, p. 78) :

« 287 - Euphorbia leuconeura caule simplici crasso inferne cylindrico superne incrassato 
spiraliler quadrangulo apice folioso, foliis obovato-oblongis obtusis in petiolum canaliculatum 
atteniiatis nervis secundariis albis, stipulis utrinque ad basin petioli pulviniformibus verticaliter 
elongaiis cristaeformibus biseriatim et scariose fimbriato-laceria, tandem in cristas continuas 
seras angulos caulis coalitis, cymis ad axillas sessilibus tricephalis, foliis ad basin cymae et 
involucrôrum lateralium basi coalitis oblongis concavis viridibus, involucro oblongo-cylindrico 
Iobis spat/uilatis profonde fimbriatis glandants minutas stipitatas transverse ovatas superantibus, 
stylis longis ultra medium coalitis capsula (juniori) subsessili? (i.e.; « frutex, sempe planta 
lignosa, a basi ramosa, plus quam bipedalis » ?) Hab. in Madagascaria {Richard!) Hujus species 
specimen vivant simplex, 4-pollicare, herbaceum. pennae anserinae crassitie descripsi, sed. 
ex amicissimo Decaisne in litteris tandem pedalis et longior evailit, crassitie degiti, habita 
E. lophogonae similis? Folia cum petiolo 5-6 pollices longa, 18-20 lineas lata. Cristae stipulares, 
1 1/2 lineas, verticaliter longue, lineae 3/4 altae. Involucrum angustum 3 lineas longum, 15-20 flo- 
rum. Folia floralia eo breviora cito mariescenlia. Bracteolae interflorales, apice sub-exsertae. 
Involucri forma a specie sequenti distinctissima [v.v. {i.e. visa viva) ab horto parisiense sub 
nomine E. lophogonae benigne communicata]. »

La plante originale ayant disparu en culture et aucun spécimen-type n'ayant été 
conservé en herbier, il était devenu très difficile de l'identifier, et l’un de nous la plaçait 
même encore il y a peu de temps (E. Ursch et J. Leandri, les Euphorbes malgaches 
épineuses et charnues du Jardin Botanique de Tsimbazaza, Mém. de l'Institut Scienti
fique de Madag., Ser. B, t. V, 1954, p. 130) parmi « les espèces insuffisamment connues » 
(en signalant toutefois sa ressemblance avec l'Euphorbia neohumberti).

Cependant l’autre auteur de cette note (J. Marnier-Lapostolle) a été vivement 
frappé au cours de nombreuses observations, par la nette affinité qui existe entre les 
spécimens cultivés partout dans les serres d' Europe sous le nom de E. lophogona (spé
cimens correspondant à une photographie publiée dans le splendide ouvrage de White, 
Dyer et Sloane : Succulent euphorbiae of South Africa, t. 1, 1941, p. 19-20, sous le nom 
de E. lophogona), avec un spécimen figuré dans le travail cité plus haut de Ursch et 
Leandri, pl. XXVIII, sous le nom « d'Euphorbia neochumberti, forme ou peut-être stade 
plus jeune », et cultivé au Jardin Botanique de Tananarive sous le n° 6.

Les caractères de ce dernier, cymes sessiles, cyathophylles ovales, aiguës concaves, 
glandes de l’involucre nettement stipitées, styles soudés, excepté dans le tiers supérieur 
où ils sont libres, et de plus divisés en deux à mi-longueur de la partie libre, feuilles 
longuement atténuées et pétiolées, fimbrilles des crêtes de la tige bisériées, nombreuses 
et distinctes, ces caractères disons-nous sont nets et distinguent bien cette espèce de 
l’Euphorbia lophogona qui a des cymes pédonculées, des cyathophylles étalés au sommet, 
les styles soudés seulement à la base, les crêtes angulaires en lame, etc...

Par contre, ils concordent assez bien avec la description donné par Boissier de 
son Euphorbia leuconeura et nous croyons pouvoir, admettant l'identité spécifique de 
la plante des serres d ’Europe et celle de Tananarive, reprendre ce nom pour la plante 
distribuée dans les serres sous le nom d’Euphorbia lophogona et correspondant 
à la figure p. 19-20 de White, Dyer et Sloane; cette décision est fortifiée par le fait, 
signalé par Boissier dans sa diagnose, que cette plante a été jadis distribuée dans les 
serres par le Muséum sous le nom de E. lophogona. Ce sont ces spécimens qui se sont 
propagés, cependant que le vrai E. lophogona est très difficile à cultiver, même en serre.

Par ailleurs, et contrairement à ce qui a été admis jusqu’ici par l’un de nous sur 
la foi de documents insuffisants (J. Leandri, Cactus N° 32, 1952, p. 44), l'Euphorbia four
nieri Hort. est un synonyme, non de d'Euphorbia lophogona typique de Lamarck, mais 
de l'E. lophogona des serres d’Europe, c’est-à-dire de l'E. leuconeura Boissier. On trouve 
une très bonne description de cette plante dans un ouvrage horticole « Plante de Serres » 
de Bellair et St. Leger, dont la réédition a été faite en 1939. Voici la copie de l’article 
concernant cette plante :
« E. Fournieri (hort.) - E. de M. Fournier - Orig. Madagascar 1894 - Serre chaude.

« Tige simple, mince et arrondie à la base, puis épaissie et pentagonale dans sa 
partie supérieure, d’environ 5 cm de diamètre, présentant 5 ailes munies chacune d'une 
crête formée d' écailles rousses. Feuilles amples, bien étalées, oblongues, atténuées à leur 
base sur un fort pétiole rougeâtre, ondulées, très glabres, vert luisant sur la face, avec 
des nervures secondaires blanchâtres chez les jeunes individus pâles et blanchâtres sur 
le revers, d ’une longueur totale de 20 cm sur 6 à 7 de large, superposées entre les ailes 
de la tige. Fleurs blanches, petites, sessiles, insignifiantes, insérées près du sommet de 
la tige

« L 'E. fournieri est une jolie plante décorative, fort distincte des autres Euphorbes 
et d’une croissance rapide. Elle produit des graines en abondance et se resème d’elle- 
même sur les tablettes où l’on trouve toujours une grande quantité de jeunes plantes. » 

Par ailleurs, on trouve dans la nouvelle édition 1956 du « Dictionary of Gardening 
de la Royal Horticultural Society », la description suivante :

— 84 —



Fig. 2. — Tige fleurie d'un spécimen de la 
même espèce ( x 1 /2).

Fig. 3. — Spécimen appartenant p ro b a b le 
ment à la même espèce (... 121).

Fig. 4. — E. lophogona typique, forme à cya
thophylles blanches.

Fig. 5. — E. lophogona typique, forme à cya
tophylles roses.

Fig. 6. — E. neohumberti, Boiteau ( x 2).
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« E . fo u r n ie r i  : S h ru b  —  stem  sligh tly  angu lar; b r a n ch es  in w h o rls; lea v es rou n d ish , 
o v a te , 1 ft. long , green  w ith  w h itish  v e in s  a n d  red  pe tio les. F lo w er s  w h ite , sm all. 
M ad agascar. N o t tru ly  su ccu len t, but you n g  p lan ts h a ve a fleshy , 5-angled  stem . »

Enfin n o u s ra p p ellero n s ce  q u ’écr iv a it Ed. A ndré d a n s la « R ev u e  H ortico le  » de  
1896 au sujet d e  l'E . fo u rn ie r i  :

« C ette  n o u v elle  et c u r ieu se  E u p h o rb ia cée  a é té  in trod u ite  en  E u rop e par les  so in s  
de M. L ou is F o u r n ie r , le très d istin g u é  orch id o p h ile  d e  M arseille , qu i l ’a va it reçu e , sans  

nom , d a n s un e n v o i d ’O rc h id é e s  p ro v en a n t d e  M adagascar. La p lan te, p résen ta n t l'asp ect 
d es E u p h o rb es ca ctifo rm es, a v ec  un e c o u ro n n e  d e  la rg es feu illes en  plus, fut c o m m u 
n iq uée au  gran d  a m a teu r  d e  C a c tée s  de  C h azay-d ' A zerg u es (R h ô n e), M. R ebut, qui la 
d écriv it so m m a irem en t, d a n s le « L y o n  H o r tic o le  » et la d éd ia  à  M. L. F o u r n ier .

