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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DE

l/ORIGII EÏ DE LÉV0LITI0\ DE LA THYROÏDE LATÉRALE ET DU THYSÜS

CHEZ LE CAMPAGNOL

par le Dr Auguste ROTJD,
Chef des trtivnux riiuiloniii'U-es .'i lTniveisdé de Lnii-utine..

PI. X à XIV.

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

A. Thyroïde.

La plupart des anatomistes qui, après Born, ont étudié le
développement de la thyroïde s'accordent à admettre que, chez les

mammifères, cet organe se forme aux dépens de trois ébauches,
l'une impaire, médiane; les deux autres paires, latérales,
symétriques.

L'ébauche médiane dérive du plancher du pharynx primitif.
Déjà décrite par Remale chez le poulet, elle a été longtemps
considérée comme l'unique ébauche de la thyroïde. Kölliker a montré

que chez le lapin elle est, à son origine, une invagination de

Tépithélium de la paroi ventrale du pharynx, située sur la ligne
médiane, au niveau ou un peu en arrière du deuxième arc branchial.

Bientôt, elle se sépare de l'endoderme qui lui a donné
naissance et forme, suivant les espèces, tantôt une masse epitheliale

pleine, tantôt une petite vésicule creuse. Elle s'éloigne de

son point d'origine et descend au-devant de la trachée. Cette
descente apparente est le résultat de la deflexion de la tête de

l'embryon, de la formation et de l'allongement du cou, qui en
sont la conséquence.

Chez l'homme, la thyroïde médiane présente quelques particularités

intéressantes, mises en lumière par les recherches de His.
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Au lieu d'abandonner complètement la paroi pharyngienne
comme chez d'autres mammifères, elle lui demeure unie par un
pédicule creux, le canal thyréo-glosse, qui s'ouvre quelque temps
à la surface de la langue. Il disparaît plus tard, mais il en
persiste toute la vie une portion sous la forme du foramen caecum
de Morgagni, qui occupe le sommet du V lingual. Parfois, une
partie plus considérable du conduit thyréo-glosse peut subsister
et former un tube étendu du trou borgne au voisinage de l'os
hyoïde. Le canal thyréo-glosse peut encore donner naissance à

des îlots glandulaires, les glandes thyroïdes accessoires de Kadyi
et Zuckerkandl. glandes placées au-dessus et au-devant de l'os
hyoïde.

Les ébauches latérales de la thyroïde n'apparaissent que quelque

temps après la formation de la médiane. Elles ont été reconnues

par Wölfler et Stieda.
A la suite de leur découverte, ces auteurs nièrent toute

participation de la thyroïde médiane à la formation de la thyroïde
définitive et firent dériver cette dernière uniquement des ébauches

latérales. Born concilia les deux opinions en montrant que
les trois ébauches s'unissent pour former un seul organe.

Quelle est l'origine exacte de l'ébauche latérale '? Sur ce point,
il y a trois manières de voir différentes :

1° Born et Fischelis admettent que c'est le fond de la
quatrième poche branchiale endodermique qui se transforme en
thyroïde latérale.

2° D'après Prenant, c'est un diverticule ventral de la quatrième
poche qui donne naissance à cette ébauche.

3° Pour His, de Meuron, Verdun, ce n'est pas un dérivé
branchial, mais un dérivé post-branchial. C'est un diverticule de la
paroi antérieure du pharynx, situé en arrière de la quatrième
poche avec laquelle il n'entre que secondairement eu relation.

Quelle que soit son origine, cette ébauche est rattachée quelque

temps au dernier sillon bianchial interne par un pédicule.
Celui-ci disparaît; l'ébauche latérale perd toute connexion avec
le pharynx. Elle devient libre sous la forme d'une vésicule à paroi

epitheliale, placée à côté du larynx.
Les trois ébauches sont primitivement séparées les unes des

autres. La médiane se trouve au-devant du pharynx, à la hauteur

de la deuxième fente branchiale ; les latérales sont placées
plus en dehors, au-dessous des quatrièmes poches. Peu à peu,
elles se rapprochent, elles arrivent au contact et forment, en ap-
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parence tout au moins, un organe unique ayant la forme d'un
fer à cheval embrassant la partie supérieure de la trachée.

Dans le cours ultérieur de son développement, la thyroïde
passe par deux stades ; le stade des cordons épithéliaux et celui
des follicules.

La masse éphithéliale commence à bourgeonner. Elle émet des

cordons cellulaires pleins qui s'enfoncent dans le tissu conjonc-
tif ambiant. Ces cordons cylindriques, plus ou moins sinueux,
émettent à leur tour des bourgeons latéraux. La masse cellulaire
compacte se transforme en un lacis de travées epitheliales. Les
mailles du réseau sont occupées par de nombreux vaisseaux et
du tissu conjonctif embryonnaire.

A ce stade succède celui des follicules. Les cordons cellulaires
se dilatent en certains points. Ces portions dilatées sont séparées

par des portions plus étroites. Les rétrécissements s'accentuent;
les cordons se fragmentent en follicules plus ou moins indépendants.

Les cellules se disposent d'une façon régulière autour du
centre du follicule, dans lequel apparaît une lumière étroite. Plus
tard, il se produit de la substance colloïde qui s'accumule dans
la cavité du follicule et le dilate peu à peu.

Dans ce court aperçu du développement de la thyroïde des

mammifères, tel qu'il est en général admis aujourd'hui, nous
avons dit que les trois ébauches s'unissent pour former la
thyroïde définitive. Ainsi, la glande thyroïde serait un complexus'
anatomique résultant de la fusion de trois ébauches d'origine
différente, nous pouvons même dire de trois organes différents.
En effet, chez les vertébrés inférieurs et chez les oiseaux, la
thyroïde dérive uniquement de l'ébauche médiane, tandis que les
ébauches latérales, les corps post-branchiaux, restent indépendants

et n'ont pas la structure de la thyroïde. Dans ces conditions,

il est nécessaire de déterminer d'une façon plus exacte la
part prise par chacune des trois ébauches à l'édification de la
thyroïde du mammifère.

Cette question est loin d'être résolue. Le désaccord le plus
complet règne à cet égard entre les embryologistes. Il ne s'entendent

pas davantage sur l'origine des glandules annexées à la
glande principale.

Nous ne voulons pas donner ici un aperçu historique complet
du développement de la thyroïde. Nous nous bornerons à indiquer

l'opinion des auteurs sur le rôle de chacune des trois ébauches.
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Bern', en 18S3, étudie chez le porc le développement des
dérivés branchiaux. Il montre que c'est aux dépens de la troisième
poche que se forme le thymus, tandis que la thyroïde latérale
dérive de la quatrième. Pour la première fois, il constate que
chez l'embryon de 19 mm., les thyroïdes latérales arrivent au
contact de la thyroïde médiane. Chez des embryons de 20 mm.,
les cordons épithéliaux de l'ébauche médiane se fusionnent avec
l'ébauche paire, encore reconnaissable à sa structure histologique.

Enfin, chez des embryons un peu plus âgés, cette dernière
se transforme à son tour en un réseau de travées epitheliales,
semblable au réseau formé par l'ébauche médiane. Sans aucun
doute, conclut Born, la partie epitheliale de la thyroïde résulte
de la fusion de deux ébauches, à leur origine complètement
séparées et de structure différente. L'ébauche impaire, dérivée de

l'épithélium au niveau de l'union des deuxièmes arcs branchiaux,
de bonne heure se transforme en un réseau de cordons épithéliaux.

L'ébauche paire, provenant d'un diverticule de la quatrième
poche, ne se transforme en cordons épithéliaux qu'après sa
fusion avec la portion médiane. Enfin, pour Born, il est évident

que les ébauches latérales formeront plus tard les lobes latéraux
de la thyroïde, tandis que l'ébauche médiane formera l'isthme.

Fischelis2, deux ans après, reprend la même étude chez le
porc et arrive aux mêmes résultats essentiels. Il admet aussi que
la thyroïde résulte de la fusion des trois ébauches ; toutefois, dans
son mémoire, on ne trouve aucun renseignement sur le rôle plus
ou moins important de chacune d'entre elles. Il paraît, sur ce
point, se rattacher à l'opinion de Born.

His3 admet que chez l'homme l'ébauche paire provient d'un
diverticule issu du pharynx, dans le voisinage de la quatrième
poche. Elle se soude plus tard à l'ébauche médiane. Cette
dernière forme l'isthme, et les lobes thyroïdiens tirent leur origine
de l'ébauche latérale.

1 Born, Ueber die Derivate (1er embryoaalen Schlundbogen a,ni
Schlundspalten bei Säugethieren. « Archiv, für mikrosk. Anatomie »,
1883.

2 Fischeiis, Beiträge zur Kenntniss der Entwiekelungsgesehichte
der Gl. Thjjro'idea und Gl. Thymus. « Archiv. Iur inikr. Anatomie »,
1885.

3 His, Anatomie menschlicher Embryoner.
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De Meuron1, se basant sur l'étude d'embryons de mouton,
arrive aux conclusions suivantes. Lorsque l'ébauche latérale s'est
complètement séparée de la quatrième poche branchiale, elle se

trouve bien rapprochée de l'ébauche médiane. « Elle ne tarde pas
» à être enveloppée par les boyaux cellulaires auxquels cette
» dernière donne naissance. Elle-même subit d'importants chan-
» gements. Ses cellules prolifèrent rapidement, de sorte que sa
» lumière ne tarde pas à disparaître ou devient tout à fait irré-
» gulière. En même temps, on voit partir de la surface des boyaux
» cellulaires qui s'étendent de plus en plus, sont entourés par le
» tissu conjonctif, et qui donneront naissance à des follicules pa-
» reih à ceux de l'ébauche médiane.

» Je n'ai point vu, dit de Meuron, ces boyaux s'anastomoser
» avec ceux de la partie impaire, comme Born en a fait l'obser-
» vation. Fischelis n'a pas non plus rencontré ces anastomoses
» et je suis porté à croire qu'il n'en existe pas réellement, mais
» que les deux systèmes se mêlent intimement l'un à l'autre tout
» en restant indépendants. »

En outre, d'après de Meuron, le fond de la quatrième poche
branchiale donne naissance à un épaississement dorsal et latéral.
Dans un stade plus avancé, il constitue une masse solide, arrondie,

placée en arrière du lobe latéral de la thyroïde et comme
incrustée dans sa surface postérieure. Les boyaux cellulaires du

corps thyroïde l'entourent de tous côtés, sauf en arrière; cependant,

il se trouve encore compris dans l'enveloppe de tissu
conjonctif qui se forme autour de la glande thyroïde. Il est alors
constitué par de petites cellules arrondies d'aspect plus ou moins
lymphatique et groupées en masses secondaires séparées par des
trabecules de substance conjonctive.il semble que si de Meuron
avait connu les corpuscules épithéliaux annexés à l-i thyroïde, il
aurait considéré cet organe comme l'un d'entre eux.

Enfin, ce même auteur signale encore, chez un embryon très
avancé de rat, sur les côtés de la thyroïde et comme incrusté à

sa surface, un petit organe d'aspect lymphatique, se colorant au
carmin boracique plus vivement que les tissus avoisinants et qu'il
rapproche du dérivé dorsal de la quatrième fente branchiale.

KastschenJco2 constate que, chez le porc, la thyroïde latérale
1 Kastschenko, Das Schicksal der embryonalen Sclilunrlspalten bei

Siew/ethieeen. « Archiv, für mikr. Anatomie », 1887.

- De Meuron, Recherches sur le développement du thymus et. de la
glande thyro'ide. « Recueil zoologiqne suisse », 1886.
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dérive de la dernière poche, dont elle se sépare ensuite. Il constate

aussi que l'ébauche médiane, avant de se réunir aux deux
autres, a déjà pris la forme d'un fer à cheval. Les ébauches
latérales ne se soudent pas aux deux extrémités de l'ébauche
médiane, mais plus en dedans. La thyroïde latérale est très petite
en comparaison de la médiane. Kastschenko en conclut qu'on ne

peut pas accepter l'opinion de Born et de His, d'après lesquels
les ébauches latérales formeraient les lobes. Pour lui, elles ne

jouent pas un rôle considérable dans la formation de la thyroïde.
Piersol ' étudie l'origine de la thyroïde chez le lapin et arrive

aux mêmes résultats que Born. Il fait remarquer que chez les
vertébrés inférieurs, l'ébauche latérale ne se fusionne pas avec
la thyroïde. La fusion des trois ébauches chez les mammifères
est une disposition toute spéciale. Il n'a pas étudié d'une façon
complète le sort ultérieur des trois ébauches, mais paraît
admettre leur participation à la formation de la thyroïde définitive.

Voici d'ailleurs le seul passage de son mémoire qui se

rapporte à cette question : « Der abgeschnürte röhrenförmige Fort-
» satz (l'ébauche latérale) besitzt ein deutliches Lumen und
» giebt Sprossen ab, welche zum Theil auch Hohlräume auf-
» weisen, später sinkt die seitliche Anlage tiefer herab, bis sie die
» schwantzwärts geschobene mittlere Anlage trifft und sich mit
» diesem Theile vereinigt; nachher bildet sie mit dieser einen
« aus vielen Sprossen, Blutgefässen und zartem embryonalem
» Bindegewebe bestehenden Drüsenkomplex, welcher mit der
» Zeit seine Stelle vor der Trachea nimmt und zu der bleibenden
d Schilddrüse sich umwandelt. »

Christiani, en 1893, donne une description anatomique de la
thyroïde et de la glandule parathyroïdienne du rat adulte, delà
souris et du campagnol, sur laquelle nous aurons l'occasion de

revenir plus loin. Il émet l'opinion que la thyroïde dérive
uniquement de l'ébauche médiane et que l'ébauche latérale forme
la glandule parathyroïdienne. La fusion des trois ébauches ne
se ferait donc pas. Christiani se réserve d'étudier cette question
plus en détail dans un travail ultérieur. Nous ne croyons pas
que ce travail ait paru; en tout cas, quoique juste, l'opinion de
Christiani n'a guère été admise.

1 Piersol. Ueber die Entwickelang der embryonalen Schlundspalten

und ihrer Derivate bei Sceugethieren. «Zeitsolli-, für Wis-
scntsch. Zooloaie », 1888.
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Prenant ' étudie le développement de la thyroïde chez des

embryons de mouton. Il reconnaît que l'ébauche latérale ne
prend qu'une part minime à la constitution définitive de la
glande, mais il ne peut résoudre la question de savoir si cette
ébauche forme ou non des vésicules thyroïdiennes. Voici les
conclusions qu'il tire de ses observations : « La quatrième poche
» branchiale entodermique est formée de deux branches, une
« externe et une interne ; celle-ci, qui est en quelque sorte un
» diverticule de la poche proprement dite, se prolonge et se di-
« late en une vésicule piriforme, qui est l'ébauche thyroïdienne
« latérale. Dans l'angle des deux branches se forme, par épais-
» sissement de la paroi epitheliale de la poche, un corps qu'on
» peut nommer glande thyroïdienne. Par sa texture trabéculaire
» et réticulée, par la nature histologique de ses éléments épithé-
» baux, à cause aussi de sa grande et précoce vascularisation,
» enfin et surtout par son mode de formation, ce corps est com-
» parable à la glande carotidienne. Dans la suite, du développe-
» ment, l'ébauche thyroïdienne latérale, longtemps reconnais-
» sable par sa paroi epitheliale au sein de la thyroïde déjà voli

lumineuse, se transforme en une cavité anfractueuse, prolon-
» gée en tous sens par de profonds diverticules (canal central
« de la thyroïde). La paroi de cette cavité est formée par un
» epithelium d'abord stratifié, puis simple, les cellules superfi-
» cielles ayant disparu après avoir éprouvé une transformation
» semblable à celle qui frappe les assises internes de l'épithé-
» lium œsophagien. Cette paroi produit autour d'elle un tissu
» dense, d'aspect cellulaire et réticulé, qui plus tard disparaît.
* Il m'est impossible de trancher la question de savoir si le ru-
» dinient latéral bourgeonne pour donner des cordons ou lobules
» qii se mêlent ou s'anastomosent avec ceux de la thyroïde mé-
» diane et se transformeront ultérieurement en vésicules thyroï-
» diennes, ou bien si les lobules de l'ébauche médiane ne font
« que se souder au tissu de la thyroïde latérale. La thyroïde la-
« térale et ses vestiges occupent le hile vasculo-conjonctif de

» l'organe ; la glandule est située au bord externe de ce hile. »

1 A. Prenant, Annotations sur le développement du tube digestif
clic: les mammifères. « Journal de l'anatomie et île la. physiologie »,

18!)1. — Contribution à l'étude du développement organique et

histologique du thymus, de la glande thyroïde et de la. glande
carotidienne. « La Cellule », 18'.)4.
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Simon ' admet que la thyroïde latérale se produit aux dépens
de l'extrémité de la quatrième poche branchiale, sous la forme
d'un diverticule en communication avec la cavité pharyngienne,
par le canal thyréo-pharyngien. Il y a lieu de distinguer dans
l'évolution de l'ébauche latérale deux périodes; une première
période ou période d'activité, s'étendant du début de la formation

de l'ébauche jusqu'à son prétendu fusionnement avec l'ébauche

médiane, une deuxième période ou période de survivance.
Il résulte des observations faites par Simon, sur des embryons

de cobaye, lapin, veau et brebis, que dans la première période
l'ébauche latérale ne se fusionne pas avec la médiane dont elle
est toujours séparée par des vaisseaux sanguins. Mais si elle ne
se fusionne pas, elle donne naissance à des vésicules identiques
à celles qui dérivent de l'ébauche médiane. « L'ébauche latérale
» ne bourgeonne pas pour donner les lobules épithéliaux, qui,
» dans la suite, formeront les vésicules colloïdes, mais se laisse
» en quelque sorte passivement diviser en ces lobules. Cette seg-
» mentation qui se produit par l'immigration de capillaires san-
« guins, se limite aux assisses périphériques de la thyroïde laté-
» raie; les assisses centrales, au contraire, subsistent sous forme
» d'un epithelium tapissant le lumen central. »

Dans la deuxième période, période de survivance, les assisses
centrales de la thyroïde latérale qui ont persisté sous forme d'un
epithelium tapissant le lumen central, finissent par disparaître.

