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Le présent travail a pour but : 
1. l'établissernent des homologies existant entre les divers centres 

périventriculaires du diencéphale des Téléostornes et les centres correspon
dants du diencéphale des Batraciens définis par H ERRICK (1910, '17). 

2. l'étude de l'évolution de ces centres à l'intérieur rnêrne du groupe des 
Téléostornes. 

Pour atteindre ce second objectif, je rn 'appuyerai sur une conception de 
la systérnatique des Poissons qu 'a exposée Ie Professeur A UG. LAMEERE 
(1927), dans son "Abrégé de la classification zoologique" . Je résurne 
dans Ie tableau suivant la classification des groupes dont un ou plusieurs 
représentants vont être étudiés dans ce travail. 

Ostéophores (ou 
T éléostomes) 

Axonoptérygiens ~ Crossoptérygiens 
? Dipneustes 

Actinoptérygiens 
( Chondrostéens 
, { Ganostéens (Holostéens 
)) des auteurs) 

~ ? Téléostéens. 

11 paraît certain que les Crossoptérygiens sont les seuls des Po.issons 
actuellement connus à pouvoir être considérés cornrne les ancêtres des 
Arnphibiens ; nous avons en effet renoncé, depuis les études de D OLLO 

( 1895) à rattacher ces derniers aux Dipneustes. Les Dipneustes constituent 
avec les Crossoptérygiens un ensemble qui doit être opposé à celui des 
Actinoptérygiens. Les plus prirnitifs des Actinoptérygiens se rattachent sans 
doute, ainsi qu 'ABEL (1919) notamrnent en exprime l'idée, aux ancêtres 
des Crossoptérygiens. 

I. Axonoptérygiens. 

a. Crossoptérygiens. Matériel étudié : 1 série de coupes transversales 
de Polypterus bichir Geoffr. colorée à l'hématoxyline d'Apathy (fig. I , 
A et B). 
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Des divers poissons qui seront étudiés dans ce travail. Ie Polyptère se 
rapproche Ie plus étroitement par les caractères de son diencéphale des 
Amphibiens et plus particulièrement des Anoures. 

Examinons en effet une coupe transversale choisie au niveau de l'habenula 
(fig . I A) . Nous y distinguerons sans aucune difficulté, outre les ganglions 
habénulaires (epithalamus) , les trois zones décrites à ce niveau par HERRICK 

chez les Urodèles : pars dorsalis thalami, pars ventralis thalami, hypo
thalamus. 

La pars dorsalis thalami et la pars ventralis constituent ensemble un 
croissant assez large et fort bien délimité, accolé par son bord interne à la 
paroi ventriculaire. Elles sont séparées l'une de l'autre par une zone 
dépourvue de cellules, s 'étendant horizontalement depuis la paroi ventricu
laire jusque très près de leurs limites externes. Les cellules qui les consti
tuent, petites ma is ressortant nettement par leur coloration très intense, sont 

A Fig. 1. B 
Polypterus bichir. Coupes transversales : A, au niveau des ganglions 
habénulaires ; B, au niveau du prolongement antérleur de la pars 

ventralis thal.mi. Hématoxyline D'ApATHY, X 23. 
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disposées en plaques verticales parallèles, séparées les unes des autres par 
des zones exclusivement fibrillaires. A la limite externe de l'une et de 
l'autre région, cette structure régulière s'efface pour faire place à une 
disposition plus diffuse. Ces particularités sont identiques à celles que 
RÖTHIG (1923) a décrites et figurées avec beau coup de précision dans Ie 
diencéphale des Anoures. 

Au niveau de la coupe que nous venons d'examiner les deux régions étudiées ont un 
développement sensiblement égal. Si, partant de cette zone, nous suivons la série des 
coupes vers I'avant, nous verrons la pars dorsalis thalami perdre rapidement de son 
importance et disparaître au niveau de I'extrémité antérieure des ganglions habénulaires. 

La pars ventralis au contraire se continue jusque dans Ie télencéphale, OÜ on la retrouvc 
entre Ie prolongement antérieur du nucleus preopticus et la couche de cellules serrées et 
fortement colorées qui tapisse toute la région extroversée de cette partie du cerveau. 

Ce prolongement antérieur de la pars ventralis correspond vraisemblablement par sa 
région télencéphalique à I'area somatica de JOHNSTON, par sa région diencéphalique à 

l'eminenUa thalami des Urodèles. 
Suivons maintenant la série de coupes vers I'arrière: no us voyons, à !'inverse de ce 

qui se passe vers I'avant, la région dorsale conserver longtemps son aspect, alors que les 
cellules de la région ventrale diminuent de nombre et se con fond ent avec les éléments voisins. 

La disposition des sillons ventriculaires est trop peu distincte dans la série étudiée, pour 
que je puisse leur attribuer une grande importance dans !'interprétation que je viens de 
donner. Se uI Ie sulcus dorsalis est bien net sur toutes les coupes. J'ai pu en outre observer 
rl 'un cóté Ie sulcus ventralis. Le sulcus medius est indistinct, sauf au niveau de 
I'extrémité antérieure de la pars dorsalis. 