« L ’E u p h o rb ia  fo u rn ie r i  fut a lo rs p lacée  en tre  les  m a in s  d e  M. J . S all ie r , h o rticu l
teur à  N e u illy , qui l ’ex p o sa  l ’an n ée  dern ière  à P a r is  d a n s son  lot d e  p la n tes n o u v elles  (1) 
où e lle  fut très rem arq u ée  par son  asp ec t à la fo is é tra n g e  et d éco ra tif e t où  n o u s l ’a v o n s  
fait d essin er .

« V o ic i la d escr ip tion  qu e j ’en a i prise  su r  le  vif :
« P la n te  g lab re; tige  lig n eu se  à la base, h a u te  d e  3 à  6 d é c im ètres , cy lin d riq u e en  

bas, gr ise , s ’é la rg issa n t en un  r e n fle m en t ch arn u  p en tagon a l, vert, à  5 c ô tes  a m in c ies, 
pou rvu es d ’u n e  crête  ép a isse , co u rte , su b lig n e u se , fa c in iée , rou sse; a ltern a n t a v e c  ces  
a n g les, so n t d es p arties m ép la tes , vert fon cé , portan t les  c ic a tr ic es  a rq u ées d es p étio les  
to m b és, en tre  c h a c u n e  d esq u e lle s  e st u n e  m a cu le  v e rtica le  vert c la ir .

« F eu illes  a ltern es, in sé r ée s  h o r izo n ta lem en t, lo n g u em en t p étio lées, à  p étio le  arrondi, 
ro u g e -b ru n ,  d ép r im é e t vert en  d essu s, à  lim b e  o b o v a le -o b lo n g , lo n g u em en t d écu rren t  
sur le  p étio le , à n ervu e  m éd ia n e  sa illa n te  et arron d ie  en -d essu s, un  peu  e n fo n cée  en -d es
sou s, à  n erv u res pr im aires p resqu e recta n g u la ires , su b é g a le s  e t p ara llè les , a rrêtées av a n t  
le bord  e t g la u c esce n te s  sur le  fond d ’un b eau  vert lustré.

« In flo rescen ces a x illa ir e s  so lita ir e s  ou  en g lo m éru les  p au ciflo res en to u r é es  de b ra c tées  

sca r ieu ses , o v a le s -cu cu llé es , m u cro n ées , en ferm a n t d es fa sc icu le s  d e  p o ils g lan d u leu x  la cé 
rés. Fl. non  o b serv ées . C ap su le  o b lo n g u e , cru sta cée , ren ferm an t q u elq u es g ra in es  arron 
d ie s , à su rface  ch a g r in ée , brun roux.

« C ette  d escr ip tion  prise sur un e p lan te  portant d es g ra in es m û res n e  pourra être  
co m p létée  que lorsque n o u s a u ro n s ex a m in é  un  e x em p la ire  en fleurs. M. R ebut a dit 

lu i-m êm e q u ’il n ’é ta it p as sû r  q u ’e lle  fut n o u v e lle , m a is  il a affirm é q u ’il ne l ’ava it  
ren co n trée  d a n s a u cu n e  co llec tio n  v iv a n te , e t so n  a u to r ité  a d e  la va leu r, car  il e st  

p articu lièrem en t versé  d a n s les  p la n tes q u ’on  app elle  « su cc u le n te s  ».
« l . ’E u p h o r b ia  fo u rn ie r i  e st très in téressa n te  a v ec  sa tige  cy lin d riq u e  à la b a se  qui 

s ’ép an ou it en  un p rism e p en tagon a l 4-5 fo is p lus g ro s qu e lle  et se  d istin g u e  à prem ière  

vue  d e s  E u p h orb es c a ctifo rm es du  M aroc par sa  jo lie  c o u ro n n e  de  feuilles.
« O n la cu ltivera  en serre  tem p érée  c h a u d e  a v e c  u n e  gran d e fac ilité  et c o m m e  la 

p lan te  gra in e  fac ilem en t, on  en ob tien d ra  d es su jets p lus v igou reu x  qu e par le bou turage. »
N ou s c o n sid é r o n s que le  n o m b re  d es crê tes  de  la tige  (4 sur les  sp éc im en s d écrits  par  

B o issier  et sur ceu x  s ig n a lé s  d a n s la R e v u e  H o r tic o le  d e  1895, 5 sur les sp éc im en s  

o b serv és par Ed. A ndré) d oit a u g m en ter  a v ec  l ’âge.
N o u s p e n so n s avo ir  m on tré  q u ’il e x is te  b ien  d eu x  e sp è c es  d ist in c te s  cu ltiv é e s  au jou r

d 'h u i : L ’E . le u c o n e u ra ,  B o iss ier  (E. fo u rn ie r i  H ort., E . lo p h o g o n a  d e s  serres) d écrit  

c i-d essu s , e t le v érita b le  E . lo p h o g o n a  L am k. qui ne d o n n e  m a lh eu reu sem en t p as de  
g ra in es au x  C èd res et ne  se m b le  pas avo ir  é té  jam ais cu ltiv ée  a v ec  su cc è s  en E urope  

a illeu rs q u ’a u x  C èd res et au  M uséum .
La q u estio n  de leur rapport a v ec  1 E . n e o h u m b e r t i ,  d écrit par B o iteau , d a n s le  B u lle tin  

d e  l ’A c a d é m ie  M a la g a ch e , X X IV , 1942, p. 6 et p ro v en a n t d es r o ca ille s  c a lca ires  d e  l ’A n 
kara, au nord  d e  M ad agascar, e st p lus d é lica te . L es pr in c ip a les d ifféren ces qui resso rten t  
de l ’ex a m en  d e s  figures X X V II et X X V III d o n n é es  par U rsch et L eandri, d a n s leur  

travail d e  1954, co n siste n t d a n s les s ty le s  s im p lem en t lo b és  au  so m m et, les cy a th o p h y lle s  

su b a c u m in é es; les  g la n d es  du  c y a th iu m  m o in s  stip itées, les feu illes fran ch em en t e llip 
tiques, à p e in e  a ttén u ées, b r ièv em en t p étio lées.

L' E . n e o h u m b e r t i  typ iq u e a d es in flo rescen ces se  rap p roch an t b ea u co u p  d e c e lle s  du  

g rou p e  V ig u ieri. L es cy a th o p h y lle s  so n t d ’un  b la n c  verd âtre  à  la b ase, ré tréc ies  e t rou ges  
au so m m e t. L es c rê tes  d e s  c ô te s  on t p lu tôt l ’a sp ect d ’ép in es qu e de  fran ges (fig. 7) et, 
c o n tra irem en t au x  d eu x  a u tres esp èces , les  feu illes so n t ca d u q u es e t  les  fleurs n ’appa
ra issen t au x  C èd res que lorsq u e la p lan te  n ’a  p as d e  feu illes. N o u s p en so n s d o n c  que  
l ’E  n e o h u m b e r t i  B o iteau , d o it b ien  ê tre  m a in te n u e  c o m m e  esp èce  d istin cte .

(1) R e v u e  H o r t ic o le  d e  1895 « E.. F o u r n ie r i  a u x  c u r ie u s e s  t ig e s  t é t r a g o n e s ,  c o u v e r te s  d e  p e t i t e s  
f l e u r s  b la n c h e s  » .
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ÉTUDES DU JARDIN BOTANIQUE DES CÈDRES

LA DIVISION DU GENRE CLEISTOCACTUS
D' FRANZ BUXBAUM,

Professeur d’Université, Membre de l'I.O.S.