Simon a étudié aussi le développement de la glandule
thyroïdienne. Il a constaté que chez le chat cette glandule se forme
aux dépens de l'ébauche latérale de la thyroïde. Au stade où

cette ébauche est une vésicule épaisse, à lumière étroite, la partie

externe de la paroi subit des modifications et se transforme
en glandule thyroïdienne. Cette glandule persiste chez le chat
adulte ; chez le veau et la brebis, elle semble aussi persister;
chez le cobaye et le lapin, elle disparaît déjà de bonne heure.

Souhé et Verdun2, en 1897, montrent que chez le lapin les
thu'oïdes latérales dérivées des quatrièmes poches viennent se

placer à la face postero-interne de la région moyenne des lobes

1 Ch. Simon. Thyroïde latérale et glandule thyroïdienne che: les

mammifères. Nancy, 1896.

2 A. Sonlié et P. Verdun. Sur les premiers développements de la
glande thyroïde, du thymus et des glandules satellites de la
thyroïde che: le lapin et che: la taupe. « Journal de l'anatomie et de la
phvsioloaie », 1897.
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latéraux de la thyroïde. « Elles gardent l'aspect de vésicules
» epitheliales. Vers la région inférieure de leur paroi externe,
» elles montrent un épaississement bien limité qui donne nais-
» sance à la glandule thyroïdienne. Chez les embryons de 15 à

» 18 mm., leur partie supérieure est généralement englobée par
» les glandules thyroïdiennes dont le volume augmente conti-
» nuellement, leur partie inférieure est libre et une bande con-
» jonctive les sépare des cordons de la thyroïde. A partir de ce
» moment, l'évolution de la thyroïde latérale semble suivre, se-
» Ion les cas, deux voies différentes :

» 1" La thyroïde latérale se transforme en un amas epithelial
» qui se différencie très nettement du parenchyme thyroïdien
» ambiant, dans lequel il se perd d'une part, tandis que, d'autre
» part, il se continue avec la glandule thyroïdienne. Cet amas
» epithelial semble disparaître sans laisser de traces.

» 2" La thyroïde latérale persiste sous forme de vésicule au
» voisinage de la glandule. Elle constitue alors le kyste central
» des lobes thyroïdiens que l'on retrouve souvent chez l'adulte.

» Les thyroïdes latérales ne participent en rien à la formation
» du parenchyme sécréteur de la thyroïde.

» Les glandules thyroïdiennes se présentent au début comme
» un épaississement de la région inférieure et externe des thy-
» roïdes latérales. Ces ébauches augmentent rapidement de vo-
» lume et prennent bientôt l'aspect d'amas cellulaires bien déli-
» mités. Les glandules suivent les déplacements de la thyroïde
» latérale et sont placées vers la région moyenne des lobes thy-
» roïdiens, dans l'espace limité en arrière par la face antéro-
» externe de la thyroïde latérale, en dehors par la carotide pri-
» mitive et en avant par le lobe latéral. Elles continuent ensuite
» à l'accroître, en gardant cette position, et en même temps elles
» englobent plus ou moins complètement les thyroïdes latérales.
» Les lobes thyroïdiens, à leur tour, tendent à envelopper de

» plus en plus les glandules qui, toutefois, en restent séparées
» par une coque d'origine mésodermique.

» Chez la taupe, l'évolution de la thyroïde latérale est la même
» que chez le lapin ; toutefois, chez cet animal, la thyroïde laté-
» raie, après avoir donné la glandule thyroïdienne, disparaît en
» général sans laisser de traces. »

P. Verdun', dans sa thèse de 1898, passe en revue le dévelop-

1 P. Verdun. Contribution à l'étude des dérivés branchiaux ehe:
les vertébrés inférieurs. «Thèse de Paris». 1808.
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pement de la thyroïde chez l'homme, le dromadaire, le veau, le

mouton, le chat, le lapin et quelques autres mammifères. Voici
ses conclusions :

« Chez les ruminants, la thyroïde latérale ou corps post-
» branchial se forme aux dépens d'une ébauche post-branchiale
» appendue à la quatrième poche, comme chez les oiseaux.
» Quoique moins développée que chez ces derniers, elle est net-
» tenient reconnaissable, plus tard, sous forme d'une sorte de

» kyste, auquel sont annexées des formations glandulaires. Elle
» est complètement englobée par le parenchyme de la thyroïderoé-
» diane, et se retrouve encore, après la naissance, au milieu des
» lobes thyroïdiens, où elle constitue le canal central de Prenant.
» Son évolution est plus ou moins rudimentaire, et elle ne con-
» tribue en rien à la formation des vésicules thyroïdiennes.

» Chez le chat, l'ébauche latérale dérive d'un diverticule ven-
» trai de la quatrième poche. L'ébauche médiane finit par en-
» tourer et englober plus ou moins complètement toute l'ébau-
» che latérale ; cette dernière reste toujours distincte du tissu
» thyroïdien à l'édification duquel elle ne prend aucune part.

» Chez le lapin, la thyroïde latérale se comporte très différem-
» ment suivant les sujets : chez certains, après avoir pris un lé-
» ger accroissement, elle s'atrophie et disparaît complètement.
» Sur d'autres, elle persiste, formant la cavité centrale des lobes
» thyroïdiens de l'adulte.

» Chez l'homme, le corps post-branchial n'entre que secon-
» dairement en relation avec la quatrième poche. Il s'atrophie
» de bonne heure et disparaît en totalité. »

En outre, d'après Verdun, chez ces mêmes animaux et chez
l'homme, la quatrième poche donne par sa face externe et dorsale

un nodule epithelial, qui deviendra la glandule
branchiale IV (glandule thyroïdienne) annexée au lobe latéral de la
thyroïde ou dans lequel elle peut être enchâssée (lapin).

Nous avons reproduit presque in extenso les conclusions de
ces récents travaux, à cause des faits réellement nouveaux qu'ils
contiennent.

Il ressort de cet aperçu historique qu'il existe doux opinions
diamétralement opposées au sujet de révolution do la thyroïde
latérale. Les uns soutiennent qu'elle donne du tissu thyroïdien,
les autres (Christiani, Soulié, Verdun), qu'elle n'en donne pas.
La première opinion est encore la plus généralement admise
aujourd'hui; c'est celle que l'on trouve dans les traités d'embryo-
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logie. Des deux côtés, les observateurs ne sont pas absolument
catégoriques ou reconnaissent tout au moins que la question
mérite d'être encore examinée. :

Cette question n'est en elle-même pas facile à résoudre, mais
différentes causes, étrangères à la nature même du sujet,
paraissent avoir contribué à retarder la solution de ce problème.

L'idée préconçue a certainement joué un grand rôle dans cette
question. Il ressort avec évidence de la lecture du mémoire de

Born, à qui revient l'honneur d'avoir constaté le premier le
rapprochement des trois ébauches, que cet auteur n'a examiné que
d'une façon très secondaire l'évolution ultérieure de ces formations

embryonnaires. Après avoir montré la coalescence des trois
ébauches formant en apparence un corps unique, ressemblant,
par sa configuration extérieure à une thyroïde définitive avec son
isthme et ses lobes latéraux, il se borne à ajouter : Il est évident

que les ébauches latérales formeront les lobes latéraux et l'ébauche

médiane l'isthme. 11 tire d'une analogie de forme entre cette
thyroïde embryonnaire et la thyroïde définitive des conclusions
fausses. A en juger uniquement par la position réciproque des

ébauches, il peut paraître évident que la thyroïde latérale
formera le lobe thyroïdien; malgré cette évidence, les choses ne se

passent pas de cette façon.
La technique joue un rôle important dans cette étude. Sur des

coupes cie plus de 0,01 mm. d'épaisseur, on ne peut presque
jamais reconnaître les limites précises des trois ébauches au point
de contact, ni déterminer ce qui appartient à chacune d'elles. Il
est donc indispensable de n'utiliser que des coupes fines.

Plusieurs auteurs ont disposé d'un matériel abondant mais

provenant de divers animaux. Ils ont été obligés de comparer
des organes sans doute semblables, mais entre lesquels existent
pourtant des différences marquées, ce qui n'en facilite guèie
l'étude. Il nous a paru préférable de n'étudier qu'un seul
mammifère d'une façon complète, plutôt que diverses espèces dont on
ne possède qu'un nombre restreint d'embryons.

Il est souvent nécessaire d'examiner plusieurs pièces du même
stade. Chez deux embryons du même âge, de la même portée,
traités de la même façon, l'un nous fournira des coupes très
démonstratives, l'autre des coupes qui le sont beaucoup moins.

Le choix du mammifère, enfin, a une importance capitale. Chez

telle espèce, la thyroïde latérale a des limites peu précises, le
contour en est irrégulier; l'ébauche complètement englobée dans
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les parties latérales de la thyroïde médiane, émet des prolongements

entremêlés à ceux du tissu thyroïdien ; les deux
parenchymes sont enchevêtrés et dès lors il est bien difficile de les
reconnaître et d'établir la démarcation entre eux. La thyroïde
médiane prend un volume considérable, l'ébauche latérale cesse
de se développer, régresse, disparaît peut-être ; il devient en tout
cas difficile de la retrouver au milieu d'un lobe latéral volumineux.

Chez d'autres mammifères et c'est précisément le cas chez le

campagnol ', la thyroïde latérale conserve une individualité bien
marquée. Son contour est précis. Elle ne se laisse pas englober
par le tissu thyroïdien, mais reste à la surface ou à peine incrustée
dans le lobe latéral. Elle n'émet pas de prolongements entremêlés

à ceux de la thyroïde médiane. Loin de régresser, elle
persiste toute la vie et son volume relativement très grand permet

de la découvrir sans peine. Dans ces conditions favorables
un problème, peut-être indéchiffrable chez d'autres espèces, sera
facile à résoudre.

B. Thymus.

Nous venons de voir que l'évolution de la thyroïde latérale
présente encore bien des points obscurs. L'origine première du

thymus ne nous semble pas définitivement établie.
Avant Kölliker, le thymus est considéré comme un organe

lymphoïde provenant du feuillet moyen.
Kölliker découvre que chez de jeunes embryons de lapins

l'ébauche du thymus est un tube creux, à paroi epitheliale, en
relation avec une poche branchiale ; mais il ne réussit pas à
déterminer exactement de quelle poche se détache cette ébauche.

Born établit que chez le porc c'est la troisième poche endo-

dermique qui fournit le thymus Cette poche émet un diverticule
ventral (inférieur) qui se transforme ensuite en une vésicule
indépendante.

1 Nous comptions aussi examiner dans ce travail révolution de la
thyroïde de la musaraigne. Cette étude présenterait un réel intérêt. Nicolas
a cn eilet constaté que chez cet animal la thyroïde est représentée par
trois masses complètement indépendantes, une masse médiane, prétrachéale,

et deux masses latérales. Nous n'avons pu malheureusement
nous procurer qu'un nombre restreint d'embryons trop jeunes ou trop
âgés. Nous avons dû renoncer pour le innmcm à cette étude.
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Fìschelis constate également que c'est bien la troisième fente
branchiale qui entre en jeu dans la formation du thymus, mais il
admet que le tube epithelial dérive aussi bien du sillon externe

que de l'interne. Le thymus aurait donc une double origine
ectodermique et endodermique. Au-dessus du thymus, il reconnaît la
présence d'un corps triangulaire, masse epitheliale pleine détachée

de la troisième fente branchiale. Ce corps se transformerait
peut-être en la glande carotidienne(?).

Froriep - a vu chez le veau un épaississement de l'ectoderme
dans la région des quatrième et cinquième arcs branchiaux. Cet

épaississement s'invagine et se transforme en une vésicule en

rapport avec le ganglion du nerf vague. Cette vésicule disparaît
plus tard complètement. Froriep la considère comme un organe
des sens rudimentaire. Quant au thymus, il se développe aux
dépens de la troisième poche endodermique.

De Meuron admet que la troisième fente branchiale du mouton

fournit :

1° Un organe rudimentaire, l'organe des sens de Froriep:
2° Un prolongement solide dorsal de l'épithélium de la fente.

Ce prolongement deviendra la partie supérieure du thymus;
3° Un prolongement ventral creux à terminaison aveugle,

provenant également de la région moyenne de la fente et qui deviendra

la partie inférieure ou thoracique du thymus.
De Meuron estime que la partie supérieure du thymus (corps

triangulaire de Born et de Fischelis) dérive de la portion moyenne
de la troisième fente branchiale. Il ne se prononce pas sur l'origine

ectodermique ou endodermique du thymus et admet qu'on
ne peut pas résoudre cette question parce que les feuillets sont
confondus au point où il prend naissance.

His'\ se basant sur l'étude d'embryons humains, soutint que
le thymus est d'origine ectodermique. Le fond du sinus cervical
donne naissance à une vésicule. Celle-ci reste quelque temps
rattachée à l'ectoderme, elle se détache ensuite, s'isole et constitue

1 Froriep, Ueber Anlagen von Sinnes—Organen am Facialis,
Glossopharyngeal und Vagus, et". « Arch, für Anatom, und Kntwick. »,
1S85.

2 His, Anatomie menschlicher Embryonen. Leipzig. — Ueber den
Sinus praecervica.lis und über Thymusanlage. « Arch. f. Anatomie »,
1886. — Seh/u,idspaltert und Thymusanlage. « Arohiv. für Anatomie».

1S81).

xxxvi IS
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l'ébauche du thymus. D'après cet auteur, l'analogie entre les

corpuscules de Hassal, les perles cancroïdes et les lamelles
épidermiques confirme cette origine externe.

His est revenu plus tard de sa première opinion pour se ranger

à celle de Born et de la majorité des anatornistes. Il trouve
sur deux embryons humains de la cinquième semaine deux corps
épithéliaux adjacents, l'un interne, l'autre externe. L'interne est
en relation par un pédicule étroit et creux avec le fond de la
troisième poche, l'externe avec le sinus précervical. En raison de
cette constatation, His admet dès lors que l'ébauche epitheliale
interne dérive de la troisième poche, tandis que l'externe
provient de l'ectoderme. Il resterait à établir quelle est la part de

ces deux ébauches à l'édification du thymus.
Suivant Kastschenko, l'origine du thymus chez le porc est très

compliquée.
La troisième poche fournit une masse epitheliale pleine, le

nodule thymique, et un diverticule creux, la queue du thymus. Le
nodule thymique se fusionne secondairement avec l'ectoderme
du sinus cervical. En outre, la deuxième poche ectodermique
s'incorpore à l'ébauche externe du thymus. Le nodule thymique
avec les parties d'origine externe qui s'y ajoutent forme la tête
du thymus. La tête et la queue formeront ensemble le thymus
profond, qui a ainsi une double origine ectodermique et
endodermique.

Le fond du sinus cervical en s'isolant fournit un cordon, le
ductus praecervicalis, qui forme le thymus superficiel que
Kastschenko a pu suivre jusque chez des embryons de 80 mm. de

longueur. Toutefois, le thymus superficiel peut disparaître de
bonne heure.

Enfin le fond du quatrième sillon branchial externe donne une
vésicule qui s'accole au nodule thymique.

Piersol admet que le thymus tire son origine de deux parties,
la tête et la queue.

La queue du thymus provient d'un diverticule ventral de la
troisième poche. La tête est au début une masse epitheliale,
triangulaire, volumineuse, dérivant de la partie dorsale de la
troisième poche. Elle joue dans la formation du thymus un rôle
moins important que la queue.

Il existe, en outre, une vésicule d'origine ectodermique dérivant

du troisième sillon branchial externe. Elle entre en contact
avec le ganglion du vague et la tête du thymus ; plus tard, elle
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disparaît et ne joue aucun rôle dans la formation de cet organe.
Enfin, la deuxième poche fournit aussi un petit diverticule

transitoire, que Piersol considère comme une ébauche thymique
rudimentaire.

Prenant étudie le développement du thymus chez le porc, le
lapin, la brebis. D'après lui, la troisième poche endodermique
donne un diverticule ventral, la queue du thymus, qui forme la
plus grande partie du thymus définitif. Dans la région de la
troisième poche, de laquelle part le diverticule, la paroi s'épaissit
beaucoup, du côté externe et dorsal surtout, en même temps que
sa structure epitheliale se modifie et qu'elle prend une constitution
lymphoïde. Ainsi se forme un corps triangulaire et plus tard
irrégulièrement mamelonné, la tête du thymus. Il est dans
certains cas possible, mais nullement démontré, que la partie
ectodermique de la troisième fente participe, mais alors d'une façon
toute secondaire, à la constitution de la tête du thymus.

A côté de ces formations essentielles, Prenant a rencontré
quelques productions accessoires et inconstantes, signalées par
les auteurs; telles, une vésicule d'origine ectodermique (vésicule
thymique de Kastschenko), un épaississement dorsal lymphoïde
de la troisième poche endodermique.

Simon admet que chez le lapin le thymus dérive d'un diverticule

inférieur de la troisième poche. La paroi postérieure de
l'ébauche creuse donne par bourgeonnement des cordons épithéliaux.

Ces cordons formeront la glandule thymique qui persiste
chez l'adulte. Cette glandule n'est pas autre chose que l'organe
décrit par Gley sous le nom de glandule thyroïdienne.

La glandule externe du chat aurait la même origine d'après
Jacoby.

Souliê et Verdun étudient chez le lapin et la taupe la formation

du thymus et de la glandule qui lui est annexée. Voici leurs

conclusions : « Chez le lapin, le thymus se présente au début

» sous forme de deux diverticules épithéliaux creux issus des

» parois ventrales des troisièmes poches endodermiques.
» Les glandules thymiques apparaissent sous forme de deux

» épaississements des régions dorsales et externes des troisiè-
» mes poches; elles se délimitent plus nettement aux stades sui-

» vants, tout en restant unies, par leur extrémité inférieure efti -

» lée, au pôle céphalique des lobules thymiques correspondants.
» Plus tard, la glandule se sépare du thymus et reste en rapport
» avec, la thyroïde. Elles s'allongent et prennent des dimensions
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» considérables. Au début, elles sont purement epitheliales et
-» leur structure rappelle celle des glandes thyroïdiennes, puis,
» très rapidement, de nombreuses travées conjonctives les pénè-
» trent et les décomposent en cordons épithéliaux.