Un point de repère important nous est fourni par Ie fasciculus retroflexus que nous 
retrouvons, immédiatement au-dessus et en arrière de la pars dorsalis. 

b. Dipneustes. Matériel étudié: sene de coupes transversales de 
Protopterus annectens (OWEN), hématoxyline d'Apathy; 1 série de coupes 
transversales alternantes de Neoceratodus forsteri (KREFFT), WEIGERT
PAL-paracarmin et VAN GIESON. 

Protopterus annectens (fig. 2 A). Les éléments constitutifs du thalamus, 
décrits ci-dessus chez Ie Polypterus, se retrouvent sans aucune difficulté 
chez Protopterus. Un sulcus medius sépare la pars ventralis de la pars 
dorsalis. Cette dernière est délimitée dorsalement par un sulcus dorsalis net. 
Le sulcus ventralis est indistinct. La disposition des cellules suffirait 
d'ailleurs à caractériser les diverses régions ta nt elles sont différentes par 
l'aspect histologique. 

La masse fibrillaire externe de la pars dorsalis a pris un développement si 
considérable que cette région constitue un lobe extrêmement bien différencié, 
proéminent largement dans la cavité du troisième ventricuIe. 

Les cellules de la pars dorsalis se sont réparties en une couche peu épaisse 
tout Ie long de la paroi interne de ce lobe. Elles ont conservé dorsalement 
la disposition en plaques parallèles, ma is l'ont perdue ventralement. 

La pars ventralis s'est différenciée dans une toute autre direction. La 
masse fibrillaire externe qui lui correspond ne s 'est nullement développée. 
Ses cellules ont diminué de nombre et constituent une sorte de quadrilatère 

i9* 
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accolé par une de ses faces à la paroi épendymaire. Celle-ci ne s'enfonce 
pas, à ce niveau, dans la cavité du troisième ventricule. 

Tout comme eh ez Ie Polyptère, la pars ventralis se continue loin en avant 
de la pars dorsalis, mais son prolongement antérieur est moins distinct des 
éléments environnants. 

N eoceratodus forsteri (fig . 2 B). La distinction d' une pars dorsalis et 
d'une pars ventralis thalami homologues aux régions correspondantes des 
Amphibiens peut-être faite aisément chez eet animal. 

Ceratodus exagère simplement, en ce qui conceme la thalamus, les caractères présentés 
par Ie Protoptère. La pars dorsalis est en effet proportionnellement plus d'éveloppée, 

p dors. 

p.vent r. 

..:.' ..... 

A Fig. 2. B 
Coupes transversales dans Ie diencéphale de Protopterus annectens (A) 

(hématoxyline D'ApATHY) et de Neoceratodus forsteri (B), X 23. 

la pars ventralis plus réduite chez Ie premier que chez Ie second, Au développement 
plus grand de la masse fibrillaire de la pars dorsalis correspond un étalement complet 
des cellules en une couche uniforme tapissant la paroi épendymaire. 

Les préparations au WEIGERT-PAL dont je dlspose pour l'étude de Ceratodus, montrent 
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nettement que la masse fibrillaire de la pars ventralis, envahie par des fibres myélinisée .~ 

d'origines variées, limitéc extérieurement par la commissura transversa, ne se différencie 
nullement en un neuropile spécialisé comme la masse fibrillaire correspondante de la 
pars dorsalis, 

Une particularité importante sur laquelle j'aurai J'occasion de revenir en étudiant les 
Téléostéens est que la stria medulla ris, pénétrant dans Ie diencéphale, suit un trajet hori
zontaI. au sein de la masse fibrillaire de la pars ventralis avant de se rendre, en traversant 
la pars dorsalis de part en part, dans la région hahénulaire, Notons de plus que de 
nombreuses fibres, appartement à la commiSSllra transversa pénètrent à ce niveau 
dans la pars ventralis thalami. 

L'interprétation gui vient d'être donnée de la valeur morphologique des 
diverses régions du diencéphale des Dipneustes est ide'ntique à celle qu'ont 
défendue HOLMGREN et VAN DER HORST (1925), dans leur monographie 
du Ceratadlls. KUH LENBECK (1929) qui ne cite pas ce mémoire, en est arrivé 
à des conclusions différentes. eet auteur considère la région du diencéphale 
de Pratapterus. qui est, de toute évidencc, homologue à la pars dorsalis 
thalami, cam me une partie de l'épithalamus. Le sulcus medius devient dès 
lors pour lui un sulcus dorsalis. KUHLEN13ECK croit néanmains pouvoir 
distinguer nettement dans la région du diencéphale du Protoptère située 
ventralement au sulcus medius, la pars dorsalis, la pars ventralis et 
l'hypothalamus. 

IJ. Actinaptérygiens. 

a. Chandrostéens. Matériel étudié: Acipenser ruthenlIs L, I série alter
nante de coupes transversales colorée par les méthodes de WEIGERT-PAL
paracarmin et de VAN GIESON. 

L'évolution du thalamus des Actinoptérygiens semble avoir suivi, en ce qui 
concerne les noyaux périventriculaires tout au moins, une voie parallèle à 

celle que nous venons d'étudier chez les Axonoptérygiens. Elle a pour point 
de départ Ie thalamus d'Acipenser qui présente les analogies les plus étroites 
avec celui du Polyptère, Ie plus primitif des Axonoptérygiens. 