Le genre Cleistocactus a été créé en 1861 par Lemaire (Lemaire, lllustr. Hort., VIII, 
1861, Misc. 35) avec C. baumannii (Cereus baumannii Lemaire) comme espèce type et 
il en donnait la diagnose suivante :

CLEISTOCACTUS

Tube long de 05-7, limbe compris, sur 0,01 1/2-2 de diamètre dans sa partie la plus large ; 
squames charnues, linéaires-lancéolées, acuminées, longues de 0,007-8/0,001-2 ; les apicilaires 
plus grandes, conformes, d’un rouge plus vif, ne s’étalant pas : c’est-à-dire gorge presque close, 
ne laissant saillir que le faisceau d’étamines, lequel est très exsert ; filaments staminaux coc
cinés, extrêmement nombreux, dont un rang externe (où ils sont fort nombreux également) étroi
tement soudés en un corps compact avec le tube, et réunis tous ensuite en un faisceau très exsert ; 
anthères oblongues, fortement contournées spiralement en une sorte de capitule, style cocciné, 
dépassant les étamines, à 8 divisions. Fleur diurne et ne durant qu’un seul jour (ex. mat. viv.). 
Typ-Spec. : Cleistocactus Baumannii (Lem.) Lem., Cereus Baumannii (Lem).

Certains détails de cette diagnose s’imposent immédiatement à l’attention. D’abord, 
il n’est fait aucune allusion à la structure zygomorphique des fleurs (cependant particu
lièrement accentuée chez l’espèce type C. baumannii où elle se manifeste par l’ouverture 
oblique de la gorge); ensuite, le faisceau d ’étamines très exsert et dépassé par le stigmate 
est donné comme un caractère distinctif, alors qu’il se modifie au cours de l’anthèse; 
enfin et surtout, la structure interne de la fleur, si on fait abstraction de la mention du 
rang d ’étamines soudé au tube, est complètement passée sous silence.

Cette description purement externe de la fleur a logiquement conduit Lemaire à 
ranger Denmoza rhodacantha (Echinocactus rhodacanthus S.D.) parmi les Cleistocactus, 
à côté de C. baumannii et de C. colubrinus, en dépit de différences de structure évidentes, 
mais la diagnose proposée s’appliquait parfaitement à cette espèce.

Britton et Rose ont séparé les Denmoza des Cleistocactus, en relevant comme 
caractère distinctif du genre qu’ils créaient, la présence de poils staminaux, et, se ran
geant à l’avis de K. Schumann, ils rattachaient C. colubrinus à C. baumannii tandis 
qu’ils classaient C. smaragdiflorus Web., C. anguinus Gürke et C. tupizensis Vaupel 
parmi les Cleistocactus. Ainsi se trouvent réunies dans le même genre des espèces à 
tube floral droit ou recourbé, actinomorphe, mais la présence d' étamines exsertes n’est 
plus retenue comme caractère distinctif. Les auteurs plus récents ont tous adopté le 
point de vue de Britton et Rose, et admettant qu’un tube floral étroit constitue un 
caractère distinctif certain, ont réuni aux précédentes des espèces nouvellement décrites 
(Nous n’examinerons pas ici la validité des espèces récemment créées, il est certain que 
toutes ne seront pas maintenues. Cette question sera examinée au cours d’une séance 
de travail de l’I.O.S.)

Il est vraiment surprenant de constater que tels auteurs, habituellement si prompts 
à s’emparer du plus infime détail de structure pour créer un genre nouveau, n’aient pas 
remarqué combien les formes du groupe « Baumannii », d' ailleurs très diverses par leur 
port (la question de savoir s’il s’agit d’espèces distinctes ou de simples variétés étant 
réservée), sont étroitement apparentées par leurs caractères floraux, et se distinguent 
des espèces rattachées ultérieurement au genre Cleistocactus. La courbure en S du tube 
et son ouverture oblique sont des caractères absolument constants, indices d’une zygo
morphie vraie, qui distinguent immédiatement les fleurs d'une plante du groupe Bauman
nii de celles des autres Cleistocactus. Mes recherches relatives à la structure interne de 
ces fleurs ont permis d’établir qu’effectivement ce groupe se sépare des autres Cleistocactus 
par un caractère vraiment essentiel, observé pour la première fois par Blossfeld et
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rapporté  par lui d a n s K a k te e n k u n d e ,  1937, pp. 99-10(1. C o m p léta n t au  m oyen  d 'o b ser v a 
tio n s rec u e illie s  sur p lace  la d escrip tion  d o n n ée  par B ackeberg d e C . m o r a w e tz ia n u s ,  il 
rem arqu e que les é ta m in es  form ant le fa isceau  in tern e  « so n t so u d ées  en tre  e lle s  » et 
form en t, « a u -d essu s d e  l ’o v a ire , une se c o n d e  c a v ité  lon gu e  d 'en v iro n  1 cm  ». Le m êm e  
d éta il d e  stru ctu re  e st ég a lem en t relevé  par C astellanos et L elong (d an s D esco le , G én. 
e t  S p e c . P la n t. A rg e n t. ,  vol. I) qui l ’o n t v ra isem b la b lem en t o b serv é  sur C . s m a ra g d if lo ru s. 

J ’ai m o i-m êm e  s ig n a lé  l'e x is te n c e  d e cette  « c h a m b r e  n ectarifère  » ch ez  C le is to c a c t us  
sm a r a g d iflo ru s  e t je l ’ai d écrite  en  d éta il (B u x b a u m , M o rp h o lo g y  o j  C a c ti,  P art II ), car  

la présen ce  d e  cet o rg a n e  e st un ca ra c tère  d istin ctif im p ortan t et c o m m u n  à tou t le 
g rou p e  d es L oxan th océrées.

Il s 'a g it d' un e e x c r o issa n c e  an n u la ire  d e la paroi in tern e  du tub e, qui porte le 
fa isceau  d' é ta m in es  et qui s ’app liq ue é tro item en t sur le sty le; ce  d ia p h ra g m e, d e form e  

plane à  co n iq u e, ferm e c o m p lète m en t la ch a m b re  nectarifère  (fig. 1 et 2). C e d éta il d e 
stru ctu re  se  retrou ve, a v ec  d e s  var ian tes, c h ez  S eticereu s , B o rz ica ctu s et D en m o za , 
g e n r es  qui feron t l ’objet d ’é tu d e s  u ltérieu res, m a is c h ez  C. b a u m a n n ii  (qui, n o u s le rap 
pelons. se  d istin g u e  im m éd ia tem en t d es a u tres C le is to ca c tu s  par la zyg om orp h ie  a ccen tu ée  

d e se s  fleurs) (fig. 3), il a év o lu é  d ’u n e  façon  très p articu lière , si b ien  qu e la fleur d e cette  

e sp è c e  e s t  l ’un e d es p lu s o r ig in a le s  d e to u te  la fam ille  d es C actacées.

U n e  co u p e  lo n g itu d in a le  de  la fleur (fig. 4) m o n tre ,co m m e l'a v a it déjà rem arqu é  
L em aire , que le tub e p orte , non  lo in  d e  son  ex trém ité , une c o u ro n n e  d ’é ta m in es  à filets 
re la tiv em en t co u rts , d éta il q u i se  retrou ve  c h ez  presqu e tou s les rep résen tan ts d e la tribu  

d es T r ich o cere id in ées . La plus g ran d e  partie  du tu b e ne c o n tien t pas d ’é ta m in es , celles-c i  
n ’ap p a ra issen t qu e d a n s  la partie  du  tu b e  d ressée  v ers le haut, e lle s  so n t d isp o sées  en  
ran gs peu n o m b reu x , et les a n th ères très e x se r te s  so n t p ortées su r  d e  lo n g s filets. Par  

co n tre , la c o u ro n n e  d ’é ta m in es  su p p o rtées par le d iap h ragm e et ap p liq u ées le long du  
sty le , p résen te  c h ez  les a u tres C le is to ca c tu s , fait ici défaut; la paroi in tern e du tube pré
sen te  un r en fle m en t en form e de m a n ch ette , qui s ’app lique autou r du sty le  et qui ferm e  
la c h a m b r e  nectarifère  au n iveau  de  la partie  la plus m in ce  du tube. Il c o n v ien t de  
rem arq u er  qu e le r en flem en t en  q u estio n  e st tra v ersé  par d e s  fa isceau x  v a scu la ires  

d ép en d a n t d es é ta m in es . La ch a m b re  nectarifère  e st d e  form e o v o ïd e  a llo n g ée  ( fig. 3). 
L es g la n d es  n ecta rifères so n t d isp o sées  le lon g  d e ces  fa iscea u x  vascu la ires, e lle s  form en t  
c h ez  c o lu b r in u s  d ’ép a is  c o u ss in e ts  ve lu s a lo rs  que ch ez  C. b a u m a n n ii  type e lle s  se 

réd u isen t à un e é tro ite  b a n d e  situ é e  à la b a se  d e  la ch a m b re  nectarifère.