» Chez la taupe, les glandules thymiques sont à leur début
» deux nodules épithéliaux des troisièmes poches entodermi-
» ques. Elles s'atrophient bientôt et dès lors on ne trouve plus
» aucune foimation pouvant être considérée comme glandule
» thymique. »

Sur un point, les anatomistes que nous avons cités paraissent
être d'accord ; c'est qu'il existe deux ébauches thymiques
étroitement accolées, l'une creuse (queue du thymus), l'autre pleine
(tête du thymus, nodule thvmique, glandule thymique). L'ébauche

principale, c'est l'ébauche creuse. Pour la plupart des
auteurs, elle provient d'un diverticule ventral de la troisième poche
endodermique ; toutefois, de Meuron, Fischelis admettent la
possibilité d'une participation de l'ectoderme, et His, au début de

ses recherches, soutint qu'elle a une origine purement externe.
Quant à la masse cellulaire pleine, la tête du thymus ou nodule
thymique. elle ne paraît pas jouer un rôle important dans la
formation du thymus, et même, d'après les recherches les plus
récentes, elle se détacherait tôt ou tard de l'ébauche creuse pour
former un organe indépendant, une glandule thymique, qui tantôt

persiste (lapin) et tantôt disparaît (taupe). Cette glandule
n'est autre chose que le corpuscule epithelial externe de Kohn,
ou la glandule thyroïdienne de Gley, dont nous aurons l'occasion
de parler un peu plus loin.

A côté de ces deux ébauches principales, il y a d'autres
formations plus ou moins accessoires, qui probablement ne participent

en rien à l'édification du thymus.
Nous croyons utile pour le lecteur d'énumérer ici tous les

rudiments épithéliaux qui ont été décrits comme ébauches du
thymus ou comme formations indépendantes placées dans son

voisinage immédiat. Ce sont :

1" Un diverticule ventral (inférieur) de la troisième fente
branchiale et provenant uniquement de la poche endodermique,
d'après la majorité des embryologistes.

2° Une masse epitheliale pleine (tête du thymus, nodule
thymique, glandule thymique),'annexée à l'ébauche creuse et
provenant de la partie dorsale de la troisième fente branchiale, ou
d'un bourgeonnement de la paroi de l'ébauche creuse.
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3" U.io vésicule ectodermique, annexée au ganglion du vague
et que Froriep considère comme un organe des sens rudimen-
taire.

4° Une vésicule ectodermique dérivant du sinus précervical et

que His a considérée tout d'abord comme l'ébauche du thymus,
ensuite comme l'ébauche du corpuscule epithelial externe qui
lui est annexé. Pour nous, la vésicule de His n'est pas autre chose

que celle de Froriep.
5" La vésicule ectodermique de Piersol, constatée aussi par

Prenant, Verdun, vésicule qui ne parait jouer aucun rôle dans
la formation du thymus. On verra plus loin qu'il ne faut pas
confondre cette vésicule de Piersol avec celle de Froriep.

6° Un cordon cellulaire qui rattache le thymus à l'ectoderme
du sinus cervical.

7" Le diverticule transitoire de la deuxième poche, que Piersol
considère comme un thymus rudi men taire disparaissant de très
bonne heure.

Nous retrouverons toutes ces formations chez le campagnol.
Une seule fera défaut; c'est la première, la principale, le diverticule

de la troisième poche branchiale, diverti cule qui selon nous
n'existe pas.

DEUXIÈME PARTIE

Dans la seconde partie de ce travail, nous examinerons, en
trois chapitres distincts: 1" la thyroïde et la glandule parathyroïdienne

du campagnol adulte; 2° l'origine de la thyroïde latérale
ut du thymus; 3" leur évolution ultérieure.

Nous laisserons de côté l'histogenèse de ces organes. La question

compliquée et encore controversée do la transformation du
thymus epithelial en organe lymphoïde peut faire l'objet d'une
étude spéciale et indépendante de celle que nous avons entreprise.

Le même matériel ne peut pas servir pour des recherches
d'un genre si différent. Pour une étude d'organogenèse, il
importe avant tout d'avoir des séries complètes; pour une étude
d'histogenèse, il est souvent nécessaire d'employer des méthodes
incompatibles avec des séries entières. D'ailleurs, le campagnol,
très avantageux à bien des égards pour l'examen de l'origine et
de l'évolution des dérivés branchiaux, nous paraît moins
favorable que d'autres mammifères pour une étude d'histogenèse.

Nous possédons soixante-dix séries transversales, frontales ou
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sagittales d'embryons de campagnols, ce qui représente une
quarantaine de stades à partir de l'époque où apparaissent les ébauches

des organes en question. Pour l'étude de l'origine même des
dérivés branchiaux, les coupes frontales bien orientées sont
indispensables et plus utiles que les coupes transversales, d'ailleurs
nécessaires mais insuffisantes à elles seules. Pour les stades avan -

ces, après réunion des thyroïdes latérales et médiane, les coupes

transversales sont plus utiles que les autres.
Nos embryons, pour la plupart, out été fixés dans des liquides

au sublimé (Subi, acetiq, Lang, Gilson, Zenker) et colorés soit en
masse par le carmin boracique ou le carmin aluné, soit en coupes
par l'hémalun, l'hématoxyline et l'éosine. Même pour des embryons
de quelques millimètres de longueur, la coloration des coupes
collées sur le porte-objet avec de l'eau distillée, nous a donné de
meilleurs résultats et n'exige pas beaucoup plus de temps que la
coloration en masse.

1° Glande thyroïdienne ct glandule parathyroïdienne
du campagnol'1.

La thyroïde du campagnol est formée de deux lobes latéraux,
réunis à leur extrémité inférieure par un isthme fort étroit et
fort mince. A chaque lobe est annexé un organe constant, ovoïde,
à,grand axe vertical, la glandule parathyroïdienne.

Les glandules ou corpuscules épithéliaux situés dans le voisinage

plus ou moins immédiat de la thyroïde ont été décrits pour
la première fois par Sandström2, qui a reconnu ieur présence
chez l'homme, le cheval, le bœuf, le chien, le lapin. Nous ne voulons

pas faire ici l'histoire déjà si documentée de ces organes.
Nous nous bornerons à indiquer leur disposition chez les

rongeurs où ils ont été étudiés à diverses reprises.
En 1892, Gley fait des expériences sur la thyroïdectomie chez

le lapin. On savait, depuis les recherches de Schiff, que l'extirpation

totale de la glande est inoffensive chez cet animal.
Gley découvre la raison de cette inocuité. Sans connaître le

mémoire de Sandström, il décrit à son tour, à quelque distance
delà thyroïde, un petit organe qui n'est pas lésé dans l'extirpa-

1 Arvicola arvensis.
2 J. Sandström. Über eine neue Drüse beim Menschen und bei

verschiedenen Säugetiiieren. Compte rendu dans « Schmidt's Jahrbücher »,
1880.
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tion de la glande. Cette glandule de Gley est placée à un demi-
centimètre au-dessous du lobe thyroïdien; elle est appliquée contre

la carotide et recouverte par le muscle steruo-thyroïdien.
Parfois, mais c'est une exception, elle peut être placée plus haut,
à côté de la thyroïde. Elle mesure 4 à 6 mm. de longueur sur

là 1,5 mm. de laigeur. D'après Gley, sa structure rappellerait
celle de la thyroïde embryonnaire. Après la thyroïdectomie, la
glandule laissée intacte s'hypertrophie et devient capable de

remplacer la glande absente. Si l'on extirpe le corps thyroïde et

la glandule, les accidents et la mort ne tardent pas à survenir.
Moussu a répété ces expériences et est arrivé à d'autres résultats.

D'après lui, le lapin supporte l'extirpation de la glande et
des glandules.

En 1893, Christiani1 montre que la thyroïdectomie est toujours
mortelle chez le rat. Elle est toujours mortelle, pense-t-il, parce
que la glandule, au lieu d'être éloignée de la thyroïde comme
chez le lapin, est incorporée dans le lobe latéral. Elle est
nécessairement extirpée avec la thyroïde. D'après Christiani. cette
glandule du rat occupe le bord antéro-externe du lobe de la
thyroïde. Elle est enchâssée, enfoncée complètement dans le tissu
de la glande. Sur une coupe microscopique, elle se reconnaît
facilement à sa coloration plus intense. Les cellules qui la forment
sont arrondies, les noyaux sont gros. Il n'y a pas ou presque pas
de substance colloïde dans les alvéoles, dont la lumière est presque

nulle. Les vaisseaux sont peu développés.
Christiani examine aussi cette glandule parathyroïdienne chez

la souris et le campagnol. Chez la souris, elle est placée à la partie

externe du lobe thyroïdien, dans lequel elle est à demi enfoncée

Elle est formée par un tissu ressemblant au tissu thyroïdien
embryonnaire, constitué par des tubes épithéliaux, des alvéoles
mal fermés, qui n'ont pas ou presque pas de lumière et par
conséquent pas de substance colloïde à leur centre.

Chez le campagnol, elle est plus indépendante, A droite, son
extrémité supérieure est enfouie dans le lobe thyroïdien, les 4/s

inférieurs sont libres. A gauche, elle est entièrement libre.
En résumé, d'après Christiani, la glandule parathyroïdienne

1 H. Christiani, De la thyroïdectomie chez le rat pour servir à la
physiologie de la glande thyroïde. — Remarques sur l'anatomie et

la physiologie des glandes et glandules thyroïdiennes chez le rat. —
Des glandules thyroïdiennes accessoires che: la souris et le campagnol.

« Archives de physiologie normale et pathologique », 1893.



258 Dr AUGUSTE ROUD

existe chez tous les rongeurs; sa position seule varie. Chez le rat,
elle est complètement enchâssée dans la glande principale; chez
la souris, l'incrustation est moins complète, la glandule proemine

au dehors et tend à se séparer du lobe latéral ; chez le

campagnol, la séparation est plus accentuée; chez le lapin, enfin, la
glandule est indépendante de la thyroïde, avec laquelle elle n'offre

pas de rapport immédiat.
Ainsi, Christiani admet que la glandule décrite par lui chez le

rat, la souris et le campagnol, est le même organe que la glandule

décrite par Gley chez le lapin.
Kohn' étudie chez divers mammifères les organes épithéliaux

qui se trouvent dans le voisinage plus ou moins immédiat de la
thyroïde. 11 les divise en deux groupes, les corpuscules épithéliaux

externes et les corpuscules épithéliaux internes. Les
premiers sont situés hors de la glande thyroïde, les seconds sont
plongés en plein tissu thyroïdien. Les corpuscules épithéliaux
externes paraissent exister chez tous les mammifères, les internes
n'ont été constatés que chez le chien, le chat, le lapin. Chez les

rongeurs, Kohn constate des différences entre les espèces. Le
lapin possède un corpuscule epithelial externe, c'est la glandule
de Gley. Il possède en outre un corpuscule epithelial interne
enfoui dans le tissu thyroïdien. Ce corpuscule interne a aussi été
décrit chez des embryons de lapins par Simon, Souliéet Verdun.
Simon prétend qu'il disparait tôt ou tard dans le cours du
développement, tandis que Kohn constate sa présence chez l'adulte.
Nicolas2 a concilié ces deux opinions en montrant que ce corpuscule

existe mais d'une façon inconstante chez le lapin adulte.
Ce même corpuscule interne fait défaut chez le cobaye, le rat,
la souris. Chez ces derniers, Kohn considère la glandule de

Christiani comme un corpuscule epithelial externe.
Cette division purement topographique des corpuscules épithéliaux

en interne et externe, à côté de certains avantages, possède

un inconvénient. Elle a fait considérer la glandule de Christiani
comme l'homologue de la glandule de Gley, ce qui est une

erreur.
A n'en juger déjà que par sa situation, il nous paraît embar-

1 Kohn, Studien aber Sch Udo'russe. « Archiv, f. mikr. Anatomie »

1895.

2 Nicolas, Recherches sur les vésicules à epithelium cilié an nexées

aux dérivés branchiaux, «Bibliographie anatomique ». 1896-1897.
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rassant de décider si la glandule de Christiani est un corouscule
epithelial externe ou interne. Sans doute, chez le campagnol elle
est relativement libre à la surface de la thyroïde, mais chez le
rat elle est assez profondément enfoncée dans le lobe latéral.
Dès lors, doit-on la considérer comme un corpuscule epithelial
externe ayant quelque tendance à pénétrer dans la thyroïde, ou
bien comme un corpuscule interne en train de s'échapper du
lobe latéral Kohn admet la première interprétation ; nous
admettons la seconde. Les recherches de Simon, de Soulié et Verdun

ont prouvé que la glandule de Gley est un dérivé de la
troisième poche branchiale et son ébauche est quelque temps accolée
à celle du thymus, un peut donc lui donner le nom de glandule
thymique. Ces mêmes auteurs ont établi que le corpuscule
epithelial interne du lapin dérive de la quatrième poche et mérite
bien le nom de glandule thyroïdienne.

Ces termes, qui rappellent l'origine des organes, doivent être
préférés à ceux de Kohn qui u'indiqueut que leur position. Dans
la suite de notre travail, nous verrons que la glandule de Christiani

est, chez le campagnol tout au moins, car nous n'avons étudié

à cet égard ni le rat, ni la souris, un dérivé de la quatrième
poche1. Elle n'est donc pas l'homologue de la glandule de Gley qui
est une glandule thymique.

Nous verrons plus loin que la glandule de Gley existe d'ailleurs

chez le campagnol, du moins pendant la vie intra-utérine.
La glandule parathyroïdienne des rongeurs a été considérée

par divers auteurs comme un organe plus ou moins rudimen-
taire, formé de tissu thyroïdien resté à l'état embryonnaire. Chez
le campagnol cet organe n'a rien de rudimentaire et est formé

par un parenchyme bien défini et différent de celui de la thyroïde
de l'embryon.

La glandule du campagnol est située à la partie moyenne du
lobe thyroïdien, tantôt sur son bord postérieur, tantôt sur sa
face externe.

Klle peut être simplement accolée au lobe latéral ou légèrement

enfoncée dans le tissu thyroïdien qui ne l'entoure jamais
complètement. Parfois l'extrémité supérieure est à demi incrus-

1 Nous préférons pour le campagnol le nom de glandule parathyroïdienne

à celui de glandule thyroïdienne. Ce dernier, d'après la terminologie

de Prenant, est réservé à la glandule branchiale IV, qui dérive du

nodule dorsal delà quatrième poche. Celte glandule branchiale IV (glandule

thyroïdienne) n'existe pas chez le campagnol.
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tèe dans la glande principale, tandis que la partie inférieure
est plus libre. Souvent la glandule gauche est située un peu plus
bas et plus indépendante que la droite. Elle peut être régulièrement

ovoïde à grand axe vertical, aplatie dans un sens ou dans
l'autre, ou encore triangulaire sur une coupe transversale. Son
volume est relativement très grand. Elle mesure 0,5 mm. de

hauteur, sur 0,2 à 0,3 mm. de largeur, tandis que le lobe thyroïdien
compte environ 1,6 mm. de hauteur, sur 0,5 à 1,0 mm. de largeur.
Si l'on pouvait enlever toute la substance colloïde des alvéoles
qu'elle dilate, ou si ce produit de sécrétion était éliminé au fur
et à mesure de sa formation par un canal excréteur, le volume
du lobe thyroïdien ne l'emporterait pas de beaucoup sur celui
de la glandule. C'est ce que l'on observe pendant la période
embryonnaire avant l'apparition de la substance colloïde.

Sur une coupe transversale intéressant le lobe latéral et la
glandule qui lui est annexée, on reconnaît cette dernière sans
difficulté, même à un faible grossissement, grâce à ce qu'elle est
plus fortement colorée par le carmin ou l'hématoxyline. A
première vue, cet organe plus foncé pourrait être pris pour un organe
lymphoïde. Nous indiquons ce fait parce que de Meuron a signalé,
chez un embryon âgé de rat, un petit corps fortement coloré,
d'aspect lymphoïde, incrusté dans le lobe latéral et qui pourrait
bien être la dite glandule. Sa coloration plus foncée n'est pas
due à ce que les noyaux se colorent plus fortement que ceux du

tissu thyroïdien, mais au fait qu'ils sont plus rapprochés et plus
nombreux. Sur des coupes très fines, où ces noyaux ne sont pas
superposés sur plusieurs couches, on constate à un fort grossissement

qu'ils ne sont pas plus fortement colorés que ceux de la
thyroïde.

La glandule est entourée par une mince capsule conjonctive.
Sur sa face interne, au point de contact avec la thyroïde, la
capsule peut ci et là être réduite à fort peu de chose, les deux

parenchymes se touchent, mais on les reconnaît facilement à leur
structure. La capsule n'envoie pas de cloisons dans la profondeur
de l'organe. Il n'existe à l'intérieur de la glandule que quelques
rares éléments conjonctifs accompagnant les vaisseaux.

On trouve dans la glandule trois espèces de formations epitheliales

:

1° Des lobules ou cordons cellulaires pleins, souvent anastomosés

les uns avec les autres et dans lesquels l'examen le jilus
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attentif démontre qu'il n'y a pas de lumen central. Ils sont
formés par une masse cellulaire compacte. Les cellules sont disposées

d'une façon irrégulière, sans ordre apparent. Leurs limites
sont peu nettes, souvent complètement invisibles. Les noyaux
ovoïdes, sans orientation régulière, occupent le centre de la
cellule et ne se colorent pas plus fortement que ceux de la thyroïde.

2° Des tubes glandulaires étroits à lumière très fine. Le lumen
punctiforme, parfois étoile, ne peut être reconnu que sur des

coupes minces. La paroi est formée par une seule rangée de

cellules cylindro-coniques, dont le contour est bien marqué. Au
centre de la cellule on trouve un noyau arrondi ou ovoïde. La
coupe transversale de ces tubes glandulaires rappelle quelque
peu celle d'une glande salivaire séreuse.

3° Des tubes ou vésicules à lumière dilatée. Le lumen très
large, circulaire, a un diamètre de 15 à 30 fi. La paroi est
formée d'une seule rangée de cellules cubiques ou cylindriques.
Les contours cellulaires sont bien visibles. Le noyau occupe la
partie moyenne de la cellule. Nous n'avons jamais constaté la
présence d'un epithelium cilié. Il n'y a pas de produit de sécrétion

appréciable clans ces tubes. Ces formations glandulaires
sont peu nombreuses ; on n'en trouve guère que trois ou quatre
sur une coupe de l'organe et sur bien des coupes on n'en
rencontre point.

Un fait important à noter, c'est l'absence absolue de substance
colloïde. Nous n'avons jamais pu constater un produit ressemblant

même vaguement à de la substance colloïde. Sur ce point-
là nous pouvons être aussi catégorique que Kohn et Nicolas l'ont
été d'après leurs observations sur d'autres animaux.