Ces analogies portent essentiellement sur les faits suivants : 
1°. L'aspect histologique de la pars dorsalis et de la pars ventralis décrit chez 

Polypterus se retrouve chez Acipenser, à cette différence près que les plaques celllliaires 
parallèles sont un peu moins nettement marqllées chez Acipenser. 

20. Pas plus chez Acipenser que chez Polypterus n'existent les différences structurales 
profondes qlle nous avons vu apparaitre entre la pars dorsalis et la pars ventralis dan:; 
les formes supérieures du groupe des Axonoptérygiens (dr. Ie développement excessif dr 
la pars dorsalis chez les Dipneustes) et que nous retrouverons dans celles du groupe 
des Actinoptérygiens (dr. les Téléostéens). 

30. Chez Acipenser. tout comme chez Polypterus. Ia pars ventralis thalami se continue 
dans Ie télencéphale par une zone cellulaire parfaitement distincte appartenant vraisem
blablement à J'area somatica de JOHNSTON. Ia pars dorsalis thalami s'arrêtant a11 
contraire vers J'avant au niveau de J'extrémité antérieure du ganglion habenulae. 

Comparons ces données à celles des auteurs précédents. JOHNSTON (1901) et HERRICK 

(1922) ne distinguent pas la pars dorsalis de la pars ventralis chez Acipenser. M·H •. 
HOCKEY HOOGENBOOM (1929) décrit chez Polyodon folium un sulcus medius mais 
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n'a pas distingué les masses cellulaires correspondant à la pars dorsalis et à la pars 
ventralis thalami de HERRICK. 

b, Holostéens. Matériel étudié: Amia calva L., 1 série alternante de 
coupes transversales colorée par les méthodes de WEIGERT~PAL~paracarmin 
et de VAN GIESON (fig. 3, A et B). 

Le thalamus de Amia calva occupe une position intermédiaire entre celui 

A Fig. 3. 

ggl hab.-f~, 
p venlr. --I, 

nucl.preopt -#; 
if. 

IJ Jr 

B 
Amia calva. Coupes transversales dans Ie dlencéphale, passant, coupe A , 
par la pars ventralis et la pars dorsalIs thalami, coupe B, par Ie 

prolongement antérieur de la pars ventraIls. VAN GIESON, X 15. 

de Acipenser et celui des Téléostéens. Il acquiert de ce fait un 9,rand intérêt 
pour notre étude. 

Ses analogies avec Ie thalamus du Polyptère sautent immédiatement aux 
yeux. La pars dorsaHs et la pars ventralis, d'importance à peu près égale, 
constituent en effet, comme chez Ie Polyptère un croissant accolé à la paroi 
du troisième ventricule. Les cellules de ces deux régions sont disposées en 
plaques paralIèles interrompues au niveau du sulcus medius qui n 'apparaît 
que dans quelques coupes. 
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La pars ventralis thalami est nettement distincte du nucleus preopticus 
do nt la région dorsale est différenciée en une pars magnocellularis carac
téristique. Ce fait jouera un röle dans l'interprétation du thalamus des 
Téléostéens. 

Comme dans toutes les formes précédentes, Ie fasciculus retroflexus passe 
dorsalement à la pars dorsalis. 

Par ces divers caractères, Ie thalamus d'Amia se relie à celui des formes 
plus primitives que nous avons étudiées. 

Quels sont ceux par lesquels il s'oriente dans la voie que suivront les 
Téléostéens? ren distingue trois: 

1°. I'apparition de différences anatomiques profondes entre la pars 
dorsalis et la pars ventralis thalami: les cellules de la pars ventralis consti
tuent -des rangées plus courtes, plus nombreuses et s'enfonçant plus profon
dément dans la paroi du diencéphale; ceHes de la pars dorsalis en consti
tuent de longues, moins nombreuses et légèrement recourbées contre la face 
interne d'une région plus ou moins différenciée de la masse fibrillaire 
correspondante. Cette différenciationest absolument nette et rappelIe celle 
que j'ai signaléeen étudiant Ie thalamus des Dipneustes (comparez la fig . 
2 A et B et 3 A) . 

20. Ia disparition des relations de continuité, existant chez les formes 
primitives teil es que Polypterus et Acipenser, entre les cellules de la pars 
ventralis thalami et ce1le de I' area somatica. 

30. Ie début de la différenciation d'une eminentia thalami aux dépens 
du prolongement antérieur de la pars ventra).is. 

En ce qui concerne ce dernier caractère quelques précisions sont néces
saires. Des préparations au WEIGERT-PAL m'ont montré que I'eminentia 
thalami, ébauchée chez Amia est séparée du tractus opticus, qui la longe 
extérieurement, par un faisceau très caractérisque de fibrae tectales nervi 
optici. Ce faisceau a de toute évidence des relations étroites avec I'eminentia 
thalami dans laquelle on peut voir pénétrer d'autre part des fibres myêli
nisées assez nombreus~s issues de I'habenula. 