C ette  c h a m b re  n ectarifère  si ca ra c tér istiq u e  e st d ’au tan t p lu s in téressa n te  q u ’on  
retro u v e  une d isp o sitio n  e x a c te m en t id en tiq u e ch ez  d es e sp è c es  ap p arten an t au groupe  

e n tièrem en t d ifférent d e s  R h ip sa lid in ées , à savoir  les Z y g o ca ctu s, et là e n c o re , en  rela 
tion  a v ec  la z yg o m o rp h ie  a c ce n tu ée  tie la fleur. C ’est d' a illeurs, parm i c es  R h ip sa lid in ées  
la p résen ce  de  ce  repli ch ez  Z y g o ca ctu s, et son  a b sen ce  ch ez  S ch lu m b erg era , qui co n stitu e  
le c a ra c tère  d istin ctif  d e c e s  deux genres. C e c a ra c tère  app araît m ê m e  si im portant que  
Moran se  b a se  su r  son  a b sen ce  pour ranger Z y g o c a c tu s  b r id g e s ii  (le « C a ctu s d e  N oël ») 
parm i les S ch lu m b erg era , m algré  sa fleur zygom orp h e  (p lus e x a c te m en t M oran en fait 
un so u s-g en re  d e S ch lu m b erg era ). La p osition  d e  C . b a u m a n n ii  par rapport au x  au tres  
e sp è c es  d e C le is to ca c tu s  e st e x a c te m e n t ce lle  d e  Z y g o ca ctu s par rapport à S ch lu m b erg era , 
à sa v o ir  que C. b a u m a n n ii  présen te  d es fleurs tou jou rs zy g o m o rp h es et la ch a m b re  n ecta 
rifère en q u estio n , a lo rs que les a u tres C le is to ca c tu s  n ’on t pas de fleurs vra im en t zygo 
m o rp h es (ce lles-c i p résen ten t tout au plus un e co u rb u re  d e l'a x e  du tub e) et une ch am b re  
n ectarifère  d e  stru ctu re  n e ttem en t d ifférente. E n c o n c lu sio n , C. b a u m a n n ii  e st in d iscu 
ta b lem en t d istin ct d e s au tres esp èces.

C ep en d a n t, en  ra ison  d e la p roch e parenté  d e  ces  p lan tes, il m e paraît so u h a ita b le  
d e ne p as m o rce ler  ce  gen re, parce qu e le gen re  C le is to ca c tu s  d ev ien d ra it p rob ab lem en t  

m o n o ty p e , to u te s  les au tres e sp è c s  y co m p r is  C . s tra u s s ii  d ev ra ien t en être  d é ta ch ées . P ar  

co n tre , il e st in d isp en sa b le  d e  ten ir  co m p te  d e  c es  cara c tères d istin ctifs  et de  su b d iv iser  

les C le is to ca c tu s  en d eu x  sou s-gen res .

C o m m e  C. b a u m a n n ii  a é té  retenu c o m m e  l ’e sp èce-ty p e  de  la créa tion  du  genre  

C le is to ca c tu s . il est log iq u e  d ’en faire l'e sp èce-typ e  du sou s-gen re  E u c le isto ca c tu s  et de  
ra tta ch er  à un n ou veau  sou s-gen re  les au tres e sp è c es , qui s ’en d istin gu en t tou t en restan t  

très vo isin es.

Je  v o u d ra is  d éd ier  ce  nou veau  so u s-g en re  à l'a im a b le  h ô te sse  d es « C èd res », 
M me A n n e -T h é rè se  M a rnier-L apostolle, qui a réserv é , a in si que son  m ari, M. Ju lien  
M a rnier-L apostolle, un si co rd ia l accu eil à  tan t d e b o ta n istes , et je n o m m e ce  sou s-gen re  

A n n em arn ieria .
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Fig. 1. —  C ou p e lo n g itu d in a le  d e  la fleur 
d e C le is to c a c tu s  (A n n en ia rn ier ia ) ju ju y e n o is .  

Fig. 2. —  C h am b re  nectariiere  de C le is to c a c 
tu s  (A n n en ia rn ier ia ) s m a ra gd iflo ru s .

Fig. 3. — C le is to c a c tu s  (A n n en ia rn ier ia )  

b a u m a n n ii .

Fig. 4. —  C ou p e lo n g itu d in a le  tie la fle u r 
d e C le is to c a c tu s  (E u c le isto ca c tu s) b a u m a n n ii. 

Fig. 5. —  C h am b re  n ec ta rifere d e C le is to 
c a c tu s  ( E u c le isto ca c tu s) b a u m a n n ii  

var. C o lu b r in u s .

Fig. 6. —  F leur de  C le is to c a c tu s  

(A n n en ia rn ier ia ) s tra u ss ii .
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En co n sé q u en ce , le gen re  C le is to ca c tu s  L em , se  su b d iv ise  ainsi.

CLEISTOCACTUS Lem.
Subgenus I. Annemarnieria F. Buxb. subgen. nov.

Flores cy lindricae, rectae vel v ix  curvatae, ± radiatile. fune e recto vel nix obliquo. Pars 
neetariifera receptaculi s upra d iaphragma auxillari i,  s tamina infima gerenti clusa.

Species typ ica: Cleistocactus s m aragdiflorus (Weber) Br . et R.

Subgenus II. Eucleistocactus F. Buxb. subgen. nov.

Flores tubula res. S-formans curvatae zygom orphae, fauce obliquo. Pars nectariifera recep
taculi sopra projectura membranacea, breviter tubulosa. pis t il lum amplectenti, clusa.

Species ty pica: Cleistocactus Baumannii (Lem.) Lem.
Typus in Botanische Staatssanunlung München Mes. Nr. 200.
Hab: Klein Namaqualand  (Coll. Koch).

Le fa it de reco n n a ître  qu e le « grou p e B a u m an n ii » se d istin g u e  n ettem en t du reste  
d es C le is to ca c tu s  par la m orp h o log ie  de  sa fleur o b lig e  à se  d em a n d er  si les form es qui 
s ’y ra tta ch en t d o iv en t être  co n sid é r ée s  c o m m e  d es e sp èces  d ist in c te s  ou c o m m e  d e s im 
ples v a r ié té s  d e  C. b a u m a n n ii.  L emaire av a it déjà co n sid éré  C. c o lu b r in u s  (C e re u s  c o lu 
b r in u s  O tto ) c o m m e  un e e sp èce  et d ’au tres form es v o isin es o n t é té  u ltér ieu rem en t d écrites  
c o m m e  d es e sp è c es  n ou velles; q u oi q u ’il en  so it, il ne se m b le  pas que les d ifféren ces  
c o n sta té es , so it d a n s le port de  la p lan te , so it d a n s la form e de la fleur, pu issen t être  

ten u es pour n ég lig ea b les. C ette  q u estion  ne pourra être  é lu c id é e  qu e par un e étu d e appro
fond ie, p ortan t n o ta m m en t su r  d es e x em p la ires âgés. A titre d o cu m en ta ire , nou s repro
d u iso n s ici qu elq u es form es d e  fleurs.

L es c h o se s  so n t n o ta b lem en t plus s im p les  pour le sou s-gen re  A n n em a n ier ia  :

La form e d e fleur la p lus p roch e  du  typ e prim itif e st v r a isem b la b lem en t ce lle  de  
C. s tra u s s ii  (Fig. 6 ), la b e lle  fleur de  c ette  e sp èce , avec  so n  ép a is  rev ê tem en t p ileu x  et 
son p ér ia n th e  re la tiv em en t ou v er t d o it ê tre  très p ro ch e  de c e lle  de la p lan te  don t ce  
so u s-g en re  e st issu.