Par suite du manque presque complet de tissu conjonctif, les

cordons cellulaires et les tubes glandulaires qui forment le
parenchyme de la glandule ne sont séparés que par des capillaires
sanguins. Nous avons toujours trouvé le réseau vasculaire très
développé et si la glandule est peut-être moins richement dotée

en vaisseaux que la thyroïde, la différence est peu appréciable.
La figure 1 représente à un grossissement de 420 un fragment

de tissu thyroïdien et de tissu para thyroïdien. Dans la moitié
inférieure du dessin on voit quelques alvéoles thyroïdiens (1)
contenant de la substance colloïde. La moitié supérieure de la
figure montre une partie de la glandule accolée au lobe latéral.
Dans ce fragment on trouve des lobules épithéliaux pleins (2)
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et deux tubes glandulaires (3) à large lumière. Il n'y a par contre

pas de tubes glandulaires à lumen punctiforme.
Les anatomistes qui ont prétendu que cette glandule est

formée de tissu thyroïdien embryonnaire, l'ont considérée comme
une thyroïde aberrante restée à un état incomplet de développement.

Nous verrons plus loin quelle est son origine, mais
l'examen anatomique à lui seul suffit pour établir que ce n'est
pas une thyroïde aberrante embryonnaire. Les glandules sont
constantes, paires, symétriques ; leur position est à peu de chose

près invariable. Ce sont là des caractères bien différents de ceux
des thyroïdes aberrantes, essentiellement inconstantes et variables

dans leur position, ce qu'explique leur origine. En outre la
glandule n'a pas la structure de la thyroïde de l'embryon. Dire
qu'elle ressemble à de la thyroïde embryonnaire, cela n'est ni
juste, ni faux ; il faudrait seulement préciser le degré de ressemblance.

Sur des coupes fines on pourra toujours reconnaître la
glandule du campagnol d'un fragment de la thyroïde embryonnaire.

Deux caractères entre autres suffisent à établir cette
distinction :

1° Les cordons cellulaires de la thyroïde en voie de développement,

à l'époque où on pourrait les confondre avec ceux d'une
glandule adulte, sont séparés les uns des autres par du tissu
conjonctif assez abondant. Les lobules ou cordons épithéliaux de
la glandule ne sont séparés que par des vaisseaux et les rares
éléments conjonctifs qui les accompagnent. Cette différence est
due au mode de formation de ces deux espèce» de cordons. Dans
la thyroïde, ils sont formés par des bourgeons issus de la masse
epitheliale pleine, bourgeons qui s'enfoncent dans le tissu méso-
dermique ambiant et qui émettent à leur tour des bourgeons
secondaires. Nous verrons que dans la glandule la masse cellulaire

compacte ne bourgeonne pas, mais se laisse passivement
fragmenter en cordons or lobules par les capillaires qui la

pénètrent.
2° Dans le parenchyme thyroïdien du campagnol, on ne

rencontre à aucun stade du développement des tubes ou vésicules
glandulaires à large lumière sans substance colloïde, analogues
à ceux de la glandule, abstraction faite du canal central du lobe
thyroïdien dont nous parlerons plus loin.

Ces deux caractères permettent de reconnaître facilement l'un
de l'autre ces deux organes glandulaires.
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Origine de la thyroïde latérale et du thymus

Nous examinerons dans ce chapitre le thymus et la thyroïde
latérale depuis leur origine jusqu'au moment où cette dernière
se trouve dans le voisinage immédiat- de la thyroïde médiane.
Nous étudierons dans ce but 7 embryons ; nous en étudierons
7 autres dans le chapitre suivant consacré à révolution
ultérieure de ces mêmes organes. Nous avons choisi ces 14 embryons
à des âges aussi favorables que possible ; le plus souvent entre
deux stades successifs nous possédons deux ou trois stades
intermédiaires. Les embryons seront désignés par les lettres
A, B, C, etc., suivant leur longueur.

L'embryon A mesure 4.(i mm. de longueur.
5,1 »

5.4 «

5.5 »

5.0 >i

6.0 »

6,3 .»

7,0 «

7,5 »

8,ô »

10,5 a

14,0 «

17,0 »

22,0 »

Nous devons encore pour éviter tout malentendu donner ici
le sens de quelques termes que nous emploierons très fréquemment.

Au-dessus, en haut, supérieur signifie pour nous du côté oral,
comme en anatomie humaine ; au-dessous, en bas, inférieur du
côté aboral. En arrière, postérieur, dorsal signifie du côté du
dos; en avant, au devant, antérieur, du côté opposé. En dedans,
interne signifie du côté de la ligne médiane ; en dehors, externe,
du côté opposé. Nous éviterons l'emploi de l'adjectif ventral qui
devrait être opposé à dorsal mais qui, en parlant des diverticules
branchiaux, signifie le plus souvent inférieur.

Pour indiquer à la fois le sillon branchial interne et
l'externe, nous emploierons toujours le terme de fente branchiale,
bien qu'il soit défectueux, car chez le campagnol, à aucun

» B n
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»

C

D
»

ii
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»
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stade du développement, il n'y a communication entre la cavité
pharyngienne et l'extérieur. Exceptionnellement la fente
branchiale peut être ouverte ; nous pensons qu'il s'agit le plus souvent
de déchirures, car cela ne s'observe guère que chez des embryons
dans un état de conservation médiocre. Poche branchiale sera
toujours employé dans le sens de sillon interne, pharyngien. Il
ne sera donc pas nécessaire de dire chaque fois poche interne ou
poche endodermique. Sillon branchial sera en général employé
dans le sens de sillon externe. Au cas contraire, il sera toujours
suivi de l'adjectif interne ou endodermique.

Embryon A (4,6 mm.).

Dans ce premier stade, il n'existe encore aucune trace des
ébauches du thymus et de la thyroïde latérale.

La figure 2 (PI. X) représente une coupe frontale de la région
branchiale de cet embryon. La coupe à peu près symétrique
rencontre, du côté droit, les quatre sillons branchiaux internes dans
leur partie la plus profonde; du côté gauche, elle n'intéresse
que les trois premiers sillons.

L'arc maxillaire ('la) et l'arc hyoïdien (2a), très développés,
forment une forte saillie à l'extérieur. Les arcs suivants (3a-5a),
plus petits, proéminent dans la cavité pharyngienne. A l'extérieur

ils ne forment pas de saillie appréciable et sont en partie
masqués par l'arc hyoïdien. Dans les stades suivants, la région
des troisième et quatrième arcs branchiaux se déprimera davantage

pour former le sinus cervical.
Le premier sillon branchial externe (I) relativement profond

arrive au contact du fond de la première poche (i). Une membrane

obturatrice les sépare. Ce n'est pas une membrane dider-
mique, formée par la juxtaposition des deux feuillets interne et
externe. Il y a en réalité au point de contact continuité de
l'endoderme et de l'ectoderme.

La deuxième poche branchiale (2) n'a plus la direction
exactement transversale des stades plus jeunes. Elle est oblique de
dedans en dehors et de haut en bas. Son fond est accolé au
deuxième sillon externe (II).

Le troisième sillon externe est peu profond (III). Une légère
encoche sur le bord droit de la figure, entre les troisième et
quatrième arcs branchiaux, nous indique sa position. La troisième
poche branchiale (3) exactement transversale compte 0,1 mm. de

profondeur. Son fond arrive au contact de l'ectoderme au niveau
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de l'encoche susmentionnée. Elle ne présente ni diverticule
inférieur, ni épaississement dorsal de sa paroi, ni aucune autre
particularité à signaler.

Le quatrième sillon ectodermique a disparu chez cet embryon
bien qu'il puisse en persister un vestige dans des stades plus
avancés. La quatrième poche (4) a perdu toute connexion avec
l'ectoderme. Son fond en est séparé par une couche relativement
épaisse de tissu mésodermique. La direction de la poche n'est
plus transversale, elle est oblique de dedans en dehors et de haut
en bas. Cette obliquité s'accentuera dans les stades suivants,
lorsque cette poche fournira l'ébauche de la thyroïde latérale. A
ce stade elle ne présente ni diverticule ni épaississement de sa

paroi.
En résumé, chez cet embryon A les fentes branchiales présentent

une disposition fort simple et il n'existe encore aucun
rudiment des dérivés branchiaux.

A ce stade, la thyroïde médiane est un petit corps ovoïde, à

grand axe transversal mesurant 0,05 mm., placé au devant du

pharynx, à la hauteur de la deuxième fente branchiale. Cette
ébauche est une masse compacte de cellules epitheliales, libre,
sans connexion aucune avec la paroi pharyngienne.

L'origine de cette thyroïde médiane n'offre chez le campagnol
rien de spécial. Elle est identique à ce que Kölliker et d'autres ont
décrit chez le lapin. C'est un épaississement médian de la paroi
ventrale du pharynx au niveau du deuxième arc branchial. La
masse epitheliale est toujours pleine; elle ne contient pas de
cavité comme dans d'autres espèces (porc, p. ex.). A peine formée,
elle abandonne la paroi du pharynx et ne lui reste rattachée que
fort peu de temps par un court pédicule. On ne retrouve plus
aucun vestige de ce pédicule au stade A.

Embryon D (5,5 mm.).

C'est chez l'embryon D, de 5,5 mm. de longueur, que nous
trouvons, déjà bien formées, les ébauches du thymus et de la
thyroïde latérale. Nous examinerons ensuite deux stades plus
jeunes, B et C.

La figure 3 (pi. XI) représente une coupe frontale de la région
branchiale de cet embryon. Par suite de la courbure plus prononcée

de la partie antérieure du corps, il n'est plus possible, à cet
âge, d'obtenir à la fois sur une coupe frontale les quatre sillons
branchiaux endodermiques. La coupe reproduite ici montre seu-
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lement les troisième et quatrième poches. Elle est un peu oblique,
aussi la figure n'est-elle pas tout à fait symétrique. L'obliquité
est telle que, du côté gauche, la coupe est plus rapprochée de la
paroi antérieure, du côté droit, plus rapprochée de la paroi dorsale

de l'embryon. On ne voit pas sur cette figure les deux
premières fentes branchiales.

Le premier sillon endodermique n'a plus une direction
transversale. Il se dirige de dedans en dehors et de bas en haut. Il est

plus profond que précédemment et encore en contact avec le
sillon externe. En connexion avec la première fente branchiale, il
existe une petite masse cellulaire pleine due à une prolifération
de l'épithélium de la partie dorsale du fond de la poche et du
sillon externe.

La deuxième fente branchiale a complètement changé d'aspect
à cause du grand développement de l'arc hyoïdien. Cet arc s'est
épaissi et développé principalement de haut en bas, ce qui a
changé l'orientation de la deuxième fente. Au stade A nous
l'avons vue dirigée de haut en bas et de dedans en dehors,
mais l'obliquité était peu prononcée. Elle est maintenant
parallèle au plan médian, même légèrement oblique de haut en
bas et de dehors en dedans.

En haut, elle s'ouvre dans le pharynx; en bas, clans la partie
supérieure du sinus cervical. Une membrane obturatrice indique
la limite entre les deux sillons interne et externe.

Dans sa partie dorsale, le fond de la deuxième poche forme,
par épaississement de sa paroi, une petite masse epitheliale.

Les masses cellulaires que nous venons de signaler dans la
partie dorsale des deux premières fentes branchiales disparaissent

ensuite complètement. Elles n'offrent d'autre intérêt que de

reproduire des formations persistantes chez les vertébrés
inférieurs. Nous laisserons dorénavant les deux premières fentes
branchiales de côté, puisqu'elles n'ont aucun rapport avec la
thyroïde et le thymus.

La quatrième poche endodermique (4) a subi un allongement
notable. Elle compte maintenant 0,20 mm. de l'orifice pharyngien

au fond de la poche. Elle est obliquement dirigée de dedans
en dehors et de haut en bas. La portion initiale de la poche,
celle qui s'ouvre dans le pharynx, a une paroi mince formée par
une seule rangée de cellules epitheliales, comme la paroi
pharyngienne. La partie profonde de la poche (Th. l.J a une paroi
plus épaisse comptant trois ou quatre rangées de cellules dont
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les noyaux sont moins fortement colorés que ceux de la portion
initiale. La cavité branchiale très étroite s'étend jusqu'au fond
de la poche.

Toute cette partie profonde, facile à distinguer par sa paroi
plus épaisse, sa coloration plus claire, sa cavité plus étroite, est

une partie nouvelle, un diverticule inférieur du fond de la poche,
représentant l'ébauche de la thyroïde latérale.

La thyroïde médiane n'a pas subi de grandes modifications
depuis le stade précédent. C'est encore une masse pleine de cellules
epitheliales à la hauteur de la deuxième fente branchiale et
formant un corps aplati de haut en bas, à grand diamètre transversal

de 0,15 mm.
La figure 3 (pi. XI) nous montre du côté gauche la partie

antérieure du troisième sillon endodermique (3) encore à peu près
transversal et en contact avec le fond du sillon externe
correspondant (III). La fente branchiale est fermée par la réunion des

feuillets interne et externe.
Du côté droit, la coupe nous fait voir la partie dorsale de la

troisième poche. Elle nous la montre en relation avec une vésicule

ovoïde (Vés. th.) en apparence close, la vésicule thymique.
Cette vésicule est située en dehors et au-dessous de la partie
dorsale du fond de la troisième poche, à l'extrémité de laquelle
elle paraît suspendue. Elle répond en dedans au quatrième arc
aortique, en arrière au ganglion du vague. On peut même dire
qu'elle est en contact avec le ganglion du vague, car entre ces
deux organes, il n'y a qu'un intervalle de 0,01 mm. Ce rapport
avec le ganglion nerveux est. ainsi que nous le verrons plus tard,
d'une grande importance. Cette vésicule, à grand axe dirigé de

haut en bas et de dehors en dedans, compte 0,15 mm. de hauteur,
sur 0,12 mm. de largeur. Sa cavité est spacieuse, sa paroi
formée par 4 à 5 rangées de cellules epitheliales.

Dans sa partie supéro-interne la paroi de la vésicule est accolée

au fond de la troisième poche et son epithelium se continue
sans ligne de démarcation avec l'endoderme.

On pourrait croire que cette ébauche epitheliale creuse est un
diverticule de la poche endodermique, mais, et c'est là un fait
très important, l'examen des coupes de la série complète de cet

embryon et d'autres, soit du même stade, soit plus jeunes ou

plus âgés, prouve d'une façon certaine que cette vésicule
thymique ne s'ouvre jamais dans la poche branchiale, mais est
seulement accolée à son fond.

;xxvi 19
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Sur la figure 3, la vésicule parait close. Sur des coupes plus
antérieures de ce même embryon on constate qu'elle n'est pas
fermée. Elle s'ouvre à l'extérieur clans le sinus cervical. Au
niveau de cette ouverture, sa paroi se continue sans démarcation
avec l'ectoderme.

La partie supérieure et dorsale de la paroi de la vésicule est
épaissie. Cet épaississement (Gl. th.) que l'on ne voit du reste en
entier que sur une coupe plus dorsale, constitue une masse
epitheliale pleine, accolée d'une part à l'ectoderme, d'autre part à
l'endoderme. La partie postérieure du fond de la troisième poche,
elle-même épaissie, prend part à la formation de cette masse
cellulaire.

En résumé, nous trouvons au stade D dans la région de la
troisième fente branchiale deux formations epitheliales
nouvelles :

1° Une vésicule creuse communiquant avec l'extérieur et ap-
pendue à l'extrémité de la partie dorsale de la troisième poche
dans laquelle elle ne s'ouvre pas.

2" Une masse epitheliale pleine placée au-dessus et en arrière
d'elle. Cette masse cellulaire est formée par un épaississement
de la paroi de la vésicule et du fond do la troisième poche. Elle
se continue avec l'ectoderme et l'endoderme.

Ces deux formations epitheliales représentent pour nous les
ébauches thymiques. La vésicule n'est autre chose que la queue
du thymus de divers auteurs ; la masse epitheliale, la tête du
thymus. Nous n'emploierons pas ces termes-là. Nous désignerons

l'ébauche creuse sous le nom de vésicule thymique et la
masse epitheliale sous le nom de nodule thymique ou glandule
thymique.

Nous devons rechercher maintenant d'où provient la vésicule
thymique. Le fait qu'elle s'ouvre à l'extérieur, tandis qu'elle n'est

que juxtaposée au fond de la poche, laisse supposer qu'elle dérive
de l'ectoderme. Pour trouver son origine, nous devons examiner
deux embryons plus jeunes, B et C.

Embryon B (5,1 mm,).

La première ébauche de la vésicule thymique se présente sous
la forme d'un épaississement de l'ectoderme du sinus cervical^
épaississement siégeant au-dessous du troisième sillon branchial
externe.

Il apparaît à une époque où le quatrième sillon a déjà disparu
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et où le fond de la quatrième poche commence à s'infléchir vers
le thorax pour former l'ébauche de la thyroïde latérale. On peut
déjà constater cet épaississement chez un embryon de 4,7 mm,,
mais ce n'est guère que chez un embryon de 5,1 mm. qu'il est
devenu tout à fait net.

La figure 4 (pi. XI) représente une coupe frontale intéressant
les deuxième et troisième sillons branchiaux internes de
l'embryon B.

Le deuxième arc branchial (S a) est très volumineux; la coupe
ne nous en montre qu'une partie.

Le troisième arc branchial (3 a) est petit et contient un gros
vaisseau.

La deuxième fente paraît ouverte ; c'est probablement le
résultat d'une déchirure, car on voit encore un débris de la
membrane obturatrice.

Le troisième sillon externe (III) est peu profond.
La troisième poche (3) est transversale ; elle est fermée à

l'extérieur par une double rangée de cellules où les deux feuillets

sont confondus.
Le quatrième sillon externe n'existe plus.
Le fond de la quatrième poche, que l'on ne voit du reste pas

sur cette coupe, est déjà infléchi en bas.

Le développement considérable de l'arc hyoïdien a entraîné
la formation d'une dépression, dans laquelle s'ouvrent les
deuxième et troisième sillons, c'est le sinus cervical. Ce sinus
est tapissé par l'ectoderme formé par une à deux rangées de
cellules.