Ces connexions seront étudiées avec plus de détails chez les Téléostéens. 
II est important de noter dès maintenant qu'elles n'entrainent pas chez Amia 
la spécialisation d'une zone aussi distincte topographiquement que chez les 
Téléostéens. Aussi, pouvons nous dans Ie cas d'Amia, nous pers ua der sans 
peine de ce que la région considérée est en continuité complète avec Ie reste 
de la pars ventralis thalami. 

11 apparaît d'autre part chez Amia que I'eminentia tha,lami est complète
ment séparée de la pars dorsalis thalami; cette séparation est plus nette ici 
que chez les Téléostéens. 

c. Téléostéens. Matérie1 étudié: séries de coupes transversales colorées 
au WEIGERT-PAL-paracarmin de Idus idus (L.). Mormyrus Caschive, Clupea 
harengus (L.), Osmerus eperlanus (L.), Perca fluviatilis (L.), Pleuronectes 
limanda (L.), MoteUa mustela (L.); à I'hématoxyline d'Apathy, de Idus 
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idus (L.) ; au Cajal, de Perca fluviatilis (L.); au Nissl, de Carassius 
auratus (L.). 

Parmi les diverses séries de coupes énumérées ci-dessus, celle qui m'a 
rendu Ie plus de services est une série de [dus idus traitée par la méthode 
de W EIGERT -PAL-paracarmin et différenciée de telle façon que les masses de 
neuropile y apparaissent légèrement colorées par l'hématoxyline (fig. 5 et 
6). Son étude, complétée par l'examen d'une série de coupes de même 
anima I colorée par la méthode d' Apathy (fig . 4 A & B) servira de base à 
ma description. 

Le thalamus des Téléostéens est construit suivant un plan général iden
tique à celui des Amphibiens. 11 comprend une zone périventriculaire faite 
de ceHules et de fibres pour la plu part non myélinisées, une zone extérieure 

ggl.hab. 

em. thaI. 

\ 

Fig. 4. 

[dus idus. Coupes transversales dans Ie diencéphale passant: coupe A 
par la pars ventralis et la pars dorsalis thalami; coupe B, par e pro
longement antérieur de la pars ventralis. Hématoxyline O'APATHY, X 23. 
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à Ia première encombrée de fibres myélinisées, pauvre en cellules et ou se 
différencient toute une série de centres secondaires tels que Ie nucleus 
rotundus, Ie corpus geniculatum etc ....... 

De ces deux zones l'interne seule nous préoccupera. Elle comprend dor
salement Ia région habénulaire et .Ja pars intercalaris diencephali, ventrale
ment Ie nucleus preopticus suivi de Ia région périventriculaire de l'hypotha
lamus, entre ces deux régions enfin, un complexe de trois noyaux homologues 
respectivement à Ia pars dorsalis thalami, à Ia pars ventralis thalami et au 
prolongement antérieur de cette dernière, que no us avons distingué ' déjà 
chez les Axonoptérygiens, les Crossoptérygiens et Dipneustes, les Chon
drostéens et les Holostéens. 

Parmi ces divers noyaux celui qui correspond à Ia pars dorsalis a déjà 
attiré l'attention de plusieurs auteurs. L'étude critique de l'interprétation 
qu'ils ont donnée à leurs observations sera faite à Ia fin de ce travaiI. 

Pars dorsalis thalami. 
Cette région qui atteint chez Idus idus une longueur de 1 mm et ressort 

comme une tache claire sur fond sombre dans les préparations colorées au 
WEIGERT-PAL, attire immédiatement l'attention par sa grande taille et Ia 
netteté de ses con tours (fig . 4 et 5) . Sa limite dorsale est marquée par Ie 
sulcus dorsalis, qui la sépare de Ia pars intercalaris diencephali. La région 
inférieure de la pars intercalaris est occupée par la portion horizontale du 
fasciculus retroflexus qui, ici comme partout ailleurs, marque donc la limite 
supérieure de la pars dorsalis. 11 en marque également la limite postérieure 
en se recourbant ventralement immédiatement en arrière d'elle. Le sulcus 
medius qui devrait marquer Ia limite ventrale de Ia pars dorsalis est assez 
indistinct, sauf sur un petit nombre de coupes. Nous n'avons heureusement 
nul besoin de lui, la structure histologique de la pars dorsalis suffisant à la 
définir clairement. 

Antérieurement Ia pars dorsalis commence au niveau ou Ie fasciculu.s 
retroflexus quitte Ie ganglion habénulaire, elle s'étend vers l'arrière jusqu'au 
niveau ou les dern~ères fibres de la commissura posterior franchissent la 
ligne médiane. 

L'espace ainsi délimité est occupé par un groupe de cellules pour la 
plupart assez petites, réparties en trois ou quatre plaques plus ou moins 
parallèles entre elles, tout comme chez Polypterus ou Amia. Ces plaques 
cellulaires sont noyées dans une masse de neuropile abondante qui les sépare 
largement les unes des autres. 

Pars ventralis thalami. 
Cette région est aussi distincte chez [dus idus que la pars dorsalis (fig. 