D éjà plus é lo ig n ées , n o ta m m en t par la d isp arition  presque co m p lète  d es poils, les  

fleurs d e  C. s m a ra g d iflo ru s  e t de  C . ju ju y e n s is  so n t e n co re  a ssez  ou vertes; c e lle s  de  
C . m o r a w e tz ia n u s  so n t très v o is in e s , m a is e lle s  s ’en  d istin gu en t par le tube régu lière 
m ent arq u é vers le b a s et leur co u leu r  b lan ch âtre . En co n sid éra n t c e tte  e sp èce  co m m e  
une form e d e tran sition  p roch e d e  T r ic h o c e r e u s  fa sc icu la r is ,  ju stem en t à ca u se  de ses  
fleurs b la n ch es, B acke berg  co m m et cer ta in em en t une erreur, ca r , d 'a p rès B lo ssfeld, les 
fleurs de c e tte  p lan te ne so n t pas toujou rs b la n ch es, m a is bien so u v en t rou ges, et d e  plus 
son  port ne peut être  rapproché d e  celu i d e  T . fa sc icu la r is . La d isp arition  du p igm ent  

co lo ré  e s t  du e v r a isem b la b le m e n t à un e m u ta tio n , m a is  à l'o r ig in e  les fleurs n ’éta ien t  
pas b la n ch es, si on  en juge d ’ap rès les o b ser v a tio n s  de  B lossfeld .

L es fleurs de  C . a re o la tu s  et de C . h e r zo g ia n u s  (celu i-ci étan t peut-être un sy n o n y m e  
du précéd en t) p résen ten t un tro is ièm e  d egré  d' év o lu tio n  d a n s la stru ctu re  florale du 

n ou veau  so u s-g en re  : l 'ex trém ité  du tube est très é tro ite , c o m m e  si le bou ton  floral avait 
subi un arrêt d a n s son  d éve lop p em en t. C . b u c h tie n ii  paraît ê tre  un e form e in term éd ia ire .

Il n ’a pas é té  p ossib le  jusqu 'à  présent d ’é tu d ier  en d éta il to u tes les e sp è c es  — ou  

va r ié tés te n u e s  pour d es e sp è c es  —  du gen re  C le is to ca c tu s , m ais, so u s  réserve  de la 
q u estion  de  sy n o n y m ie  qui sera e x a m in ée  au cou rs d ’une sé a n c e  d e  travail d e  I' I.O. S., 
to u tes les form es jusqu 'ici co n n u es  peu ven t être  c la ssé e s  parm i les d ifférents typ es d écrits  
c i-d essu s  et la présen te  é tu d e  pourra con tr ib u er  à ap p orter  un e so lu tion  aux q u estio n s  

qui se  posen t à propos d e  c e s  p lantes.
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Fig. 7. —  F leur d e  C le is t o c a c t u s  (A n n en ia rm eria ) s m a ra g d if lo ru s.

Fig. 8. —  F le u r d e C le is to c a c tu s  Fig. 9. —  F leu r de C le is to c a c tu s

(A n n em a rn ier ia ) j u ju y e n sis. (A n n em a rn ier ia ) a re o la tu s .
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X 2 Phot. J . M arn ier-L aposto lle .

GENRE CONOPHYTUM N. E. Br. 

CONOPHYTUM MARNIERIANUM 

Tisch et Jacobs, sp. nov. - CLEISTOCACTUS Lern.
(Mesembryanthemaceae Lowe ; Conophytum N.e.Br., 

Cordiformia (Bgr.) Schwant. Unterreihe 2.)

Espèce décrite d'après le type conservé dans la Collection Botanique de Munich, 
Mes. N° 200.

Habitat :

Petit Namaqualand.

(Récoltée par Koch.)

Description :

P la n te  cesp iteu se , form ant d es c o u ss in e ts  peu co m p a cts; e n tre-n œ u d s d ista n ts  de  

1 m m ; lob es cord iform es, lo n g s d e  25 m m , la rg es d e  15 m m  et ép a is  d e  10 m m , c o m p r im és  
vers le h au t, n e ttem en t ca ré n é s , ca rèn e  m a rq u ée  par une lign e  sa illa n te , parfois four
ch u e, n ettem en t tra n ch ée  au bord d e  la fente, parfois term in ée  par une p o in te  fa ib lem en t  
sa illa n te; len te  longu e d e  4 m m  à la base, profond e de 2-4 m m , p aro is d e  la fente planes  

et lisses; ép id erm e  vert o liv e  fon cé , q u elq u efo is te in té  de  brun; les lèv res d e  la len te et 
la c a rèn e  so n t g é n éra lem en t so u lig n ée s  d ’une ligne brun -rou ge en  léger relief; la partie  
su p érieu re  d es lo b es porte d e  n o m b reu ses  ta c h e s  brun -rou ge, en  relief, ép a rses et parfois 
c o n flu e n te s  en lig n es d isp o sé es  d a n s le se n s  vertical.

F lo ra iso n  : O va ire  in fère (?); ca lic e  long d e  6 m m , à peine év a sé , a tte ig n a n t 1,8  m m  

d e d ia m ètre , b lan c, à 5 seg m en ts , c eu x -c i lo n g s d e  1,5 m m , qu elq ue peu ch arn u s, légè 
rem en t cu ivrés; tube du  p ér ia n th e  lon g  de  15 m m , co m p r im é  à la b ase, légèrem en t  

é v a sé  vers le h au t, b lan c à la b a se , jaune vers l ’ex trém ité , p ortan t 36-38 seg m en ts, en 
2-3 rangs, la rg em en t sp a tu les , lon gs de 8 m m , larges de 1,5 m m , arron d is ou tron q u és  

vers l ’ex trém ité , a r tic les  in tern es plus co u rts  et p lus é tro its, tou s d 'u n e  belle  te in te  cu ivre  
foncé; é ta m in es  peu n om b reu ses , so u d é es  à la base  du tub e, d ép a ssa n t un peu l'ex trém ité  
de celu i-c i; filets b lan cs à la b ase, jau n es vers le hau t; p istil à 5 s tig m a te s , lon gs de  
3,5 m m , jaune c la ir , sty le  lon g  d e  10-11 m m , jaune vers le haut, b lan c verd âtre  à la base; 

ovaire  lég èrem en t co n iq u e, a tte ig n a n t 2 m m  d e d ia m ètre , vert foncé. F lora ison  diurne.
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Planta caespitosa ramulis abbrev ia t is ;  corpuscula obcordata, supra compressa, - 25 mm 
longa, - 15 mm la ta, - 10 mm crassa, lobis  - 8 mm longis, la t . vis. truncatis carinalis acutis; 
fissura  - 4 mm longa; glabra, olivaceo - v ir id ia , in lateribus venis vel punctis subprom inentibus 
nelata. marginibus carinaque rubro-brunneis, carina saepe f urcata; floras d iu rn i; ovarium inclu
s um ; calycis tubus - 6 mm longus, depressus,  supra leviter am pliatus, - 1,8 mm diam., albus, 
segmantis,  5, - 1,5 mm longis; corollae tubus - 15 mm longus, supra lev iter ampliatus, infra 
albus, supra luteus, segmentis 36-40, 2-3 seriatis , - 8 mm longis spatulatis,  - 1,5 mm latis cupreis;  
stamina exserta fi lam entis  albis  superne luteis;  stigmata  5, filamentosa laete lutea, stylus  
10-11 mm longus, supra luteus inferne a lb o -v ir id is ; ovarium  2 mm diam., medio conice; discus 
inconspicuus.

Typus in botanische Staatssammlung München Mes. Nr. 200.
Hab : Klein Namaqualand (Coll. Koch).