Au-dessous du troisième sillon externe, la figure 4 montre un
épaississement de l'ectoderme (Pt. th.). Cette lame ou plaque
epitheliale, que nous désignerons sous le nom de plaque thymique,

compte 0,14 mm. de hauteur, sur 0,13 mm. de largeur et
0,05 mm. d'épaisseur. C'est une masse compacte de cellules
epitheliales disposées sur 6 à 7 rangées. Nous possédons aussi des

stades plus jeunes où la plaque est naturellement plus mince.
L'extrémité supérieure de la plaque thymique arrive au contact

du fond de la troisième poche à laquelle elle semble en

quelque sorte suspendue. Cette particularité est digne d'être
notée. Elle explique le fait que l'ébauche creuse du thymus, bien
que d'origine exclusivement ectodermique, reste un certain temps
en relation avec la poche branchiale interne. Cela ne constitue
rien d'exceptionnel, car, ainsi que nous l'avons déjà fait remar-
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quer, dans chaque fente branchiale de l'ectoderme et l'endoderme
se continuent l'un l'autre au niveau de la membrane obturatrice.

L'extrémité inférieure de la plaque thymique nettement
délimitée se continue avec l'ectoderme formé par une seule rangée
de cellules.

La face interne de cette même plaque est en relation avec le

ganglion du vague (Gl. X). Sur la coupe dessinée, le ganglion se

trouve à quelque distance de l'ébauche thymique. Sur des coupes
plus dorsales, il s'en rapproche davantage, sans arriver tout à

fait au contact.
Notons encore que la troisième poche ne présente aucune

trace d'un diverticule inférieur, mais l'épithélium de sa partie
dorsale présente une légère tendance à s'épaissir.

Embryon C (5,4 mm.).

La plaque epitheliale représentant l'ébauche thymique ne tarde

pas à s'invaginer et à se transformer en une fossette, la fossette

thymique. On la trouve bien développée chez l'embryon C.

La figure 5 (pi. XI) représente une coupe frontale oblique de

droite à gauche et d'avant en arrière intéressant les deuxième,
troisième et quatrième poches. Malgré le grave inconvénient qu'il
y a à donner des coupes fortement obliques ne permettant guère
au lecteur de s'orienter, cela est nécessaire ici, afin de pouvoir
montrer, à l'aide d'une seule figure, la fossette, son ouverture
dans le sinus cervical et ses rapports avec le fond de la troisième
poche. On ne pourrait observer tous ces faits à la fois, ni sur
une coupe exactement transversale, ni sur une coupe exactement
frontale. A cause de cette obliquité, les sillons branchiaux
internes ne sont pas sectionnés dans toute leur longueur. On ne
voit pas sur la coupe leur ouverture dans le pharynx.

Au-dessous du troisième sillon externe, la figure nous montre
l'ébauche du thymus sous la forme d'une fossette ouverte dans
le sinus cervical. Elle est due à une invagination de la plaque
ectodermique constatée au stade B. Elle mesure 0,10 mm. de

profondeur. Elle débouche dans le sinus cervical immédiatement
au-dessous de la membrane obturatrice de la troisième fente. La
paroi est formée par 5-6 rangées de cellules epitheliales. La
lèvre inférieure de la fossette se continue avec l'ectoderme, la
lèvre supérieure avec l'ectoderme et l'endoderme de la partie
dorsale du fond de la troisième poche. L'orifice de la fossette est
dirigé en dehors et en avant ; son fond est tourné en dedans et
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en arrière et répond au ganglion du vague. Enfin en dedans
cette fossette répond au quatrième arc artériel.

De ce stade C au stade I) examiné précédemment, la différence
n'est pas très grande. Chez Pembryon'D, les lèvres de la fossette
se sont rapprochées, l'orifice extérieur s'est rétréci. Sur certaines

coupes et précisément sur celle représentée par la figure 3, la
fossette paraît être une vésicule close appendue à l'extrémité du
troisième sac branchial, tandis que sur d'autres coupes on constate

encore sa communication avec l'extérieur. Au stade D
apparaît en outre le nodule thymique accolé à la vésicule.

Embryon E (5,6 mm.).

Chez l'embryon E nous allons trouver la vésicule thymique
complètement fermée.

Mous ne possédons malheureusement pas de série frontale de

ce stade, nous ne pouvons donc pas donner une figure exactement

comparable à celles des stades précédents et suivants. La
figure 6 (pi. XII) est une coupe transversale de cet embryon. A

gauche elle rencontre la partie moyenne de la vésicule thymique,
à droite sa partie supérieure.

L'ébauche de la thyroïde latérale que l'on ne voit pas sur la
coupe dessinée a subi quelques changements depuis le stade D.
Le diverticule issu du fond de la quatrième poche se dirige plus
franchement en bas. L'extrémité inférieure du diverticule,
légèrement dilatée, forme une petite vésicule epitheliale située en
dedans du cinquième arc aortique. Cette vésicule est rattachée
au pharynx par un pédicule creux, perméable dans toute son
étendue. La cavité de la thyroïde latérale communique donc
encore avec la cavité pharyngienne.

La vésicule thjmique (Vés. th.) est maintenant fermée et
adjacente au fond de la troisième poche (3). Irrégulièrement ovoïde,
un peu aplatie d'avant en arrière, elle mesure 0,17 mm. de

hauteur, sur 0,29 mm. de largeur et 0,10 mm. d'épaisseur. Sa cavité
est assez large, sa paroi formée par 4-5 rangées de cellules.

Ses rapports sont à peu de chose près les mêmes qu'au stade D.
Elle répond en dedans au fond de la troisième poche et plus bas

au quatrième arc aortique, en arrière au pneumogastrique (X)
que l'en voit des deux côtés sur la coupe dessinée. Ses rapports
avec la troisième poche demandent à être précisés. C'est par sa

partie supéro-interne que la vésicule est accolée au fond de la
poche (voir du côté droit de la figure 6). Il y a simple accolement
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entre l'ébauche thymique et le fond du troisième sillon endodermique.

La cavité pharyngienne, pas plus à ce stade-là qu'à aucun
autre, ne se prolonge dans l'ébauche thymique. Dans toute son
étendue, le fond de la troisième poche est maintenant éloigné de
l'ectoderme. Il eu est séparé par toute l'épaisseur de la vésicule
thymique, tandis qu'au stade D, la partie antérieure du fond de
la poche était encore au contact de l'ectoderme (côté gauche de
la fig. 3).

A la partie supérieure et dorsale de l'ébauche creuse du thymus
est annexée une masse epitheliale pleine, en continuité avec
l'ectoderme et en contact en arrière avec le ganglion du vague.
Du côté droit (fig. 6), on voit la partie tout à fait inférieure de
cette masse epitheliale (Gl. th.) et derrière elle le tronc du
pneumogastrique à sa sortie du ganglion et contenant encore de
nombreuses cellules. C'est sur une coupe plus élevée que l'on
peut constater le contact de la masse epitheliale avec le ganglion
lui-même. Il est aisé de reconnaître dans ce corps cellulaire
plein la glandule thymique que nous avons déjà signalée au
stade D. Seulement elle a augmenté de volume et changé un peu
de position. Au stade D elle se trouvait exactement au-dessus et
en arrière de la vésicule, elle est maintenant au-dessus, en
arrière et en dehors d'elle. C'est la conséquence du déplacement
de la vésicule qui s'est éloignée de l'ectoderme et rapprochée de
la ligne médiane.

En résumé l'embryon E nous présente : 1° une vésicule fermée
adjacente au fond de la troisième poche ; 2° un corps cellulaire
plein accolé à la paroi de la vésicule et en connexion avec
l'ectoderme.

Embryon E (6,0 mm.).

La figure 7 (pi. XII) représente une coupe frontale de la région
du coude l'embryon F. Légèrement oblique, elle passe à droite
un peu plus près de la paroi ventrale, à gauche un peu plus près
de la paroi dorsale. On reconnaît facilement sur cette coupe la
cavité du pharynx (Ph.) ; sur la ligne médiane, la trachée (Tr.)
coupée longitudinalement sur une assez grande étendue ; à droite,
en dehors de la trachée, trois arcs artériels sectionnés transversalement

; en dedans de ces vaisseaux une vésicule epitheliale
(Th. L), la thyroïde latérale; en dehors d'eux une autre vésicule
plus volumineuse, la vésicule thymique (Vés th.).

L'ébauche de la thyroïde latérale est à ce stade une petite
vésicule à parois formée par 4 à 5 rangées de cellules. Elle compte
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0,08 mm. de hauteur et autant de largeur. Elle s'enfonce à demi
entre les deux derniers arcs aortiques. Cette vésicule est bien
l'ébauche de la thyroïde latérale. Cela ne saurait faire l'objet
d'aucun doute, sa situation en dedans des arcs artériels est tout
à fait typique ; déjà sur l'embryon D, nous avons constaté ce
même rapport entre le fond du diverticule de la quatrième poche
et le quatrième arc aortique.

En examinant la série complète des coupes, on constate, ce

que nous ne pouvons voir sur la figure 7, que la vésicule droite
est rattachée au pharynx par un pédicule étroit. Seule la portion
initiale, pharyngienne de ce cordon possède encore une lumière.
A gauche ce pédicule a disparu ou du moins on n'en retrouve
qu'un vestige annexé au pharynx, la vésicule elle-même est
indépendante. H y a donc chez cet embryon une inégalité de

développement entre les deux côtés du corps, ce qui est très
fréquent.

L'ébauche creuse du thymus se présente sous la forme d'une
vésicule (Vés. th.) à paroi épaisse comptant 6 à 10 rangées de

cellules. Elle meaure 0,15 mm. de hauteur. Elle est située au-
dessus et en dehors du quatrième arc artériel. Au-dessous d'elle on
voit un court tronçon du pneumogastrique (X) ; sur les coupes
suivantes, on constate que ce nerf passe le long de la face
postérieure de la vésicule thymique.

A gauche, la coupe passant un peu plus en arrière ne rencontre
pas la vésicule du thymus, mais bien le corps epithelial compacte
(Gl. th.). Ce nodule thymique est rattaché à l'ectoderme par un
pédicule plein. Un autre cordon cellulaire le rattache au fond
de la troisième poche en voie de disparition. Ce dernier cordon
est fixé d'une part au pharynx, d'autre part à la partie
postérieure, supérieure et interne de la vésicule et au nodule thymique.
Il ne présente pas trace d'une lumière.

Au-dessus du thymus et dans son voisinage immédiat, on trouve
le vestige de la deuxième fente branchiale (2), sous la forme
d'une vésicule allongée, à lumière étroite, à grand axe vertical,
parallèle au plan médian. Sur des coupes transversales, elle se

présente sous la forme d'une petite vésicule arrondie. Cette

pseudo-vésicule n'est autre chose que la deuxième poche
branchiale, ayant perdu ses relations avec l'ectoderme mais encore
en connexion avec le pharynx. Nous ne saurions en aucune façon
admettre que ce soit un diverticule inférieur de la deuxième

poche branchiale, un soi-disant thymus II rudimentaire. Ce n'est
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pas un diverticule de la deuxième poche, mais bien cette
deuxième poche elle-même en voie de disparition et qui déjà de
bonne heure a pris cette direction parallèle au plan médian par
suite du développement considérable de l'arc hyoïdien.

La thyroïde médiane est située un peu au-dessus et en avant
du thymus. Elle n'a guère changé depuis les stades précédents.

Embryon G (6,3 mm.).

Chez l'embryon G, les rudiments du thymus et de la thyroïde
ont perdu toute connexion avec leur lieu d'origine.

La figure 8 (pi. XIII) est une coupe frontale du cou de cet
embryon. Le pharynx (Ph.) est coupé transversalement à peu près à

la hauteur de la première poche branchiale; la trachée (Tr.jest
sectionnée longitudinalement ; des deux côtés, en dehors de la
trachée, on voit trois arcs aortiques coupés en travers ; à droite
la veine jugulaire (V.j.) et à gauche le péricarde (P.). Des deux
côtés la coupe rencontre la thyroïde latérale et le thymus, la
première en dedans des arcs aortiques, le second en dehors.

La thyroïde latérale a un peu augmenté de volume. Sa hauteur
est de 0,11 mm., sa largeur de 0,09. Son grand axe est oblique
de haut en bas et de dehors en dedans, sa paroi formée de 4 à 5

rangées de cellules, sa cavité encore assez grande. Le contour de
la vésicule est régulier, elle n'émet pas de bourgeons. Toute
trace du cordon qui la rattachait au pharynx a disparu. Elle est
placée près de la trachée, en dedans des deux derniers arcs
aortiques, au-dessous et en arrière de la thyroïde médiane. Du
côté gauche de la figure 8, on voit que la vésicule thyroïdienne
se trouve dans le voisinage du péricarde ; sur des coupes plus
antérieures, on constate que le sommet du péricarde arrive au
contact de la vésicule, qui est bien à ce stade un corps supra-
péricardique comme pendant toute la vie chez les vertébrés
inférieurs.

La vésicule thymique, plus volumineuse, est située au-dessus
et en dehors de la précédente. Sa cavité est moins large
qu'auparavant, sa paroi plus épaisse. Au-dessus, en arrière et au
dehors de la vésicule, nous retrouvons le corps epithelial plein,
le nodule thymique qui a maintenant la forme d'un cône allongé
dont la base fait corps avec la paroi de la vésicule, tandis que
son sommet est dirigé en haut et en dehors. La hauteur du cône,
dont on ne voit qu'une faible partie sur'la coupe dessinée, est
égale à celle de la vésicule. Sa surface est irrégulièrement manie-



ORIGINE ET ÉVOLUTION DE LA THYROÏDE ET DU THYMUS 275

lonnée. Ni la vésicule, ni le nodule thymique n'offrent plus aucun
rapport avec le pharynx, ni avec l'ectoderme. L'ébauche du
thymus est située en dehors des troisième et quatrième arcs
aortiques, en dedans de la jugulaire, en avant du pneumogastrique

et de son ganglion qui se trouve droit derrière le nodule.
L'extrémité inférieure du thymus est très proche du péricarde.

Au-dessus du thymus on retrouve encore le vestige de la
deuxième poche branchiale déjà signalé au stade précédent.

La thyroïde médiane est située à la hauteur de l'ébauche
thymique. Elle n'est plus tout à fait rectiligne, mais déjà légèrement
incurvée en arc à concavité postéro-supérieure. Aux deux extrémités

de cet arc se trouve la vésicule thymique. Du côté droit,
cette dernière est exactement accolée à la thyroïde, du côté

gauche elle n'en est séparée que par un intervalle de quelques
centièmes de millimètre.

Un observateur non prévenu, examinant un embryon de cet
âge, pourrait commettre une grave erreur et prendre l'ébauche
thymique pour celle de la thyroïde latérale etvice-versâ. L'erreur
serait possible, car le thymus est accolé aux deux extrémités de
la thyroïde médiane, tandis que la thyroïde latérale située plus
bas, plus près de la ligne médiane et immédiatement au-dessus
du péricarde, occupe la place qui sera plus tard celle du thymus.
On peut se demander si cette confusion n'a jamais été commise

par les anatomistes qui ont prétendu que la thyroïde latérale
vient se placer aux deux extrémités de la médiane. Nous-même,
au début de nos recherches, nous sommes tombés dans cette
erreur et il nous a fallu quelque peine pour nous retrouver dans
les changements de place subis par ces organes clans le cours de

leur développement. L'en eur peut être évitée en tenant compte
de la pr.'sence du nodule accolé à l'ébauche thymique, en tenant
compte aussi du fait que dès le début elle est en dehors des arcs
aortiques tandis que ta thyroïde latérale est en dedans ; mais le
seul moyen d'éviter à coup sûr toute méprise et de comprendre
le déplacement de ces organes, c'est d'en faire des reproductions.

Les figures 9 à 13 (pi. XIII) représentent, grossis 50 fois et vus
de face, le thymus, sa glandule, la thyroïde médiane et la
thyroïde latérale.

Le schéma 9 correspond à peu près au stade E. Il a été fait
toutefois d'après un embryon un peu plus âgé. La thyroïde
médiane (Th. m.) encore fort petite est placée au-dessus et en avant
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des autres organes. Le thymus (T.) est en dehors, au-dessus et
en arrière de l'ébauche médiane. Les thyroïdes latérales (Th. I.)
sont plus bas et plus rapprochées de l'axe du corps.

Le schéma 10 représente la position de ces organes au stade G.
La thyroïde médiane est légèrement infléchie en arc de cercle,
ses deux extrémités arrivent au contact de la face antérieure de

la vésicule thymique. Les thyroïdes latérales sont encore placées
notablement au-dessous de la médiane.

Dans les stades suivants, nous verrons la thyroïde latérale
prendre peu à peu la place du thymus. L'étude de ces stades

plus avancés fera l'objet de la dernière partie de notre travail ;

nous devons auparavant examiner les résultats acquis jusqu'à
présent.

Le fond de la quatrième poche, après avoir abandonné
l'ectoderme, s'infléchit en bas et s'allonge en un diverticule creux
(stade D). L'extrémité inférieure de ce diverticule se dilate en
une vésicule rattachée au dernier sillon pharyngien par un tube
epithelial à lumière étroite (stade E). Ce tube se transforme en

un cordon cellulaire plein (stade F), puis le cordon disparaît et
la vésicule devient indépendante (stade G). La thyroïde latérale
dérive donc d'un diverticule de la dernière poche branchiale.
Sur ce point-là, nos observations concordent avec celles de la
majorité des auteurs.

Ce serait une pure chicane de mots que de discuter si, chez le
campagnol, cette thyroïde latérale dérive du fond ou bien d'un
diverticule de la paroi inférieure du quatrième sac interne,
puisque ce diverticule est toujours et dès le début en rapport
avec la partie la plus profonde de la poche. Il ne paraît pas en
être de même chez tous les mammifères. Ainsi Prenant a montré
que chez le mouton le diverticule naît de la face inférieure à

quelque distance de son fond. Cette différence bien secondaire
s'explique peut-être par les dimensions très minimes du
quatrième sac branchial du campagnol, sac qui ne mesure pas plus
de 0,10 mm. de profondeur.

Vous n'avons jamais observé la formation d'un diverticule
pharyngien en arrière du dernier sillon branchial. Nous ne
saurions donc admettre, pour le campagnol, l'opinion de His, de
Meuron et Verdun, d'après lesquels la thyroïde latérale est un
diverticule post-branchial entrant secondairement en relation
avec la quatrième poche.
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Chez tous nos embryons, nous avons examiné avec le plus
grand soin les parois et les régions voisines de la quatrième
poche. Nous n'avons jamais constaté la présence d'un nodule
dorsal, d'une glandule branchiale IV. Si ce nodule existe, ce ne
peut-être qu'une formation absolument transitoire nous ayant
échappé.