4 A et 5). Elle est constituée comme cette dernière d ' une masse de neuropiIe 
dans laquelle sont noyées des plaques cellulaires parallèles. Cette masse de 
neuropile étant infiniment moins développée que celle de la pars dorsalis, 
les plaques de cellules qu'elle contient se trouvent très rapprochées les unes 
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des autres. L'ensemble du noyau revêt une allure compacte, occupe une 
place restreinte, et se trouve intimement accolé à la paroi épendymaire. Par 
ces trois caractères il se différencie nettement de la pars dorsalis. 

Dorsalement un large espace dépourvu de cellules et au niveau duquel 
apparaît sur certaines coupes Ie sulcus medius, sépare Ia pars ventralis de 
Ia pars dorsalis. 

Un sulcus ventralis , aussi peu marqué que Ie sulcus médius, sépare 
ventralement la pars ventralis thalami du nucleus preopticus magnocellularis. 
La Iimite inférieure de Ia pars ventralis ressort bien plus nettement de Ia 
différence radicale de constitution histologique existant entre les deux 
régions voisines (voir fig . -4 A et B). 

La pars ventralis proprement dite, c'est~à-dire tronquée de sa région 
antérieure différenciée que nous étudierons dans un instant, ne dépasse pas, 
vers I'avant, I'extrémité antérieure ,de Ia pars dorsalis. Sa longueur n'est que 
Ia moitié de celle de Ia pars dorsalis, qui s'étend beaucoup plus loin vers 
I'arrière. 

II est important de noter que Ie nucleus magnocelluIaris preopticus .se 

prolonge vers I'arrière, tout Ie long du bord ventral de la pars ventralis 
thaIami en une file étroite de cellules qui se renEIe brusquement en un noyau 
assez volumineux immédiatement derrière Ia pars ventralis. 

La pars ventralis thaIami est bordée extérieurement par la zone périphé~ 
rique riche en fibres myélinisées que fai signalée en commençant I'étude des 
Téléostéens. Certaines des cellules de Ia pars ventralis semblent être incluses 
dans cette zone mais eIIes constituent une infime minorité. 

Eminentia thalami. 
Le prolongement antérieur de Ia pars ventralis thaIami signalé dans les 

divers types étudiés jusqu'à présent se retrouve chez les Téliostéens sous la 
forme d 'une région spécialisée, parfaitement distincte du reste de Ia pars 
ventralis t'halami. Je lui donnerai Ie nom d'eminentia tha,lami déjà employé 
par HERRICK (1917) pour désigner une région vraisembIablement homologue 
du cerveau des Amphibiens Urodèles et repris par KUHLENBECK (1929) 
pour désigner la même région chez tous les Anamniotes. 

Le strudure de I'eminentia thalami de [dus idus ressort clairE~ment de 
I'examen de coupes choisies au niveau de la région moyenne des ganglions 
habén ulaires (voir fig . -4 B et 6) . N ous y voyons cette région encastrée entre 
Ie ganglion habénulaire, Ie fasciculus medialis telencephali, la paroi épendy~ 
maire et les fibrae tectales nervi optici. 

Examinons sa structure en allant de l'intérieur vers I'extérieur. A une 
distance reIativement considérable de la paroi épendymaire nous rencontrons 
d 'abord une plaque verticale de cellules vivement colorées, arrondies, inti~ 
mement accolées les unes aux autres. A cette première zóne en succède une 
seconde occupée par des fibl'es myélinisées intimement intriquées. Une 
troisième zone, de fibres non myélinisées cette fois, mais colorées légèrement 
en brun par I'hématoxyline sépare ces deux premières couches des fibrae 
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tectales nervi optici. Ces dernières constituant un large faisceau de fibres 
assez läches, bordant extérieurement Ie diencéphale sur toute sa hauteur. 
Elles partent dorsalement du tectum opticum et pénètrent ventralement dans 
Ie chiasme optique, ou je n'ai pu les suivre. 

En arrière du niveau que nous venous d'examiner, I'eminentia thalami 
conserve la structure qui vient d'être décrite, on la voit s'insinuer sous 
I'extrémité antérieure de la pars dorsalis thalami et se mettre rapidement en 
relation avec la pars ventralis thalami par l'intermédiaire d'une région étroite 
et courte, pauvre en cellules. 

En avant des ganglions habénulaires, I'aspect de I'eminentia thalami 
change notablement. Nous la trouvons en effet représentée par une masse 
homoHène de fibres non myélinisées et de cellules, entourée dorsalement 
et extérieurement par les fibres de la stria medullaris. 

Les connexions fibrillaires de I'eminentia thalami jouant un röle parti~ 
culièrement important dans la définition topographique de cette région. du 
diencéphale, je crois utile de décrire dès à présent ce que j'ai pu observer 
à leur sujet par Ie seul emploi de la méthode de WEIGERT, réservant une 
description plus détaillée pour Ie travail que je me propose d'exécuter dans 
I'avenir à I'aide de la méthode de GOLG!. 