Nota. — J 'a i reçu  d eu x  ex em p la ir es  d e  c e tte  n o u v e lle  esp èce , l'un d 'eu x  m 'a  été  

en v o y é  par M. M a rnier , en p ro v en a n ce  d e  so n  cé lèb re  Jard in  B otan iq u e d es « C èd res », 
l'au tre  par M. B atès-H oussslo w , sa n s in d ica tio n  de p roven an ce . C ette  p lan te  se  d istin gu e  

d e  to u tes les au tres e sp è c es  d e  C o n o p h y tu m  b ilo b és par sa form e, sa  co u leu r  et les 
m a rq u es de so n  ép id erm e; sa te in te  vert o liv e  tern e, et ses ta c h e s  bru n -rou ge d o iven t  
la ren dre très d ifficile  à d istin gu er  du so l en v iro n n a n t d a n s son  h ab ita t naturel. N otre  

p h oto  perm et de  se  faire une id ée  a ssez  e x a c te  de l ’a sp ec t d e  c e tte  b elle  esp èce , en  tenant 
co m p te  de ce  qu e l ’im a g e  est g r o ss ie  e n v iro n  3 fois. L a co lo ra tio n  in ten se  de la fleur, 
a llan t d e  la n u a n ce  feu au cu iv re  foncé , e st p a r ticu lièrem en t caractér istiq u e . C ’e st  pour  

n o u s une g ran d e  jo ie  d e  d éd ier  c e tte  b elle  p lan te  à  M. Ju lien  M arnier-L apostolle qui 
porte un si gran d  in térêt à tou tes les p lan tes g ra sses  et qu i a tant fait pour en répandre  

la cu ltu re  et en faciliter  l ’é tu d e  sc ien tifiq u e. C o n o p h y tu m  m a r n ie r ia n u m  fleurit fac ilem en t  
et sa cu ltu re  ne présen te  a u cu n e  d ifficu lté  p articu lière. Il se  m u ltip lie  fac ilem en t de 
b ou tu res; il y a m a lh e u r eu se m en t fort peu d' ex em p la ires  d e  cette  p lan te  en cu ltu re  pour  
le m o m en t, il faut e sp érer  que c ette  b e lle  esp èce  se  rép andra  rap id em en t d a n s les  jardins 
b otan iq u es et les c o lle c t io n s  d ’am ateu rs.
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IMAGES DE LA VEGETATION 
DES CACTEES PERUVIENNES

Professeur Dr WERNER RAUH 
Institut de Botanique 

Heidelberg (Allemagne)
Traduit de l'allemand par P. Ehrmann.

(suite)

Fig. 42 : Azureocereus hertlingianus Backbg., nov. comb.
(= Clistanthocereus hertlingianus Backbg.) vallée sèche du Rio Apurimac, 2.000 m.
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Au Sud de Pérou, on rencontre encore de nombreuses espèces de Lobivia, qui n’ont 
pas été caractérisées avec certitude, car elles étaient sans fleurs.

Nous retournons à Lima avec une riche récolte pour entreprendre, après l’expédition 
de nos plantes, un nouveau voyage vers le Sud, avec Arequipa comme but. Nous avançons 
rapidement sur la Carretera panamerica, route bien asphaltée et nous atteignons Pisco 
en quelques heures, centre de l’industrie péruvienne de la capture des baleines. Une odeur 
douce et repoussante de viande pourrie et d ’huile de poisson est portée par le vent marin 
de la cote vers le désert. Ici, nous abandonnons la route principale et nous roulons à 
travers des vignes et des champs de coton, sur une très mauvaise route, à travers la 
vallée du Rio Pisco vers Castrovirreyna. A nouveau, les contre-forts des Andes sont là 
d’une désolation grandiose, entièrement dépourvus de végétation. Ce n’est qu'à partir 
de 900 mètres qu apparaissent les cactées, d ’abord isolées, puis de plus en plus nombreuses. 
D'abord prédomine un Armatocereus atteignant 4 à 5 mètres de hauteur et peu arbo
rescent ; la base du tronc est revêtue d'une quantité insensée d ’aiguillons (photos 27, 27 a). 
Cette espèce attire particulièrement l’attention par la coloration jaune brun des vieux 
rameaux, coloration que nous n’avons jamais observée, ailleurs, chez d ’autres Cactées ; 
les petites fleurs blanches donne naissance ensuite à des fruits armés de piquants blancs 
de 4-5 cm de diamètre. Backeberg qui, au cours de ses voyages, n'a pas visité la vallée 
du Pisco, pense que cet Armatocereus est une nouvelle espèce et lui donne le nom d'A. 
procerus (photos 27, 27a). A. 1 200 mètres, A. procerus forme des groupes nombreux et 
croît généraleemnt en compagnie de Haageocereus acranthus et de Melocactées.

A 1 100 mètres, on rencontre également Neoraimondia macrostibas (fleurs blanches), 
dont les peuplements les plus denses se trouvent vers 1 400 mètres, pour devenir plus 
rare à 1 600 mètres. L’Espostoa melanostele, qui domine dans la vallée du Rimac dans les 
régions élevées, est inexistante dans la Vallée du Pisco.

Au-dessus de 2 000 mètres, un Armatocereus en forme de candélabre, ressemble sin
gulièrement à A. matucanensis (voir photo 15); il est accompagné de petits arbustes (Carica 
candicans), et, en ce qui concerne les cactées, comparativement à la vallée du Rimac, la 
vallée du Pisco n'est pas plus pauvre en individus, mais plutôt en genres et espèces. Par 
contre, cette vallée prend une importance particulière par le nombre d'espèces nouvelles 
qui y ont été récoltées. Comme dans la vallée du Rimac, les basses régions sont peuplées 
de Cereus géants.

Notre prochain but est une vallée située plus au Sud et qui monte de Nazca vers 
Puquio. Nous traversons de nouveau un paysage aride et désertique en longeant les 
célèbres cimetières de Nazca de l'époque pré-inca. A 700 mètres, apparaissent déjà les 
premières Cactées, à commencer par l'Armatocereus procerus, déjà rencontré dans la 
vallée du Pisco. A 800 mètres, s’ajoutent les Neoraimondia macrostibas. La vallée nous 
donne par ses immenses terrasses de gravats, une impression encore plus desséchée que 
la vallée du Pisco. A 1 000 mètres d' altitude, on rencontre également des cactées colon
nades de plus petite taille, telle que Loxanthocereus jajoianus, qui se fait particulièrement 
remarquer par ses rameaux tubulaires de 10 cm de long et fortement courbés par le poids 
des fleurs de couleur rouge cinabre. Parmi d’autres espèces, nous collectons Haageocerus 
pseudomelanostele, qui, d'après Backeberg se rencontre aussi dans la vallée du Rimac. 
C' est une espèce très décorative, ramifiée à partir de sa base, et possédant des colonnes 
épaisses à une vingtaine de côtes, dont la hauteur peut atteindre 1 mètre. Les aréoles sont 
munies de nombreux aiguillons périphériques et de un ou plusieurs aiguillons centraux de 
couleur grise et ayant jusqu’à 10 cm de long (photos 28, 28 a). Les fleurs possèdent un 
tube faiblement recourbé de 5-7 cm de long. Les pétales internes sont, en général, colorés 
en vert et les extérieurs en rouge, les anthères jaunes, les côtes vertes. Les fruits sphé
riques de 2-3 cm de diamètre sont de couleur rouge-brun. Cette plante est très décorative, 
en raison de son sommet vivement coloré en gris et en rouge brun, et trouverait en 
culture beaucoup d'amateurs.

A 1 200 mètres, les Cactées sont accompagnées de petits arbustes de l'espèce Loxop
terygium. Comparativement à la vallée du Pisco, les peuplements de Cactées sont encore 
moins nombreux.

Le type le plus remarquable de cette vallée est, par contre, Browningia candelaris, 
que nous rencontrons pour la première fois à 1 700 mètres. Il s'agit ici sans doute des 
limites de végétation les plus septentrionaux. Backeberg dit avoir rencontré cette plante 
quelques kilomètres au Sud de Lima, ce que nous n’avons pas pu confirmer. Le genre 
Browningia appartient à 1' une des plus primitives, et philogénétiquement, des plus ancien
nes familles de Cactées du Pérou. Les formes de jeunesse et de vieillesse diffèrent entre 
elles d'une façon frappante. Les jeunes plantes ne sont pas ramifiées et forment de grandes 
colonnes, couvertes d’une multitude d’aiguillons ressemblant de loin à des poteaux télé
graphiques (photo 29 a). La ramification s’annonce par la brusque interruption dans la 
production d'aiguillons sans aucune transition ; les aréoles ne produisent plus que des 
cheveux très fins. La colonne continue à s’élever encore pendant un certain temps et
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Fig. 21 : O r eo c e re u s  h e n d r ic k s e n ia n u s  B ackbg., v a llée  d e  P uqu io , 
P érou  m é rid ion al, la n d es d e Tola, 3.200 m.

Fig. 22 : O ro y a  n e o p e r u v ia n a  B ack b g , H au ts p la teau x  d e  la P u n a , 
près O roya , 3.800 m .