Il est généralement admis que l'ébauche creuse du thymus
dérive d'un diverticule inférieur (ventral) du troisième sillon
endodermique. Nous avons constaté qu'en réalité cette vésicule
dérive de l'ectoderme et s'accole seulement au fond de la
troisième poche. Notre opinion repose sur les faits suivants :

Il se produit au-dessous du troisième sillon un épaississement
de l'ectoderme qui revêt la face extérieure du quatrième arc
branchial (stade B). Cet épaississement que nous avons désigné
sous le nom de plaque thymique s'invagine, se transforme en une
fossette ouverte à l'extérieur, fossette thymique dont la lèvre
supérieure se continue avec la membrane obturatrice et la paroi
inférieure de la troisième poche (stade C).

Les lèvres de la fossette se rapprochent, l'ouverture se rétrécit,
la fossette se transforme en une vésicule. On peut rencontrer un
stade où sur quelques coupes l'ébauche thymique paraît être
une vésicule close appendue à la partie dorsale du fond de la
troisième poche, tandis que sur d'autres coupes plus antérieures,
on peut encore constater son orifice externe (stade D).

Bientôt, la vésicule se ferme complètement (stade E). Elle reste
rattachée quelque temps d'une part à l'ectoderme, d'autre part
à l'endoderme par deux pédicules épithéliaux pleins (stade F).
Le pédicule ectodermiqne disparaît en général, mais pas
toujours le premier; la vésicule paraît être alors une dépendance
exclusive de la troisième poche ; puis le pédicule interne disparaît
à son tour et la vésicule thymique devient indépendante (stade G).

Que l'ébauche du thymus ne soit pas un diverticule inférieur
de la troisième poche, cela repose encore sur les considérations
suivantes :

Les nombreux stades que nous possédons nous permettent de

suivre pas à pas la formation du diverticule thyroïdien jusqu'au
moment où il abandonne toute relation avec le pharynx, et nous
avons pu constater sur bien des pièces la continuité de la cavité
branchiale avec celle de la vésicule thyroïdienne. Comme l'ébauche

du thymus apparaît à la même époque, nous aurions dû chez

¦ces mêmes embryons, si réellement elle est un diverticule bran-
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chial, constater au moins une fois une communication de sa
cavité avec celle de la troisième poche. Nous avons constaté au
contraire qu'elle ne lui est que juxtaposée ou reliée par un pédicule

plein.
Jusqu'au moment où elle entre en contact avec la vésicule

thymique, d'origine externe, la troisième poche branchiale conserve
sa direction sensiblement transversale et l'on ne voit ni son fond
s'incurver ni sa paroi inférieure émettre un diverticule.

Plus tard seulement, lorsque la vésicule thymique est entraînée

en bas par la descente des arcs aortiques, le pédicule qui la
rattache à la troisième poche attire le fond de celle-ci en bas, ce

qui peut, jusqu'à un certain point, simuler un diverticule
inférieur.

On pourra objecter à notre manière de voir divers arguments
auxquels nous voulons essayer de répondre.

On pourra nous objecter l'accord presque unanime des anato-
mistes qui ont étudié cette question et envisagé l'ébauche
thymique comme un diverticule ventral de la poche interne. Il est
à remarquer à ce sujet que bien des auteurs ont constaté seulement

l'union de la vésicule avec le fond de la poche. Ils en ont
conclu — sans l'avoir directement constaté — que cette vésicule
dérive d'un diverticule inférieur de cette poche. Born, qui
observe l'union de la vésicule avec un sillon interne, en fait un
dérivé endodermique. Fischelis, sur un stade plus jeune, constate
son union avec l'ectoderme et l'endoderme; il en fait un diverticule

d'origine mixte. De Meuron observe aussi les relations de la
vésicule avec les parties externe et interne de la troisième fente
branchiale, et, dans ces conditions, ne se prononce pas sur l'origine

externe ou interne du thymus. Pour affirmer que le thymus
est un diverticule de la troisième poche, il ne suffît pas de constater

ses connexions avec elle, il faudrait assister à la naissance
de ce diverticule et suivre sa transformation en vésicule. En en
jugeant d'après ses rapports secondaires, nous avons aussi cru
pendant longtemps que le thymus est d'origine endodermique,
c'est seulement après avoir constaté la communication de la
vésicule avec l'extérieur que nous avons recherché d'une façon plus
exacte son origine.

On pourra nous objecter que nous avons confondu la vésicule
thymique avec l'organe des sens rudimentaire de Froriep. Nous
avons vu précédemment que cet auteur a décrit chez l'embryon
de veau un épaississement de l'épiderme de la région des qua-
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trième et cinquième arcs branchiaux. Cet épaississement est en

contact avec le ganglion du vague. Il se transforme ensuite en

une fossette que Froriep considère comme un organe des sens
rudimentaire destiné à disparaître complètement.

Nous répondrons à cette objection que notre plaque et notre
fossette thymiques présentent en effet la plus grande analogie
avec l'organe des sens de Froriep. La question reste de savoir si

c'est un organe des sens ou bien l'ébauche du thymus. Remarquons

à ce sujet que le rapport avec le ganglion du vague est
tout à fait favorable à notre manière de voir. Chez l'embryon B,
ce ganglion est placé en dedans, au-dessous et un peu en arrière
de la plaque thymique, dans son voisinage immédiat. Lorsque la
plaque se transforme en fossette, celle-ci se développe en dedans.
Elle ne refoule pas le ganglion du côté de la ligne médiane, mais
tend à se placer au devant de lui. La fossette, transformée à son
tour en vésicule, est placée au devant et au-dessous du ganglion
qui se trouve droit derrière le nodule thymique.

11 conservera longtemps ce rapport, nous l'avons constaté
encore au stade G, nous le retrouverons même chez des embryons
plus âgés. Le ganglion du vague se trouve donc pendant une
longue période du développement dans le voisinage des ébauches

thymiques; mais, par suite du déplacement de la vésicr-le, les

rapports changent un peu. La vésicule est d'aboi d en dehors du
ganglion, puis au devant, puis au-dessous. Les deux organes
peuvent être au contact l'un de l'autre ou séparés par un intervalle

de quelques centièmes de millimètre. Il ne faudrait pas
se figurer que le ganglion est immobile et que la vésicule seule
se déplace. Le ganglion se déplace de bas en haut pendant que
la vésicule se déplace en sens inverse. Il s'agit, bien entendu, de

déplacements relatifs aux organes du voisinage.
On pourrait aussi nous taire le reproche d'avoir confondu

l'ébauche thymique avec une vésicule ectodermique issue du
sinus cervical, observée par Kastschenko, Piersol, Prenant,
Verdun, vésicule qui se trouve dans le voisinage de la tête du thymus,
mais qui ne prend aucune part à son édification. Cette vésicule
a été particulièrement bien décrite par Verdun chez divers
mammifères.

Chez un chat de 12 mm. possédant une ébauche thymique
encore creuse, avec une tête ayant la forme d'une eminence conique,
Verdun constate que le troisième sillon ectodermique qui.
primitivement, s'ouvrait à l'extérieur, est représenté par une fissure
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transversale aplatie d'avant en arrière et rattachée à l'ectoderme

par un pédicule epithelial plein. Sur un autre embryon du même
âge, le fond du sillon externe s'est isolé sous la forme d'une
petite vésicule epitheliale aplatie en rapport avec l'angle supéro-
externe de la troisième poche et le ganglion du vague. « Nous
avons examiné, dit Verdun dans ses conclusions, la destinée du
cul-de-sac répondant au fond du troisième sillon, qui peut s'isoler

sous forme d'une vésicule et entrer en connexion plus ou moins
intime avec la tête du thymus. Nos observations sur le mouton,
le chat et l'homme nous ont montré qu'elle ne prend aucune part
à l'édification de l'ébauche thymique, contrairement à ce qui
avait été admis par His, Kastschenko. »

Nous sommes entièrement d'accord avec Verdun. Cette
vésicule-là ne joue aucun rôle dans la formation du thymus, mais ce

n'est pas la vésicule que nous avons décrite sous le nom de vésicule

thymique. C'est une formation plus tardive qui apparaît
alors que l'ébauche thymique est déjà bien développée. Nous
avons vu aussi chez le campagnol, dans des stades intermédiaires

aux embryons E et F, le fond du troisième sillon externe
s'isoler en une vésicule ayant exactement la forme et les rapports
de celle décrite par Verdun chez le chat. Elle apparaît au
moment où l'ébauche thymique tend à se séparer définitivement de
l'ectoderme. Il semble que le pédicule epithelial externe de
l'ébauche thymique entraîne avec lui le fond du troisième sillon.
Cette vésicule, annexée à la tête du thymus, à peine formée,'disparaît.

On ne saurait donc nous accuser de confondre l'ébauche
thymique avec la vésicule ectodermique de Piersol ou de Verdun.
Par contre, 011 peut accuser Verdun de commettre une erreur, en
confondant la vésicule ectodermique qu'il décrit chez le chat
avec celle de Froriep. Il n'y a entre ces deux vésicules qu'un
seul point commun, leur rapport plus ou moins immédiat avec
le ganglion du vague. La vésicule de Froriep ou la nôtre, caries
deux n'en font qu'une à notre avis, est une formation précoce ;

celle de Piersol ou de Verdun est une formation tardive coexistant

avec une ébauche thymique bien développée. La vésicule de
Verdun est une formation essentiellement passive ; c'est le fond
du troisième sillon externe qui s'isole au moment où le sinus
cervical va disparaître. La vésicule de Froriep est une formation
essentiellement active, précédée d'une prolifération de l'épithé-
lium externe du quatrième arc branchial.
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On pourrait nous faire encore une autre objection consistant
à dire que notre vésicule ectodermique, à un moment donné,
disparaît et qu'en son lieu et place se substitue une autre vésicule
endodermique provenant du fond de la troisième poche. Cette
substitution ne pourrait se faire qu'entre les stades E et F; nous
répondrons à cette objection par trois arguments :

1° La disparition d'une vésicule epitheliale et la formation
d'une nouvelle vésicule occupant exactement la place de la
première exigent un certain temps. Nous aurions donc dû, sur les
nombreux embryons que nous possédons, constater un stade
tout au moins de l'un ou l'autre de ces deux processus. Sans
doute, on ne connaît pas l'âge exact des embryons, leur longueur
ne donne pas des indications très précises à cet égard, dès lors
on peut toujours supposer, entre deux stades très rapprochés,
un intervalle plus grand qu'il ne paraît, mais on ne saurait
admettre que la troisième poche fabrique en un tour de main une
vésicule epitheliale, alors qu'il faut un temps considérable à la
quatrième poche pour donner la vésicule thyri ïdienne.

2° Si l'ébauche thymique dérive d'un diverticule inférieur de
la troisième poche, on ne peut guère expliquer sa situation en
dehors du quatrième arc artériel. Elle devrait se trouver en
dedans de cet arc, tout comme la thyroïde latérale se trouve en
dedans du cinquième. Si, de très bonne heure déjà, la troisième
poche émettait un diverticule inférieur, celui-ci pourrait se trouver

en dehors de l'arc artériel, car, dans les jeunes stades, le
fond de la poche déborde ce vaisseau en dehors. Dans ce cas,
nous eussions constaté la coexistence de ce diverticule avec la
vésicule ectodermique que nous avons décrite. Si, au contraire,
on admet que le diverticule inférieur naît après la disparition
supposée de la vésicule ectodermique, soit entre les stades E et
F, il devrait alors se trouver en dedans de l'arc aortique, car, à
cet âge déjà, le fond de la poche se trouve en dedans de ce vaisseau.

3° Tous les auteurs sont d'accord pour reconnaître l'existence
de deux ébauches thymiques, une vésicule creuse (queue du
thymus), et une masse epitheliale pleine à surface irrégulière,
mamelonnée (tête du thymus, nodule thymique, glandule thymique).
Ce nodule thymique, nous l'avons vu très bien développé chez

l'embryon G, où la vésicule est indépendante; nous l'avons vu
aussi, au stade F, alors que deux pédicules pleins rattachent
ces ébauches thymiques au pharynx et à l'ectoderme; nous l'avons
vu également chez l'embryon E, à l'époque où la vésicule ecto-
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dermique vient de se fermer ; enfin, et c'est là le fait important,
nous avons déjà constaté sa présence chez l'embryon D, alors

que la vésicule thymique s'ouvre à l'extérieur. Nous avons, à ce
stade D, décrit, au-dessus de la vésicule ectodermique, une niasse
cellulaire pleine, irrégulièrement ovoïde, triangulaire sur quelques

coupes tout au moins, et due à une prolifération des
éléments de la paroi supérieure de la vésicule et de ceux de la partie
dorsale du fond de la poche. Si donc, on veut à tout prix supposer

qu'il nous manque quelque stade important dans lequel la
vésicule ectodermique disparaît pour faire place à une vésicule
nouvelle issue de la troisième poche, il resterait à expliquer :

1° comment cette vésicule endodermique prend exactement la
place de la première; 2" par quel heureux hasard sa paroi pos-
téro-supérieure prolifère aussi pour donner un corps cellulaire
plein, semblable à celui de la vésicule ectodermique; 3" pourquoi

ce corps, ce nodule thymique, est aussi rattaché à
l'ectoderme (stade F). Nous préférons renoncer à ces suppositions
toute gratuites et considérer la vésicule ectodermique des stades
D et E, et la masse cellulaire qui lui est annexée, comme les
ébauches plus jeunes de la vésicule et du nodule thymiques des

stades F et G.

Il y a sans doute des différences de forme et de position entre
le nodule thymique du stade D. et celui du stade G. Chez
l'embryon D, c'est un corps irrégulièrement ovoïde accolé à la partie
postéro-supérieure de la vésicule ectodermique ; chez
l'embryon G, c'est un cône allongé dont la base répond à la vésicule
ectodermique, tandis que le sommet est dirigé en haut et en
dehors. Cette transformation de la masse irrégulièrement ovoïde
en un cône allongé et l'obliquité de ce cône s'expliquent facilement.

La vésicule ectodermique est rattachée au fond de la
troisième poche, soit directement, soit plus tard par un pédicule qui
passe entre les troisième et quatrième arcs aortiques. Du stade D
au stade G, les arcs aortiques ont subi un mouvement de
descente et se sont éloignées de la surface du corps. Grâce au pédicule

passant entre les deux arcs artériels, la vésicule thymique
est obligée de suivre le déplacement de ces vaisseaux. Elle est
attirée en bas et en dedans et entraîne à son tour le nodule
thymique qui reste toutefois quelque temps attaché à l'ectoderme.
Ce nodule subit donc une double traction ayant pour effet de le
transformer en un cône dont le sommet est dirigé en haut et en
dehors vers le point de l'ectoderme auquel il était attaché.
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Notre description de l'origine du thymus concorde, dans ses

traits généraux, avec celle donnée par His chez l'embryon
humain. Nous avons déjà dit dans l'introduction, qu'en 1889, His a

abandonné sa première manière de voir pour se ranger à l'opinion

générale qui fait du thymus un diverticule de la troisième
poche interne. Il a admis l'origine endodermique de la vésicule
thymique, après avoir constaté chez deux embryons humains de

la cinquième semaine un étroit pédicule epithelial creux, unissant

cette vésicule au fond de la poche. On peut se demander si
la lumière de cet étroit cordon était naturelle ou si ce n'était
qu'une simple fente due à un défaut de préparation. L'expérience
montre, en effet, qu'il se pioduit facilement des iuterstices entre
les cellules d'organes épithéliaux compactes (thyroïde médiane,

p. ex.) lorsque l'état de conservation est imparfait, ce qui est si

souvent le cas pour les embryons humains. Mais, même en
admettant que la lumière étroite de ce cordon fût naturelle, ne
peut-on supposer que parfois la vésicule thymique ectodermique
s'ouvre secondairement dans la troisième poche. Cette hypothèse
est rendue admissible par le fait que Verdun a constaté l'ouverture

accidentelle, dans la troisième poche, de la vésicule
ectodermique tardive de Piersol.

Depuis 1889, His considère la vésicule thymique comme d'origine

endodermique et la masse epitheliale pleine comme étant
seule d'origine ectodermique.

Pour nous ranger à notre tour à l'opinion générale, nous
demandons de constater non seulement les relations de l'ébauche
creuse du thymus avec le fond de la poche, — ces relation existent

par l'intermédiaire d'un pédicule toujours plein chez le
campagnol. — mais encore de constater de visu la naissance
d'un diverticule de la troisième poche et sa transformation
graduelle en vésicule, constatation qu'il est si facile de faire pour
la thyroïde latérale. Le jour où nous aurons observé ces faits,
comme His, nous reconnaîtrons de bonne grâce notre erreur. En
attendant, nous admettons que la vésicule thymique est d'origine
ectodermique, tandis que le nodule thymique est d'origine
ectodermique et endodermique, puisque le fond de la troisième poche
prend aussi part à sa formation. Dans le chapitre suivant, nous
verrons que ce nodule thymique ne joue aucun rôle dans l'édification

du thymus, mais forme un organe indépendant, la glandule

thymique.

xxxvi 20
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ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DE LA THYROÏDE LATÉRALE
ET DU THYMUS

Dans ce dernier chapitre, nous avons à examiner l'évolution
ultérieure des organes épithéliaux dont nous avons vu
précédemment la formation. Abstraction faite de l'histogenèse du
thymus, que nous n'étudions pas ici, cette évolution est simple
et facile à suivre chez le campagnol.

Embryon H (7,0 mm.).

Nous avons laissé, chez l'embryon G, la vésicule thymique
encore creuse et coiffée de son nodule au contact de la face
postérieure de l'extrémité de la thyroïde médiane. Quant à la
thyroïde latérale, elle se trouvait plus bas et plus près de la ligne
médiane.

Chez l'embryon H (fig. ii, pi. XII), les vésicules thyroïdiennes
placées à gauche et à droite de la trachée se sont rapprochées de
la thyroïde médiane et leur extrémité supérieure arrive presque
en contact de cet organe. Elles mesurent maintenant 0.16 mm.
de hauteur. La paroi interne s'est épaissie et la lumière est
excentrique.

Le thymus a augmenté de volume et son extrémité inférieure
descend aussi bas que celle de la thyroïde latérale. La cavité de
l'ébauche thymique a disparu, mais, chez d'autres embryons, il
peut en persister un vestige dans des stades beaucoup plus avancés.