Les relations de la stria medullaris avec I'eminentia thalami paraissent 
excessivement étroites. J'ai signalé déjà que les faisceaux de la stria medul~ 
laris entourent I'extrémité antérieure de I'eminentia thalami. En les 
suivant vers I'arrière, on les voit se recourber dorsalement et pénétrer dans 
la région habénulaire. A la face postérieure ·du faisceau vertical qu'i1s 
constituent à ce moment, se trouvent accolées de nombreuses fibres 
myélinisées mettant en relations la région habénulaire avec I' eminentia 
thalami. Ces fibres forment un faisceau dense qui vient se perdre dans la 
couche de fibres myélinisées tapissant extérieurement la masse cellulaire 
de I'eminentia thalami. De plus, Ie neuropile de chaque ganglion habénulaire 
est en relation de continuité avec la couche fibrillaire non myélinisée sous~ 
jacente de I'eminentia thalami. 

Les relations de la stria medullaris avec Ie prolongement antérieur de la 
pars ventralis thalami, différencié ou non en une eminentia thalami distincte 
sont vraisemblablement un fait très général. Elles existent chez les Amphi
biens Urodèles, ainsi que HERRICK (1917) I'a montré et sans doute aussi 
chez les Dipneustes (voir p. 757). 

Une des connexions les plus caractéristiques de I' eminentia thalami est 
celle qui s' établit entre elle et Ie faisceau de fibrae tectales nervi optici par 
I'intermédiaire d'un grand nombre de fibres myélinisées horizontales (fig. 6). 

Ces fibres ont été nettement distinguées par SHELDON (1912) qui les considère comm~ 
ayant leur cellule d'origine dans son "r.ucleus posthabenularis" et comme pénétrant 
tout au moins en apparence dans Ie tractus opticus. Elles pourraient être identifiées 
5uivant SHELDON, aux fibres du tractus opticus décrites par HALL ER (1898) comme 
issues de la région thalamique. 

Les préparations dont Îai disposé ne m'ont pas permis de préciser la valeur de ces 
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fibres. Ont-elles leurs cellules d'orgine dans J'eminentia thalami. sont-elles au contraire 
afférentes: je ne saurais Ie dire. Le fait qu'elles se détachent perpendiculairement du 
faisceau des fibrae tectales nervi optici pourrait indiquer qu'iJ s'agit de collatérales de 
ce faisceau. 

JANSEN (1929) a défendu, avec beaucoup de raisons je pense, l'idée que les fibra;! 
tectales nervi optici n'ont rien de commun avec Ie tractus opticus. 11 a constaté, en 
effet, en étudiant un Idus idus dont un des nerfsoptiques avait dégénéré (préparations 
au WEIGERT-PAL) que Ie tractus opticus seul disparaissait d'un cóté, les fibrae tectales 
nervi optici restant au contraire indemmes aussi bien du cóté dégénéré que de J'autre. 

Reprenant J'étude des préparations de Idus qui ont servi aux observations de ce: 
auteur j'ai pu faire une constatation identique pour ce qui conceme les fibres myélinisées 
horizontales unissant J'eminentia thalami au faisceau des Iibra tectales nervi optici. Commc 
on peut Ie voir sur la figure 7, ces fibres ont persisté du cóte dégénéré tout commc 
les fibrae tectales nervi optici. 

La conclusion a tirer de ce fait est que contrairement à J'opinion de HALLER (1898). 
admise avec beaucoup de réserves par SHELDON (1912) , les fibres horizontales en 
question ne peuvent être considérées comme un composant efférent du tractus opticus. 

JANSEN considère. avec raison sans doute, les fibrae tectales nervi optici comme 
une partie du complexe commissural postoptique. Les fibres horizontales qui pénètrent 
dans Ie faisceau de fibrae tectales seraient également. dans cette conception, un élément 
constitutif du complex commissural postoptique. 

L'eminentia thalami est en relations avec Ie nucleus preopticus par un 
faisceau de fibres non myélinisées extrêmement net. partant de la face 
interne de la couche cellulaire et s'étendant ventralement tout Ie long de la 
face médiallle du fasciculus medialis telencephali. 

Enfin j'ai pu suivre jusque dans l'eminentia thalami une partie des fibres 
du fasciculus deseendens de BRICKNER (1929) qui. d'après eet auteur se 
met vers l'arrière en relations avec Ie fasciculus lon-gitudinalis posterior et 
les cellules réticulaires mésencéphaliques. Voici en particulier. ce que j'ai 
observé chez [dus idus. Arrivé à l'extrémité antérieure de la masse fibrillaire 
myélinisée qui entoure la pars ventralis thalami. Ie fasciculus deseendens 
jusqu'alors extrêmement net se divise en quatre ou cinq faisceaux qui se 
perdent dans la région postérieure de la zone des fibrae tectales nervi optici. 
Un de ces faisceaux. que j'ai pu suivre avec toute la certitude désirable, 
traverse la masse de neuropile séparant les fibrae tectales nervi optici de la 
zone interne de fibres myélinisées de l'eminentia thalami. et vient se perdre 
dans cette dernière zone. 

La description que l'on vient de lire concerne spécialement un Cyprinide, 
[dus idus. Je me suis assuré par l'étude d 'un Clupéide. Clupea harengus 
(L.). d'un Salmonide. Osmerus eperlanus (L.) . d'un Mormyride. Mormyrus 
Caschive, que les caractères de [dus idus étaient pour Ie moins très répandus 
chez les Physostomes. 