Fig. 23 : O r o ya d e  p re ssa  B ackbg., nov. sp ec., H auts p lateau x  d e la P una, 
près A n d a h u y la s, 3.800 m.
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term in e  fin a lem en t sa  c ro issa n c e en hau teu r. U n gran d  n o m b re  de  ra m ea u x  latéraux  
ép a is  a p p a ra issen t a lo rs qui c o n tin u e n t d ’ab o rd  à  p ou sser  v ertica lem en t e t  fon t penser, 
a vec  leu rs a r éo le s  d é n u d é es , a u x  tr o n c s  d e s  S ig illa ires  fo ss iles. L es v ieu x  ex em p la ires , 
fortem en t ra m ifiés , d o n t les b ra n ch es r e to m b en t en  serp en tin s vers le  so l, rappellen t  
le  m on d e  a n téd ilu v ien  (p h oto  29 c). V ers le  S u d , les  B ro w n in g ia  d ev ien n en t d e  plu s 

en p lu s n om b reu x  et p eu ven t être  c o n sid é r és  c o m m e  les  p lan tes ca ra c tér istiq u es  d e  
la v ille  d ’A req u in a , où  e lle s  co u v ren t les m o n ta g n es  d éser tiq u es à l ’o u est d e  la  v ille  
à un e a ltitu d e  d e  2 000 m ètres. B ro w n in g ia  est, d ’a illeu rs, le  seu l C ereu s arb o rescen t ne  
se  m u ltip lian t p as v ég é ta tiv em e n t, les b ra n ch es co u p é e s  ne s ’en ra c in en t pas, fait bien  
c o n n u  d es in d igèn es. L es gro s fru its on t u n e  od eu r fo rtem en t a ro m a tiq u e  e t co n tien n en t  
un m u c u s su cré , d o n t les  fou rm is so n t très friandes, ce  qui ex p liq u e  q u ’on  ren con tre  
re la tiv em en t peu  d e  jeu n es p lan tes. A 3 000 m ètres, B r o w n in g ia  c a n d e la r is  a tte in t dan s  
la v a llé e  du P u q u io  sa  lim ite  su p érieu re  d e  vég éta tio n .

A  3 400 m ètres, ap p ara ît a lo rs sur d e s  p en tes fa ib lem en t in c lin ée s  et c o u v e r te s  d ’ar 
b u stes du typ e L ep id op h yllu m , le  m agn ifiq u e  O r e o c e r e u s  h e n d r ik s e n ia n u s ,  déjà m en tio n n é  
plus h au t, d o n t les  g ro u p es  c o lo n n a ire s  (p h oto  21), rec o u v e r ts  d ’un feutre b la n c  d o n n e  une  
n o te  a n im é e  aux  a m a s gris et u n ifo rm es d e  L ep id op h y llu m  (T ola). S u r  la r o u te  qui m o n te  
vers P u q u io , n o u s  n o u s tr o u v o n s e n c o re  e n  présen ce  d ’un e autre  e sp è c e , c 'e s t  : C o rry o 
c a c t u s  b re v is ty lu s ,  d on t l'a ire  d e  d isp ersio n  s ’é ten d  jusqu 'à  la rég ion  d ’A requipa. L es 
a r éo le s  d es rejets à c ô tes , a tte ig n a n t un e hau teu r d e  1,50 m , portent un a ig u illo n  cen tra l, 
d o n t la lo n g u eu r  p eu t a tte in d re  20 cm  (p h oto  30).

F ortem en t ch a rg és , n o u s q u itto n s la v a llée  du  P u q u io  et en trep ren o n s n otre  voyage  
de retou r a v ec  u n e  m agn ifiq u e  réco lte .

N o u s co n tin u o n s  n o tre  rou te  v ers le  Su d  à travers le d ésert. C o m m e tirée  à  la règle, 
la P a n a m e r ic a n a  p asse  to u t d ro it à tra v ers d es la n d es d éso lées . L ’air sc in tille , la ch aleu r  
est in su p p o rta b le  ; m ê m e  le d ép la c em e n t d ’air, p rovoq u é par la vo itu re  en m a rch e, ne  
n o u s ap p orte  au cu n  ra fra îch issem en t. N os yeux  m e n a c en t d e  se  ferm er, m a is il n o u s est 
in terd it d e  n o u s assou p ir . L es n o m b re u ses  cro ix  d e  b o is , qui se  tro u v en t le lo n g  de la 
route , a v e c  c o m m e  avan t-p lan  un b idon d ’e sse n c e  ro u illé  et u n  c ierge  a llu m é, n o u s rap
p e llen t les a c c id e n ts  q u o tid ien s et n o u s in v ite  à un e a tten tio n  accrue. S u b item e n t, nous  
a p ercev o n s , à  c ô té  d e  la route , d e  g ro s « serp en ts » no irâ tres, su rg issa n t du  sab le . En 
n o u s ap p roch an t, c e s  « serp en ts » se  r év è len t ê tre  les  c o lo n n e s  ra m p a n tes d e  H a a g e o c e re u s  
d e c u m b e n s .  C es c o lo n n e s  é ta ie n t a tta q u ées  par le  sa b le  et d e n sém e n t r eco u v ertes  de  
lich en s ; e lle s  form en t, e n r a c in é e s  à la p artie  in férieu re  sur un e lon gu eu r  de  2 m ètres, d es  
p eu p lem en ts im p o rta n ts (p h oto  31). La p lan te  e st déjà d é fleu r ie  et porte d e s  fru its po ilus  
d e co u leu r  lie  d e  vin et d ’un  d ia m ètre  d e  2 cm . B ackeberg  a trou vé c ette  e sp è c e  plus au  
Su d , à  M ollendo , sur du sa b le  p ierreux . Il e st b izarre q u e  ju stem en t les c a c té e s  d éser 
tiq u es se  d istin g u en t par leur ta ille  b asse . P lu s  tard , n o u s r en co n tro n s d ’a illeu rs d a n s le 

N ord du P ér o u , d a n s le d éser t d e  sa b le  d e  T rujillo , un e n o u v elle  e sp èce , c a ra c tér isé e  par  
le m ê m e  d é v e lo p p em en t ram p an t (p h oto  49).

D an s l ’esp o ir  de d écou vrir  e n c o re  d' au tres p lan tes, n o u s p én étro n s plus av a n t d a n s  
le d éser t et d é c o u v r o n s rée lle m en t un e n o u v elle  esp èce , u n e  c a c té e  d e  form e sp hériqu e, 
q u 'o n  pou rra it fa c ilem en t ne pas voir, e lle  e st en fo u ie  d a n s le  sa b le  et seu l ém erg e  son  
so m m e t feutré d e  co u leu r  jaun e-b ru n . E lle  ap p artien t au  gen re  Is la ya, très in téressa n te  au 
po int d e  vu e d e  la g éo g ra p h ie  d e s  p la n tes et d écr ite  par B ackeberg c o m m e  é ta n t très 
v o isin e  d e  I s la ya m o lle n d e n sis , tro u v ée  près de M ollendo  (p h oto  32). Le corp s d e  ces  
p lan tes sp h ériq u es au  d ébu t, s ’a llo n g e  a v ec  l ’â g e  et est or ien té  d e  te lle  façon que le  
so m m e t la in eu x  tou rn e  le d o s à la m er.

L es fûts d ’u n e  lo n g u eu r  d e  2 m  portent les se m e n c es  d a n s un petit sa c  du qu el, une  

fo is a r r iv é es  à  m a tu r ité , e lle s  to m b e n t fac ilem en t. Le jour su ivan t, un peu plus au  Su d , 
près d ’O co n a , n o u s ren co n tro n s sur un so l d e  tuf, co u v ert d e  C y a n o p h y cées , u n e  autre  
e sp èce  d 'Is la y a , l ’I s la y a  m in o r  (p h oto  33), en fo n cée  p rofon d ém en t d a n s le  sab le . L es deux  

e sp è c es  on t fleuri au  jardin b o ta n iq u e  « L es C èd res ».
(à  su iv re .)
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CONSTRUCTION ET AMENAGEMENT D’UNE SERRE

G. RICHARD

La culture des Cactées et plantes grasses ne nécessite pas d'installation spéciale par
ticulièrement onéreuse. La serre, d ’ailleurs, ne s'impose pas, et nombreux sont les ama
teurs qui obtiennent des plantes vraiment remarquables sans le secours d’un abri vitré : 
un séjour en plein air et un hivernage dans la pièce mal éclairée d’une habitation, tel 
est le régime auquel se plient la plupart des plantes.