Situé auparavant en dehors des arcs aortiques, le thymus a
conservé cette situation vis-à-vis des vaisseaux et se trouve
maintenant en dehors de la carotide, entre cette artère et la veine

jugulaire. Son extrémité inférieure se place au devant de ces

gros vaisseaux, tandis que son extrémité supérieure et le nodule
thymique se trouve en arrière d'eux et en contact avec le
pneumogastrique dont le ganglion est situé 0,08 mm. plus haut.

Malgré la disparition de sa cavité, on peut facilement reconnaître

la vésicule thymique du nodule adjacent, ces deux organes
s'étant nettement différenciés.

La vésicule thymique ou thymus proprement dit a encore à
cette époque un caractère franchement epithelial. Elle est formée
de cellules plus ou moins arrondies, à contour peu visible, contenant

un noyau ovoïde, fortement coloré en bleu par l'hématoxy-
line. Autour du thymus se forme une mince capsule de tissu con-
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jonctif avec de nombreux capillaires sanguins, mais à ce stade
aucun vaisseau ne pénètre encore dans l'intérieur de l'organe.

La glandule thymique est formée de cellules polyédriques, à

contour plus précis, contenant un noyau ovoïde plus volumineux
que celui des cellules du thymus, mais se colorant moins fortement

par l'hématoxyline. Dans l'intérieur de la glandule, de
nombreux capillaires cheminent entre les cellules epitheliales.
La glandule est encore accolée à l'extrémité supérieure du
thymus, mais montre déjà une certaine tendance à s'en séparer.
Sur bien des coupes intéressant les deux organes à la fois, on
constate une traînée d'éléments mésodermiques entre eux ;

ailleurs, là où le contact est immédiat, on reconnaît ce qui appartient

à chacun d'eux, grâce à leur texture différente.
L'embryon H est donc caractérisé par le rapprochement de la

thyroïde latérale et de la médiane, par la différenciation histologique

et la tendance à la séparation du thymus et de la glandule

thymique.

Embryon I (7,5 mm.)

C'est chez des embryons de 7 à 8 mm. que la thyroïde latérale
arrive enfin au contact de la médiane et c'est à cet âge, et non
plus tard, qu'un examen superficiel pourrait laisser croire que
ces trois ébauches se fusionnent.

Chez l'embryon I (fig. 12, pi. XIII), on peut distinguer dans
la thyroïde médiane trois parties, l'une prétrachéale étroite, les

deux autres latérales plus volumineuses. Ces trois parties
forment ensemble un croissant à concavité postéro-supérieure
embrassant la trachée et les parties latérales du larynx. Du sommet

du lobe latéral à l'isthme, la thyroïde mesure 0,35 mm.
La thyroïde latérale, ovoïde à grand arc vertical de 1,6 mm.,

est située à la face postero-interne de la portion moyenne du
lobe latéral et lui est directement accolée. La figure 12, faite
comme les autres reconstructions, par projection sur un plan
frontal d'une série transversale, montre de la façon la plus
évidente que la thyroïde latérale ne vient pas se fixer aux extrémités

de la thyroïde médiane, mais à la face postérieure du lobe
latéral déjà formé.

Le thymus dont la hauteur atteint actuellement 0.45 mm. est
situé en majeure partie au-dessous et en dehors de la thyroïde.

Sa base commence à se rapprocher de la ligne médiane. A
gauche, son sommet et la glandule thymique adjacente sont en
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dessous de la thyroïde ; à droite, ils se trouvent encore en
arrière et au contact du lobe latéral.

Examinons maintenant une coupe transversale (fig.14, pi. XIV),
du lobe thyroïdien et de la thyroïde latérale. On constate que la
thyroïde latérale est ovoïde ; elle répond en avant au lobe latéral
de la thyroïde médiane, en dedans à la trachée, en dehors à la
carotide et au thymus qui se trouve à une très petite distance.
Sur la figure 14, le lobe latéral et la thyroïde latérale sont seuls

représentés, les parties voisines ont été laissées de côté. Sur la
coupe, la thyroïde latérale (1) a une surface plus grande que
celle du lobe thyroïdien [2). Son contour est régulier; nulle part
elle n'émet de prolongement.

En avant, elle est au contact de la thyroïde médiane. Entre
ces deux organes s'insinue une trainee de noyaux du tissu
mésodermique, disposés sur une seule rangée. La coupe est très
démonstrative, elle ne peut laisser aucun doute dans Pesrjrit. En
ce point-là, les deux ébauches ne sont pas fusionnées. En
examinant toute la série, on constate que le tiers des coupes sont
aussi démonstratives que celle-là ; un deuxième tiers laisserait
subsister quelque doute, les noyaux du tissu mésodermique ne
formant pas une couche continue ; dans le tiers restant la
juxtaposition des deux organes est parfaite. Ces trois espèces de

coupes alternent entre elles d'une façon irrégulière ; il ne s'agit
donc pas d'un tiers de la thyroïde latérale qui serait accolé et
d'un autre tiers qui serait libre. De cet embryon, on ne peut
donc pas tirer des conclusions absolues. La conclusion la plus
probable c'est qu'il n'y a pas fusion, mais simple accolement en
certains points.

Un autre embryon du même âge, de la même portée, nous
fournit des renseignements beaucoup plus précis. Chez lui la
thyroïde latérale et le lobe thyroïdien offrent les mêmes rapports
que chez l'embryon I, mais sur toutes les coupes de toute la
série les deux ébauches sont séparées par une rangée de noyaux
du tissu conjonctif.

Sur 6 embryons de 7,5 à 8,5 mm., nous avons toujours observé
les mêmes faits. Tantôt à gauche, à droite ou des deux côtés,
les ébauches sont en contact parfait sur une étendue plus ou
moins grande, tantôt elles sont nettement séparées l'une de

l'autre par des éléments du feuillet moyen. A partir de 8,5 mm.,
l'accolement ne s'observe plus ou seulement sur quelques points
de minime étendue.
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Il est évident que de la coalescence de deux organes épithéliaux,

on n'a pas le droit de conclure à leur fusionnement. Deux

corps épithéliaux peuvent, pendant une courte période, être
accolés l'un à l'autre sans se fusionner. Il n'est pas nécessaire d'en
aller chercher un exemple bien loin. Chez ces mêmes embryons,
ou plutôt chez des embryons un peu plus jeunes, on voit
fréquemment la partie supérieure du thymus s'appliquer si exactement

contre le lobe thyroïdien, qu'il n'est plus possible de reconnaître

la ligne de séparation de ces deux organes et pourtant
personne n'a jamais songé à prétendre qu'ils se fusionnent.

Sur la figure 14, on distingue facilement la thyroïde médiane
de la latérale, parce que cette dernière est encore creuse. Si la
coupe passait au-dessus ou au-dessous de la cavité déjà très
rétrécie, il serait très difficile de les reconnaître à leur structure.

H y a pourtant quelques différences. Le pourtour de la
thyroïde latérale est partout régulier, celui de la thyroïde
médiane l'est moins, car elle commence à émettre des bourgeons.
On en voit un à la partie supérieure de la figure. Dans les
deux organes, le contour des cellules n'est pas visible. Les

noyaux de l'ébauche médiane sont plus petits (6,2 u sur 5,2 u.),

ceux de l'ébauche latérale plus volumineux (6,8 fi sur 6,0//).
Dans la thyroïde latérale on ne trouve encore aucun vaisseau
sanguin ; ils sont rares, mais se rencontrent çà et là dans la
thyroïde médiane.

La cavité de la thyroïde latérale est excentrique. La paroi
interne de la vésicule est plus épaisse que l'externe. Sur la coupe
dessinée, cette différence d'épaisseur est minime. Elle est en
général beaucoup plus accentuée. Sur bien des pièces, la paroi
interne très développée s'avance comme un coin du côté de la
trachée. Ce prolongement de la paroi interne ne se fusionne pas
avec le tissu thyroïdien et ne se détache jamais de la thyroïde
latérale. Grâce à cet épaississement de la paroi interne, la
cavité est le plus souvent refoulée très près de la paroi externe de

l'organe.

Embryon J (8,5 mm.).

La thyroïde a quelque peu changé de forme (fig. 13, pi. XIII).
L'isthme très aminci est exactement appliqué contre la face
antérieure de la trachée. Les lobes latéraux plus considérables
enserrent étroitement les faces latérales du larynx et répondent en
dehors à la carotide et à la jugulaire.
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La thyroïde latérale, que nous pouvons dès maintenant désigner

sous le nom de glandule parathyroïdienne, est accolée à la
partie postérieure de la face externe du lobe thyroïdien. Ce dernier

présente une légère dépression qui reçoit la glandule. La
face interne de celle-ci répond au tissu thyroïdien, sa face
externe est reçue dans l'angle formé par la carotide et la jugulaire.

Le thymus a beaucoup augmenté de volume. Continuant le
mouvement de descente déjà indiqué dans les stades précédents,
il est venu se placer au-dessous de la thyroïde. Son extrémité
supérieure est à la hauteur et au devant de l'isthme. Les deux lobes

thymiques sont maintenant au contact l'un de l'autre sur la ligne
médiane. Le thymus a donc acquis, à peu de chose près, sa position

définitive. Il s'abaissera encore un peu dans la suite, mais
son extrémité supérieure restera très longtemps dans le voisinage

immédiat de l'isthme thyroïdien.
La glandule thymique s'est détachée du thymus. Elle est placée

au dessus de l'isthme, au-devant des lobes latéraux, contre la
face latérale du larynx. Sur la figure 13, les glandules thymique
et thyroïdienne se superposent en partie; il ne faut pas oublier
que la première est au-devant de la thyroïde, la seconde en
arrière ; la première est à demi enfoncée dans le tissu thyroïdien,
la seconde entièrement libre dans le voisinage de la thyroïde.

Il pourrait sembler au lecteur qu'il y a contradiction entre la
position de la glandule thymique chez cet embryon et celle
qu'elle occupait auparavant. Ainsi, chez l'embryon H, la glandule

encore accolée à l'extrémité supérieure du thymus, se trouvait

en arrière du lobe thyroïdien, tandis que maintenant elle
est en avant. Cette différence s'explique facilement. A son
origine le thymus se trouve dans un plan postérieur à celui de la
thyroïde. Au stade G, nous l'avons vu accolé à la face postérieure

de l'extrémité de l'ébauche médiane. Ensuite, le thymus
descend en se portant en avant et en dedans, son extrémité
supérieure et avec elle la glandule contourne la face externe du
lobe thyroïdien. A ce moment, la glandule devient indépendante
et se place au-devant du lobe latéral, tandis que l'extrémité
supérieure du thymus descendant plus bas se place au-devant
de l'isthme. On constate des déplacements analogues vis-à-vis
des vaisseaux. La glandule thymique, d'abord située en arrière
de la carotide, puis entre la carotide et la jugulaire, finit par
s'en éloigner complètement.
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La thyroïde latérale ou glandule parathyroïdienne se déplace
aussi, mais d'une autre façon. Primitivement située contre la
trachée, à la partie postéro-interne du lobe latéral, elle se

déplace en dehors et se trouve bientôt sur le bord postérieur

du lobe thyroïdien où elle peut rester définitivement. Souvent

aussi, elle continue à suivre le déplacement de la carotide
et est entraînée par ce vaisseau sur la face externe du lobe latéral,

comme c'est le cas chez l'embryon J. Elle est alors dans
l'angle formé par la jugulaire et la carotide. Plus tard, ces
vaisseaux s'éloignent d'elle. Qu'elle reste sur le bord postérieur ou
qu'elle vienne se placer sur la face externe de la thyroïde, la
glandule parathyroïdienne occupe une place qui était auparavant

celle de la glandule thymique. Pour éviter toute erreur, il
faut suivre les déplacements de ces organes sur des reconstructions.

Chez l'embryon J, toute confusion entre ces deux glandules
est impossible, la parathyroïdienne contenant encore un vestige

de sa cavité primordiale.
Sur une coupe transversale, le lobe thyroïdien et la glandule

forment ensemble un triangle à base postérieure, triangle compris

entre le larynx et les gros vaisseaux du cou. La figure 15 (pi.
XIV) nous montre, à droite une partie de la jugulaire (3) et de

la carotide (4) ; dans l'angle des deux vaisseaux, la glandule (i)
nettement séparée du tissu thyroïdien (2) par une couche fort
mince mais continue de tissu conjonctif embryonnaire. Cette
même capsule délicate se retrouve chez tous les embryons de cet
âge ou plus âgés, et si, par exception, elle fait défaut en quelque
point et qu'il y ait contact immédiat entre la glandule et le tissu
thyroïdien, la différence maintenant bien accusée des deux
parenchymes permettra de les reconnaître sans peine. Sur la coupe
dessinée, la glandule est seulement accolée au lobe latéral; sur
une coupe plus élevée, elle s'enfonce davantage dans le tissu
thyroïdien, tout en restant aussi nettement séparée.

La surface de la section transversale de la glandule est actuellement

inférieure à celle du lobe latéral qui, par son actif
bourgeonnement, a augmenté de volume. La différence n'est pas bien
grande. La glandule mesure 0,10 mm. d'avant en arrière et
0,07 mm. dans le sens transversal, tandis que le lobe latéral
compte 0,22 mm. sur 0,10 mm.

Sur cette pièce, colorée au carmin boracique, on reconnaît déjà
à un faible grossissement la glandule à sa coloration plus claire

que le tissu thyroïdien. Plus tard, soit chez les embryons avancés
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en âge, soit chez l'adulte, c'est l'inverse. Sur les coupes colorées
au carmin ou à l'hématoxyline, le tissu thyroïdien est plus clair,
le parenchyme de la glandule plus foncé pour les raisons que
nous avons indiquées en parlant de cet organe chez l'adulte.

La glandule est formée par une masse compacte de cellules
epitheliales dont les contours ne sont guère visibles. Les noyaux,
plus gros que ceux de la thyroïde, sont clairs, ovoïdes et mesurent

8.6 fj. sur 7,6 a. Il n'y a pas de trame connective à l'intérieur

de l'organe. Entre les cellules, s'insinuent quelques
capillaires contenant des globules rougis encore nucléés. Sur quelques
coupes, on retrouve un vestige de la cavité tout près de la paroi
externe.

La thyroïde est formée de boyaux cellulaires pleins, séparés les

uns des autres par du tissu conjonctif et des vaisseaux encore
rares. Dans la plupart des cordons, les cellules sont irrégulièrement

disposées; leur noyau ovoïde est plus fortement coloré

que ceux de la glandule, il est plus petit et mesure 6,7 y. sur
5,8 a. Dans quelques cordons, les cellules s'ordonnent déjà
d'une façon régulière autour du centre.

La glandule thymique, depuis le stade précédent, a changé
d'aspect. Du tissu conjonctif abondant et de nombreux vaisseaux
à l'intérieur de cet organe ont fragmenté la masse cellulaire
compacte en petits îlots irréguliers. Le tissu conjonctif augmentera,

les cellules epitheliales diminueront et l'organe tout entier
finira par disparaître.

En résumé chez l'embryon J nous avons constaté les faits
suivants :

La thyroïde a acquis sa forme à peu près définitive et est
constituée par du tissu thyroïdien embryonnaire bien défini.

La thyroïde latérale déjà reconnaissable comme glandule
parathyroïdienne est annexée au lobe thyroïdien. Elle s'entoure d'une
mince capsule d'origine mésodermique. Quelques capillaires
pénètrent dans son intérieur.

Le thymus est venu se placer au-dessus de la thyroïde.
La glandule thymique, devenue indépendante, se laisse envahir

par le tissu conjonctif.
Les modifications qui doivent encore se produire chez des

embryons plus avancés sont minimes et ne portent guère que
sur la structure des organes, aussi serons-nous très bref en
parlant des stades ultérieurs.
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Embryon K (10,5 mm.).

L'isthme thyroïdien continue à s'amincir. Les lobes latéraux
se développent toujours plus en arrière; ils dépassent maintenant

le bord postérieur du larynx et entrent en contact avec la
face latérale du pharynx, contact qui est toujours très étendu
chez l'adulte.

La glandule parathyroïdienne se trouve sur la face externe du
lobe latéral, à quelque distance de la carotide en train de s'éloigner.

Cette glandule augmente lentement de volume; elle mesure
à ce stade 0,20 mm. de hauteur. Mieux encapsulée qu'au btade

précédent, elle est facile à reconnaître. Sa structure est encore
la même, mais les vaisseaux deviennent un peu plus nombreux
à son intérieur.

Au devant de la partie inférieure du larynx, au-dessus de

l'isthme, sans rapport aucun avec la thyroïde, se trouve un petit
corps de 0,06 mm. de hauteur. C'est la glandule thymique presque

entièrement envahie par le tissu conjonctif.

Embryon L (14 mm.).

L'isthme de la thyroïde n'a plus que 0,02 mm. à 0,03 mm.
d'épaisseur ; nous ne l'avons cependant jamais vu disparaître
complètement. Le lobe latéral s'aplatit de plus en plus contre le

larynx et le pharynx et compte 0,05 mm. de hauteur. La
thyroïde est richement vascularisée. Dans les cordons cellulaires
amincis les cellules se disposent régulièrement autour du centre.

Les glandules, chez cet embryon, sont très indépendantes. Celle
de gauche est à la face externe du lobe thyroïdien, celle de droite
en arrière de ce lobe. Bien séparées de la thyroïde, on les reconnaît

très facilement. Dans la glandule, de nombreux capillaires
sanguins accompagnés de quelques cellules conjonctives
fragmentent la masse epitheliale en lobules cellulaires. On ne
retrouve chez cet embryon aucune trace de la cavité primitive de
la thyroïde latérale.

A la partie inférieure du larynx, on voit encore un vestige de
la glandule thymique.

Embryon M (17 mm.).

La forme et la situation de la thyroïde et de la glandule
n'offrent rien de particulier.
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Dans la partie supérieure du lobe latéral gauche, en plein
tissu thyroïdien, se trouve un canal sinueux, long de 0n""25 à

0"",'30, large de 0,r""02, dont la paroi est formée par une seule
rangée de cellules. Un tube analogue, mais beaucoup plus court,
existe aussi dans le lobe droit. En voyant pour la première fois
ce tube, nous avons cru un instant qu'il s'agissait du canal
central de la thyroïde de Prenant et que, chez cet embryon, l'ébauche

latérale s'était laissée incorporer dans le lobe latéral et
transformée en ce tube glandulaire. Cependant, chez cet
embryon, la glandule existait, à sa place habituelle, tout à fait
normale et présentant même un vestige de sa cavité.