Les seules particularités que j'ai pu constater dans ces diverses formes sont les suivantes: 
1. Les fibrae tectales nervi optici de Clupea harengus et de Osmerus eperlanus 

ménagent, au sein du faisceau läche qu'elles constituent, un espace occupé par une masse 
allongée de neuropiJe, peu développée chez Osmerus, énorme au contraire chez Clupea . 
11 est possible que cette masse ait des rapports étroits avec J'eminentia thalami. rai vu 
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~n effet chez Clupea certaines des fibres myélinisées horizontales, en relations d' autrt' 
part avec l'eminentia thalami, y pénétrer. 

2. Chez Mormyrus caschive, les cellules de la pars dorsalis thalami, de la pars 
ventralis, de l'eminentia thalami, au lieu d'être groupées en amas ou en plaques denses, 
se trouvent dispersées uniformément dans la masse fibrillaire des différents noyaux. Les 
limites de ceux-ci par rapport à la couche périphérique de fibres myélinisées sont moins 
nettement marquées que chez les autres Téléostéens étudiés. Enfin, on peut voir chez 
Mormyrus, la masse cellulaire de l'eminentia se continuer dans Ie reste de la pars 
ventralis sans qu'aucune solution de continuité n·intervienne. 11 est possible que cette 
différenciation peu marquée du thalamus des Mormyrides soit en rapport avec Ie fait qu~ 
ces poissons représentent vraisemblablement une branche spécialisée, issue de Physostomes 
très primitifs (FRANZ 1920). 

A eóté des Physostomes nous avons à eonsidérer deux ensembles de 
formes plus évoluées: les Aeanthoptérygiens, au sens large du mot et les 
Anaeanthiniens. 

Parmi les Acanthoptérygiens, j'ai choisi, pour en faire l'étude, deux formes appartenant 
à des families éloignées : Perca fluviatilis L., et Pleuronectes limanda L. Toutes deux 
m'ont montré une organisation semblable à celle des [dus idus à quelques détails près. 
Chez Perca la couche cellulaire de l'eminentia thalami, beaucoup plus nettement séparée 
dus reste de la pars ventralis que chez [dus. se continue vers l'avant par un nOyilu, 
parfaitement différencié qui rappelIe par son aspect Ie nucleus commissurae hippocampl 
des Anoures. 

Enfin, j'ai retrouvé chez MoteUa mustela L., qui appartient au groupe des 
Anacanthiniens, une disposition des noyaux qui nous occupent fort semblable à celle qlJi 
a été décrite chez [dus idus. 

Examen critique de la littérature. 
Dans son traité d'anatomie eomparée du système nerveux KAPPERS 

( 1921) jette les premières bases de nos eonnaissanees sur l'homologie des 
divers es régions du thalamus des Téléostéens avee les régions eorrespon
dantes des groupes voisins. 11 distingue, en effet, ehez eux, eomme ehez les 
autres Anamniotes un thalamus dorsal et un thalamus ventraI. ces deux 
termes étant pris dans un sens large et servant à désigner un seeteur tout 
ent ier de la paroi eérébrale. La Iimite médiale du seeteur dorsal et du seeteur 
ventral est marquée d 'après KAPPERS par Ie sulcus medius de HERRICK (voir 
la figure 442 de son traité) . 

Cette conception a été reprise et précisée réeemment par KUHLENBECK 

(1929) qui, s'appuyant principalement sur l'étude des sillons ventrieulaires 
du dieneéphale, distingue, outre les deux régions de KAPPERS, une eminentia 
thalami homologue à eelle des Amphibiens. 

J' en suis arrivé à une eon<:eption identique en me basant sur I' étude de 
l'évolution progressive des centres périventriculaires dans toute la série des 
Téléostomes. Les résultats de mon travail peuvent done être eonsidérés 
eomme une eonfirmation des données de eet auteur. De plus, ils les eom
plètent en montrant qu'au plan fondamental des sillons dieneéphaliques 
distingué par lui, eorrespond une distribution définie des centres périven
trieulaires. 
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Etant donné la con fusion qui règne dans la nomenclature des diverses 
régions du diencéphale des Téléostéens, je crois utile de préciser la 
synonymie de celles qui ont été décrites dans Ie présent travail. 

Pars dorsalis thalami : Les caractères de cette région sont suffisamment 
nets pour que nous puissions déterminer avec certitude sa synonymie. 
CATOlS (1901) , GOLDSTEIN (1905), BRICKNER (1929) la décrivent très 
clairement ; Ie premier sous Ie nom de "noyau antérieur du thalamus", Ie 
second sous celuide " posthabenuläre Zwischenhirngebiet" , Ie troisième sous 
celui de " Innersegment of the dorsal thalamus" . SHELDON (1912) con fond 
en un même noyau la pars dorsalis thalami et l'eminentia thalami. Ainsi 
que KUHLENBECK (1929) l'indique, HOLMGREN (1920) groupe sous Ie nom 
d 'eminentia thalami la région homologue à l'eminentia thalami des Amphi
biens, la pars dorsalis, la pars ventralis et la pars intercalaris thalami. 