Cependant il est logique de penser que, si on cherche à recréer en culture, un climat 
assez semblable à celui qui règne dans les régions tropicales et subtropicales, la végétation 
des « Succulentes » doit s’en trouver améliorée.

Voyons ce qu’est une serre, et quel est son but. On peut la définir ainsi : local pou
vant être hermétiquement clos et dont la plus grande partie des parois, sinon la totalité, 
est constituée par des vitrages.

Une pièce entièrement vitrée jouit de propriétés assez particulières, pour l’explica
tion desquelles il est nécessaire de rappeler quelques principes de physique.

L’air, élément d’une extrême mobilité, est un mauvais conducteur de la chaleur ; 
on constate ainsi au cours d’une belle journée, qu’un vent (qui n’est qu'une importante 
masse d ’air en déplacement) soufflant à basse température, ne parvient pas à être 
réchauffé sensiblement par le soleil, qui, pourtant, rayonne.

Par contre, si l’air est immobile, sa température s’élève d’une façon notable, parce 
qu’il s’échauffe au contact des objets exposés au soleil. Cet échauffement est cependant 
assez limité, car il s’accompagne d’une dilatation ; sa densité diminue donc et il s’élève 
pour être remplacé par de l’air froid, plus dense. Ce petit processus, dont nous subissons 
les effets quotidiennement est imputable à l’air, et, que nous grelottions, ou que nous 
transpirions, c ’est à cet incorrigible gaz que nous le devons. Il peut, cependant, ne pas 
être aussi anarchique qu’il en a l’apparence : il suffit pour cela de le mettre en cage ; 
dans une cage sans barreaux, mais close à l’aide de parois de verre. Ainsi prisonnier, 
il sera condamné à l’immobilité ou... à tourner en rond. Mais comment peut-on dompter 
de l’air incarcéré ? Sans aucun effort, il se domestique de lui-même, grâce aux propriétés 
du verre. Celui-ci, en effet, est d'une grande perméabilité à la lumière ; du spectre 
solaire, il laisse passer la presque totalité des ondes, sauf dans la zone ultra-violette à 
laquelle notre œil n’est pas sensible ; le verre est également perméable aux radiations 
de grande longueur d’ondes, celles qui ne sont pas non plus visibles. Et voilà tout le 
secret de la serre qui se dévoile : le soleil qui irradie de la lumière et de la chaleur, va 
en pénétrant dans une serre, chauffer les objets qui s’y trouvent. La température de l’air 
va s’élever de deux façons : lentement au contact des radiations calorifiques, plus rapi
dement en léchant par un mouvement de convection, les objets et parois chauffés. Le 
désir d’évasion de l’air ne se fait pas attendre, mais il se heurte, tout de suite, au cours 
de sa fugue ascentionnelle au vitrage de la serre. Ainsi, mainte et mainte fois réchauffé, 
l’air de la maison de verre acquiert une température assez élevée, qui ne dépasse pour
tant pas une certaine valeur, parce qu’une sorte de soupape de sûreté se met à fonc
tionner. En l’occurrence, c’est le rayonnement de toute cette masse gazeuse vers l'ex
térieur, ainsi que son refroidissement au contact des vitres. Cette propriété est commu
nément désignée par « effet de serre ».

Outre le captage de rayonnement calorifique immédiat, une serre possède aussi l'avan
tage de jouer le rôle d ’accumulateur, d’autant plus efficace que son volume est grand. 
En effet, cette chaleur acquise, étant obligatoirement plus grande que dans le milieu 
extérieur, elle demeure nécessairement plus élevée, même lorsque cesse l’action calori
fique du soleil. Cette particularité est notamment appréciable lors des refroidissements 
nocturnes.

Tout ceci est très bien, à condition que veuille bien se montrer le soleil, mais en 
son absence, que se passe-t-il ? L’effet de serre est presque inexistant, mais cependant 
pas nul. Le rayonnement calorifique à grandes longueurs d’ondes, possède la propriété 
d’être « perforant »; et l’écran constitué par l’humidité atmosphérique aggloméré en 
masses nuageuses plus ou moins compactes, atténuant plus ou moins la lumière et la 
diffusant, se laisse partiellement traverser par les rayons chauffants. Si, la plupart du 
temps, ce rayonnement affaibli n’est pas perceptible par nos sens, il l’est néanmoins
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par la serre et on constatera souvent que, même par temps couvert, la température de 
l'habitacle est de 3 à 5 degrés supérieure à celle de l’air extérieur. Ce gain est assez 
maigre et nettement insuffisant pendant la mauvaise saison ; aussi, est-il indispensable 
de prévoir un dispositif de chauffage qui pourra ne fonctionner que d’une façon inter
mittente. Il faut également savoir qu’on peut réduire la déperdition calorifique d'une 
serre, surtout importante pendant la nuit, en recouvrant celle-ci de matières isolantes ; 
les paillassons des maraîchers et horticulteurs n’ont pas d ’autre but que de diminuer 
d'une façon importante la déperdition d’énergie calorifique, exactement comme nous 
faisons en hiver en recouvrant notre corps de vêtements épais.

LES MATERIAUX DE: CONSTRUCTION D'UNE SERRE :

1" l.a maçonnerie.

Elle se limite à peu de choses : en effet, en raison de l’importance du vitrage, la 
construction maçonnée intéresse : les fondations, d’ailleurs symboliques, puisque l’ensem
ble de la construction ne représente qu’une masse relativement faible ; et le ou les 
murets dont l’élévation dépassera 1 m. Comme matière première, on choisira de préfé
rence la brique creuse comportant de nombreuses cavités. En effet, chaque galerie d’air 
emprisonné dans la brique, est une barrière dressée contre le froid. Afin de prévenir une 
pénétration de l’eau de pluie par capillarité, et aussi, il faut l’avouer, pour sauver l’es
thétique, il est bon de recouvrir extérieurement les murets de brique, d'un bon enduit 
de ciment, si possible crépi.

Le mortier peut être avantageusement teinté en couleur chaude et sombre, favori
sant ainsi la pénétration des rayons chauds.

2" L’ossature.

Il faut choisir entre deux matières premières différentes qui ont, toutes deux, des 
avantages et des inconvénients :

a) Le bois : Un seul bois convient pour l'édification des superstructures : le pitchpin. 
11 est assez léger, « travaille » peu et est pratiquement imputrescible. Il nécessite peu 
d’entretien, est un excellent calorifuge, mais il est très coûteux. C’est cependant avec ce 
bois que sont construites les serres des professionnels qui doivent y trouver certainement 
des avantages.

b) Le fer : C’est la matière première à conseiller à l’amateur. En veillant à son bon 
état, elle est pratiquement indestructible ; tous les 3 à 5 ans, il faut procéder à un net
toyage parfait, suivi de plusieurs applications d’une bonne peinture. On reproche bien 
au 1er, de provoquer des gouttes de condensation, mais en prévoyant une pente suffi
sante de la toiture, ce danger n'est plus à redouter. On peut encore inscrire à l’avan
tage du fer : la parfaite adhérence du mastic et un minimum d ’ombres portées à l’in
térieur de la serre, les portées en fer à T étant nécessairement moins volumineuses que 
celles en bois.

3° Le vitrage.

Pour le genre de culture qui nous intéresse, il serait souhaitable de choisir des verres 
d’une grande perméabilité à la lumière, surtout dans la région ultra-violette. II existe, 
en effet, des verres dont la composition leur confère une bonne transmission des rayons 
à courte longueur d’onde. Hélas, ces verres sont extrêmement coûteux et la pratique 
démontre que les cultures sous des verres ordinaires ne sont pas aussi décevantes qu' on 
pourrait le penser.

L’apparition sur le marché, depuis quelques années, de matières nouvelles (plas
tiques stratifiés) semblerait présenter certains avantages, notamment au point de vue 
thermique ; mais le manque de documentation et surtout d’expériences sur la culture 
des Cactées et plantes grasses ne nous permet pas de formuler une opinion sérieuse à 
leur égard.

(A suivre.)
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