Nous avons retrouvé un tube analogue chez plusieurs embryons
âgés, jamais dans les stades jeunes.

Ce canal central de la thyroïde du campagnol n'est certainement

pas dû à la persistance d'une cavité primitive, c'est une
formation tardive et inconstante résultant probablement d'une
évolution spéciale de l'un des cordons cellulaires de la thyroïde.

A part ce tube, il n'y a rien de particulier à signaler chez cet
embryon.

Embryon N (22 mm.).

Vers la fin de la vie intra-utérine chez un embryon de 22 mm.,
on voit apparaître dans les alvéoles thyroïdiens de la substance
colloïde.

La glandule est entièrement divisée par le réseau vasculaire
en petits cordons ou lobules épithéliaux.

Dans quelques-uns d'entre eux, les cellules se groupent
régulièrement autour du centre et ci et là on voit apparaître une
lumière étroite.

Nous n'avons pas pu suivre l'évolution de la glandule après
la naissance, mais, en la comparant avec celle de l'adulte, on
constate qu'elle continue à s'accroître au point de doubler à peu
près de volume. Cette augmentation est due à un épaississement
d'une partie des cordons cellulaires compactes, tandis que d'autres

formeront les tubes ou vésicules glandulaires que nous avons
décrits chez l'adulte.

Nous devons, pour terminer, tirer les conclusions des faits que
nous avons observés dans ce dernier chapitre.

La thyroïde latérale du campagnol, dans le cours de son
développement, présente plusieurs particularités qui permettent
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¦de suivre facilement son évolution. Au moment où elle arrive au
contact de la médiane, son volume est relativement très grand;
sa surface de section l'emporte sur celle du lobe thyroïdien. Sans
doute, plus tard et spécialement lorsque la substance colloïde
apparaît dans les vésicules, le lobe thyroïdien augmente davantage

; néanmoins, à tout âge et même chez l'adulte, la thyroïde
latérale est un organe assez volumineux. On sait qu'il n'en est

pas de même chez d'autres mammifères, où elle forme un organe
très petit, annexé à une masse thyroïdienne considérable.

Chez le campagnol, la réunion des trois ébauches se fait de
bonne heure, à une époque où la médiane est encore une masse
cellulaire compacte. Lorsque ensuite elle se transforme en un
réseau de travées epitheliales, celles-ci ne parviennent jamais à

entourer la vésicule thyroïdienne, qui reste accolée ou à peine à
demi enfoncée dans le lobe, condition très favorable pour suivre
sc-n développement.

Pendant une courte période, l'ébauche latérale et aussi la partie

supérieure du thymus peuvent s'accoler exactement au lobe
thyroïdien, mais cet accolement est en général incomplet; il fait
souvent défaut; en tout cas, il dure peu. L'ébauche latérale
s'entoure d'une mince capsule de tissu conjonctif embryonnaire, et
dès lors, peut être reconnue comme glandule parathyroïdienne.
Sa surface reste toujours régulière; à aucune époque, elle ne
donne des cordons entremêlés à ceux du parenchyme thyroïdien,
comme cela paraît être le cas chez d'autres espèces. La paroi
même de la vésicule s'épaissit et la lumière est refoulée vers la
paroi externe. Il persiste souvent un vestige de cette cavité dans
les stades avancés.

La différenciation histologique de la thyroïde et de la glandule
se fait d'une façon différente.

La thyroïde émet des bourgeons et forme un réseau de
cordons cellulaires dont les mailles contiennent du tissu conjonctif
et des vaisseaux. Plus tard, les cordons se transforment eu
vésicules à contenu colloïde.

La glandule n'émet pas de bourgeons. Sa masse cellulaire
compacte se décompose aussi en cordons ou lobules épithéliaux,
mais par un processus essentiellement passif. Il pénètre dans
l'intérieur de l'organe des capillaires sanguins et avec eux quelques

éléments du tissu conjonctif. Le réseau vasculaire divise la
massé pleine en lobules. Quelques-uns d'entre eux conservent
toute la vie leur type primitif d'îlots cellulaires ; d'autres se
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transforment en tubes glandulaires ne contenant jamais de
substance colloïde.

La thyroïde latérale n'est donc pas autre chose que la glandule

parathyroïdienne. Sur ce point, nos observations confirment
entièrement l'opinion de Christiani.

La glandule parathyroïdienne du campagnol n'est ni une
glandule branchiale III, ni une glandule branchiale IV. On
désigne sous ce nom les formations epitheliales qui proviennent
des nodules dorsaux des poches branchiales. Le campagnol
possède pourtant des glandules branchiales.

Les glandules I et II sont représentées par les nodules dorsaux
des deux premières poches. Ces nodules disparaissent de bonne
heure sans même se détacher de leur lieu d'origine.

La troisième poche donne un nodule dorsal annexé dès le
début à la vésicule thymique. Il est formé en partie par des
éléments endodermiques, en partie par des éléments ectodermiques
et reste attaché quelque temps au feuillet externe. Accolé à la
vésicule thymique, il la suit dans ses déplacements ; il s'en sépare
plus tard et forme un organe indépendant, la glandule
branchiale III ou glandule thymique. Tandis que cette glandule
persiste chez certains mammifères et forme chez le lapin un organe
volumineux (la glandule de Gley), elle disparaît chez le campagnol

déjà pendant la vie embryonnaire'.
La quatrième poche ne donne pas de glandule branchiale IV.

Si peut-être elle donne un épaississement dorsal dans des stades
très jeunes, ce ne serait qu'une formation absolument passagère.

Chez les vertébrés inférieurs, la thyroïde latérale dérive d'un
diverticule post-branchial. Chez les mammifères, son origine
paraît être variable. Chez certaines espèces, ce serait encore un

1 Cette glandule thymique peut-elle parfois persister jusque chez le

campagnol adulte? C'est une question à laquelle nous ne saurions
répondre d'une façon catégorique. Lorsque nous avons entrepris nos
recherches, nous savions, par les descriptions qui en avaient été déjà
données, que le campagnol ne possède qu'une seule glandule annexée

au lobe latéral. Nous pensions alors, malgré Christiani, que cette glandule

est une glandule ihvmique: aussi chez l'adulte et les embryons âgés,

nous n'avons en général débité en série que la région de la thyroïde et

son voisinage immédiat. Toutefois, chez un adulte et six embryons avancés

dont nous avons examiné complètement la région cervicale, la glandule

faisait défaut. Si elle persiste parfois, c'est une exception assez

rare.
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diverticule post-branchial entrant secondairement en relation
avec la quatrième poche; chez d'autres, c'est d'emblée un diverticule

inférieur de cette poche.
Chez les vertébrés inférieurs, ce dérivé post-branchial est

indépendant de la thyroïde et forme le corps supra-péricardique.
Chez les oiseaux, la thyroïde latérale se rapproche beaucoup

de la thyroïde, mais ne forme pas de tissu thyroïdien. Verdun a

constaté que, chez le poulet, elle donne un parenchyme glandulaire

composé de tractus et de lobules épithéliaux pleins, séparés

par du tissu conjonctif et des vaisseaux. Au milieu de ces lobules
pleins, on trouve des cavités arrondies tapissées par un epithelium

cubique ou cylindrique. On peut en outre, d'après Verdun,
^constater la présence d'une petite glandule branchiale et de grains

thymiques faisant corps avec ce parenchyme spécial ou même

complètement englobés par lui.
Chez le campagnol, la thyroïde latérale subit exactement la

même évolution et la même différenciation histologique que chez

le poulet. Elle est aussi au début un corps supra-péricardique.
Ses relations avec la thyroïde sont un peu plus intimes, mais elle

garde son individualité, et, chez l'adulte, prend exactement la
même structure que chez le poulet.

L'évolution de la thyroïde latérale est plus compliquée,
surtout plus difficile à suivre chez d'autres mammifères, soit par
suite de son volume relativement plus petit, de son incorporation
au sein du lobe latéral, de son bourgeonnement, de sa fragmentation

ou enfin à cause de la présence d'une glandule branchiale IV
qui lui est annexée. 11 est à désirer que cette évolution soit
encore suivie par d'autres observateurs chez d'autres mammifères.

Il résulte pourtant déjà, nous semble-t-il, des recherches de

Christiani, de Soulié, de Verdun et des nôtres (ces dernières faites

dans des conditions d'observation plus faciles, ce qui leur
donne peut-être plus de certitude et d'autant moins de mérite),
il résulte que la prétendue thyroïde latérale ne prend aucune
part à l'édification de la thyroïde.

La thyroïde du mammifère est donc bien l'homologue de la
thyroïde des vertébrés inférieurs et des oiseaux, soit un organe
dérivant uniquement du plancher du pharynx primitif. C'est aux
anatomistes qui veulent soutenir l'ancienne opinion d'apporter
des faits nouveaux et de montrer la naissance du tissu thyroïdien
aux dépens de l'ébauche latérale, et non seulement la coalescence

plus ou moins parfaite de cette ébauche avec la thyroïde.
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Dans l'état actuel de nos connaissances, nous estimons, par
contre, qu'il est fort délicat et hasardé de chercher à établir des

homologies entre le thymus des mammifères et celui des vertébrés

inférieurs.
Chez les sélaciens, les téléostéens, chaque fente branchiale

donne un nodule dorsal par prolifération de Pépithélium
pharyngien. Les cinq à sept nodules ainsi formés se détachent de leur
lieu d'origine et se fusionnent en un thymus unique.

Chez les batraciens urodèles, les cinq fentes branchiales donnent

chacune un nodule dorsal. Ceux des deux premières fentes
s'atrophient et le thymus résulte de la fusion des trois derniers
seulement. Chez les anoures, d'après Maurer, le thymus ne
provient que du nodule de la deuxième fente "'

Chez le lézard, d'après de Meuron, le thymus provient des
nodules dorsaux des deuxième, troisième et quatrième poches.

Chez le poulet, le thymus provient des nodules dorsaux de la
troisième et de la quatrième poches. Ces mêmes poches donnent
en outre un nodule inférieur, mais qui, d'après Verdun, reste
indépendant du thymus et forme une glandule branchiale.

Qu'elle soit d'origine ectodermique ou endodermique, l'ébauche
creuse du thymus du mammifère diffère de celle des autres
vertébrés.

Pour Verdun, voici comment il faut établir les homologies :

Le thymus du mammifère est représenté par les diverticules
de la paroi inférieure de la deuxième et de la troisième poches.
Il y a deux ébauches thymiques, la première disparaît, la
seconde se développe seule. Ces deux diverticules inférieurs sont
les homologues des nodules thymiques dorsaux des vertébrés
inférieurs. Les nodules dorsaux des poches endodermiques du
mammifère, soit les glandules branchiales, représentent les
nodules de la paroi ventrale des poches branchiales du poulet. Il
y a donc homologie complète, mais, chez les mammifères, les
ébauches thymiques sont inférieures et les glandules branchiales
sont dorsales. On peut expliquer cette différence par la position
très basse du thymus des mammifères, position qui aurait
entraîné, sur la face inférieure de la poche, le point d'implantation
des bourgeons thymiques. On peut encore l'expliquer, toujours
d'après Verdun, par un mouvement de rotation des poches autour
de leur axe transversal, ayant amené une interversion apparente
de leurs faces.

Nous ne croyons ni à l'existence de ces diverticules, ni à l'ori-
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gine endodermique du thymus; nous ne pouvons donc admettre
ces homologies. Pour nous, le thymus des vertébrés inférieurs
existe chez les mammifères. Il est représenté par les nodules
dorsaux du fond des poches branchiales, nodules dorsaux qui
présentent une analogie complète avec ceux des vertébrés
inférieurs. Que quelques-uns de ces noduli s disparaissent, cela n'a
rien d'étonnant, puisqu'on observe le même fait chez les batraciens

et les oiseaux. Que le nodule dorsal de la troisième poche,
et chez certains mammifères celui de la quatrième, ne subissent

pas la transformation en organes lymphoïdes, mais persistent
sous leur forme epitheliale jusque chez l'adulte, cela ne nous
paraît pas plus impossible qu'une rotation des poches et une
interversion de leurs faces.

Quant au thymus exclusivement ectodermique du mammifère,
nous renonçons pour le moment à lui trouver un homologue dans
les classes inférieures.

CONCLUSIONS

lu La thyroïde est formée uniquement par l'ébauche médiane
dérivée du plancher du pharynx primitif.

2° La première poche branchiale endodermique fournit un
nodule epithelial dorsal qui disparaît très tôt.

3° La deuxième poche donne un nodule dorsal qui disparaît
également de bonne heure.

Elle n'émet point de diverticule inférieur.
Celui qui a été décrit par divers auteurs n'est autre chose que

la poche elle-même, devenue parallèle au plan médian, à la suite
du développement spécial du deuxième arc branchial.

4" La troisième poche fournit un nodule dorsal, auquel s'ajoutent

des éléments ectodermiques.
Ce nodule est accolé d'emblée à la vésicule thymique. Il s'en

sépare plus tard et forme une glandule branchiale III ou glandule

thymique indépendante. Elle disparaît clans les stades avancés

de la vie embryonnaire.
La troisième poche branchiale ne donne aucun diverticule

inférieur ou ventral.
5° La quatrième poche ne donne pas de nodule dorsal, ou, s'il

existe, c'est une formation très passagère nous ayant échappé.
La quatrième poche fournit un diverticule inférieur, la soi-di-
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sant thyroïde latérale. Cette ébauche se transforme in toto en
la glandule parathyroïdienne.

6° Le thymus a une origine exclusivement ectodermique. Il
apparaît sous la forme d'un épaississement de l'ectoderme du
quatrième arc branchial. Cet épaississement s'invagine en une
fossette qui bientôt se transforme en une vésicule close, appen-
due à la troisième poche dont elle simule un diverticule.

De toutes ces conclusions, celle relative à l'origine exclusivement

ectodermique du thymus sera la plus difficilement admise

par les anatomistes. C'est aussi celle que nous avons cherché à

établir avec le plus de soin.

EXPLICATION DES FIGURES

Figure 1 (Planche X).

Grossissement 420. Fragment du lobe thyroïdien et, de la glandule
du campagnol adulte. En bas, le tissu thyroïdien ; en haut, celui de
la glandule.

1. Vésicules thyroïdiennes.
2. Cordons cellulaires de la glandule.
3. Tubes glandulaires.
4. Capillaires sanguins.

Figure 2 (Planche X).

Grossissement 60. Coupe frontale de la région branchiale de
l'embryon A. A droite, on voit les quatre poches branchiales endoder-
miques, à gauche les trois premières seulement.

1-4. l«-4e poches endodermiques.
I-II1. ler-3e sillons branchiaux externes.
la-5a. ler-5e arcs branchiaux.

Ph. Pharynx.
Sn. Système nerveux.

Figure 3 (Planche XI).
Grossissement 68. Coupe frontale de la région branchiale de

l'embryon D intéressant les troisième et quatrième poches branchiales.
3-4. 3e-4e poches branchiales.
III. 3e sillon externe.

Cri. th. Glandule thymique.
Ph. Pharynx.

Th. I. Thyroïde latérale.
Tr. Trachée.
Su. Système nerveux.

Vés. th. Vésicule thymique.
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Figure 4 (Planche XIj.
Grossissement 90. Coupe frontale de l'embryon B montrant les

deuxième et troisième poches branchiales ainsi que la plaque
thymique.

2, 3. 2e et 3e poches endodermiques.
II, III. 2e et 3e sillons branchiaux.

2a. 2e arc branchial.
Gl. X. Ganglion du vague.
PL th. Plaque thymique.

Figure 5 (Planche XI).

Grossissement 63. Coupe frontale très oblique de l'embryon C,

destinée à montrer la fossette thymique et ses rapports avec la
troisième poche.

2, 3, 4. Poches branchiales endodermiques.
IL 2e sillon branchial externe.
2a. 2e arc branchial.

Gl. X. Ganglion du vague.
F. th. Fossette thymique.

Figure 6 (Planche XII).

Grossissement 40. Coupe transversale de l'embryon E. A gauche,
la coupe rencontre la partie moyenne de la vésicule thymique; à

droite, la partie supérieure de cette vésicule accolée au fond de la
troisième poche.

3. 3e poche endodermique.
X N. vague.

Gl. th. Glandule thymique.
Ph. Pharynx.
Su. Système nerveux.

Th. m. Thyroïde médiane.
Vés. th. Vésicule thymique.

Figure 7 (Planche XII).

Grossissement 45. Coupe frontale de l'embryon F. La coupe
légèrement oblique montre à droite les vésicules thymique et thyroïdienne

; à gauche, la glandule thymique en relation avec le pharynx
et l'ectoderme.

2. Reste de la 2e poche branchiale.
X. Vague.

Gl. th. Glandule thymique.
P. Péricarde.

Ph. Pharynx.
Th. I. Thyroïde latérale.

Vés. th. Vésicule thymique.
Tr. Trachée.

xxxvn 21
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Figur» » (Planehe Xül).

Grossissement 4A. Cöape frontâfe de l'embryon G.

Même légende que pour la ligure 7.

V. j. Veiae -jugulaire.

Figures 9-13 (Planche XIII).

Grossissement 50. Thyroïde, thymus et glandules vus de face.
Reconstructions faites par projection sur un plan frontal de séries-
transversales.

La figure 9 correspond au stade D.
10 » G.

» 11 » H.
12 » I.

» 13 » J.
T. Thymus.

Th. m. Thyroïde médiane.
Th. I. Thyroïde latérale (glandule parathyroïdienne).
Gl. th. Glandule thymique.

Figure 14 (Planche XIV).

Grossissement 350. Coupe transversale du lobe thyroïdien et de
la thyroïde latérale (glandule parathyroïdienne) de l'embryon I.

1. Thyroïde latérale (glandule parathyroïdienne).
2. Lobe thyroïdien.
3. Bourgeon cellulaire.

Figure 15 (Planche XIV).

Grossissement 420. Coupe transversale du lobe thyroïdien et de
la glandule de l'embryon I. A droite, un fragment de la veine jugulaire

; en bas, une partie de la carotide ; dans l'angle des deux
vaisseaux la glandule ; en haut et à gauche le lobe thyroïdien
nettement séparé de la glandule.

1. Thyroïde latérale (glandule parathyroïdienne).
2. Tissu thyroïdien.
3. Veine jugulaire.
4. Carotide.
5. Globules rouges du sang.
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