BRICKNER (1929) homologue avec raison son "Inner segment of the dorsal 
thalamus" à la pars dorsalis thalami des Amphibiens. 

JAN SEN (1929) a proposé récemment d'homologuer l'eminentia thalami de 
HOLMGREN au nucleus de BELLONCI des Amphibiens. Son argument essentiel 
est l' analogie qui lui paraît exister entre les connexions des fibres optiques 
des Batraciens avec Ie nucleus de BELLONCI et celle qu'établit Ie tractus 
optico-eminentialis décrit par HOLMGREN (1920) chez les Téléostéens. 

Le tractus optico-eminentialis établissant une connexion entre Ie tractus 
opticus et une région du diencéphale qui doit être considérée comme homo
logue à la pars dorsalis thalami des Amphibiens dont Ie nucleus de BELLONCI 
fait partie, l'opinion de JAN SEN est justifiée jusqu'à un certain point. Mais 
il est évident que ron ferait erreur en considérant l'ensemble de l'eminentia 
thalami de HOLMGREN, c'est-à-dire la pars intercalaris, la pars dorsalis, la 
pars ventralis , l'eminentia thalami, comme homologue au nucleus de BELLONCI , 
qui n'est chez les Batraciens qu 'une petite partie de la pars dorsalis. 

Eminentia thalami. 
KUHLENBECK a été Ie premier à préciser la position de l'eminentia thalami 

chez les T éléostéens. 

Pars ventralis thalami. 
Ce noyau me paraît avoir échappé à l'a'ttention de tous les auteurs, à 

l' exception de KAPPERS (1921, page 823) qui signale. dorsalement au 
nucleus preopticus magnocellularis et au voisinage immédiat du sulcus 
medius, "eine parvocelluläre Fortsetzung des Nucleus magnocellularis". 
C'est bien en cet endroit que se trouve mon noyau, mais l'opinion de KAPPERS 
sur sa signification me semble en désaccord avec ce que j'ai observé chez les 
Téléostomes plus primitifs que les Téléostéens. Chez tous la pars ventralis 
thalami et Ie nucleus magnocellularis sont nettement distincts. Un nucleus 
ventralis limitant inférieurement la pars ventralis thalami a été décrit par 
KUHLENBECK (1929), mais cet auteur ne fournit aucun détail sur Ie noyau 
lui-même. 
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Dans son travail sur Ie mésencéphale et Ie dienq!phale des Téléostéens, 
BRICKNER (1929) décrit sous Ie sulcus medius et dans Ie voisinage immédiat 
de la paroi épendymaire un .. nucleus tegmenti motorius ventralis" . Ce noyau 
doit être nettement distingué de celui que j'ai considéré comme homologue 
à la pars ventralis thalami des Amphibiens et auquel BRICKNER ne fait 
aucune allusion. A mon avis, Ie nucleus tegmenti motorius ventralis de 
BRICKNER est au noyau que j'ai décrit sous Ie nom de pars ventralis thalami, 
ce que la région fibrillaire externe du thalamus ventral d'un Amphibien est 
à la couche cellulaire interne correspondante. 

CONCLUSIONS. 

I . La reg IOn périventriculaire du diencéphale des Téléostomes est 
occupée par deux noyaux homologues l'un à la pars dorsalis, l'autre à la 
pars ventralis thalami des Amphibiens. 

2. Chez les Crossoptérygiens, formes primitives du groupe des Axonop
térygiens (= Crossoptérygiens + Dipneustes) et les Chondrostéens, formes 
primitives du groupe des Actinoptérygiens, la pars dorsalis thalami et la 
pars ventralis ont, tout comme chez les Amphibiens, un aspect histologique 
semblable et des dimensions à peu près équivalentes. 

A partir de ces formes primitives, une évolution identique s'est produite 
chez les Axonoptérygiens et les Actinotérygiens. Aussi bien chez les 
premiers que chez les seconds, elle a eu pour résultat l'apparition de 
différences structurales de plus en plus marquées entre la pars dorsalis et la 
pars ventralis thalami, différences qui se trad ui sent en gros par un dévelop
pement excessif de la masse fibrillaire correspondant à la pars dorsalis (dr. 
Dipneustes et T éléostéens) . 

3. Chez tous les Téléostomes la pars ventralis se prolonge vers l'avant 
bien au~delà de la pars dorsalis. 

Chez les Crossoptérygiens et les Chondrostéens dIe peut-être suivie 
jusque dans Ie télencéphale ou elle se continue par l'area somatica de 
JOHNSTON. 

Ohez les Ganostéens et les Téléostéens, sa partie sous-habénulaire se 
différencieen une région particulière, l' eminentia thalami, en relation avec 
Ie nucleus preopticus, la stria-medullaris, la commissura transversa et Ie 
fasciculus descendens de BRICKNER. 

Que Monsieur Ie Professeur C. U. ARIËNS KAPPERS et son assistant, 
Monsieur J. L. AOOENS, veuillent trouver ici, J'expression de toute ma 
gratitude pour la bienveillance qu'ils m'ont témoignée au cours de l'exécu
tion des recherches dont il vient d'être rendu compte. 
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