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Si éparses soient-elles, les publications relative5 
à l’anatomie macroscopique de l’appareil diges- 
tif des Camélidés sont nombreuses ; c’est ainsi 
que l’estomac polygastrique du Charnew, a été 
souveni décrit, en ra15on de ses porkularités 
morphologtques (1). 

Par contre, l’étude histologique de l’appareil 
dlgestif n’a donné lieu qu’à des travaux incom- 
plets ; nous avons tenté ici d’en faire une étude 
systématique (2), 

Cette étude histologique est en effet fondamen- 
tale car elle ouvre des horizons 5ur la physlo- 
logie. 

2) Toutefoir, noùs n’envisageonr par ici l’étude du pha- 
rynx digestt et der glandes annexes du tube digestif. 

Ainsi, la plupart des récents travaux relatifs à 
l’étude fonctionnelle des estomacs du Chameau 
mettent l’accent sur la structure des divers 
compartiments gastriques. Ces dix dernières 
années, SCHMIDT-NIELSEN et ses collabora- 
teurs, spécialisés dans l’étude du métabollsmede 
l’eau des Mammifères adaptés à /a vie désertique, 
ont travaillé dans ce sen5 et obtenu d’intéressonts 
résultats dans le domaine de la physiologie 
gastrique du Chameau. Nous-mêmes, au Congrès 
de Médecine Vétérinaire du Caire en 1964, nous 
avons présenté un rapport sur l’anatomie micros- 
copique des estomacs de cet animal. 

Le présent travail porte sur 28 chameaux 
adultes du Soudan ei d’Egypte. 

Les pièces ont été fixées au formol à 10 7’ ou 
au liquide de Bouln e+ incluses à la paraffine ; 
des séries de coupes de 10 0 20~ d’épaisseur 
ont été effectuées. 
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Les méthodes de coloration suivantes ont été Chez de nombreux sujets la lèvresupérieure 
utilisée5 : hématoxyline-éosine, oran. mvcicar- 
min, van Gieson. 

1. - BOUCHE 
a) Lèvres. 

La face interne des lèvres est revêtue d’une 
muqueusedermo-paplllaire kératinisée. 

La propria, faite de plexus de faisceaux essen- 
tiellement collagènes, présente un corpi papil- 
laire qui est très développé par endroits. 

La limite entre la propria et la sous-muqueuse 
est peu marquée. 

Cette dernière, très lâche, renferme des fais- 
ceaux conjonctif5 Infiltrés de graisse et des fais- 
ceaux musculaires qui s’irradient Isolémentà par- 
tir de la couche musculaire sous-jacente. 

En profondeur, la sous-muqueuse renferme des 
gland&5 muqueuses labiales ; celles-ci sont irré- 
gulièrement disséminées sur toute l’étendue des 
lèvres. 

Là où s’implantent les premiers poils, I’épi- 
thélium s’amincit brusquement et devient un 
épiderme corné. 

Le chorion, qui est encore relativement épais 
et dense, au voisinage même du passage de la 
muqueuse dermepopillaire au revêtement cu- 
tané. diminue d’épaisseur au fur et à mesure 
qu’on s’en éloigne : il est plus lâche, par suite de 
la présence de nombreuses cellules adipeuses. Ce 
dernier fait vaut également pour I’hypoderme. 

Simultanément, le nombre de POI~S augmente 
ainsi que celui des glandes sébacées ; il n’existe 
pas de glandes sudoripares. 

Les lèvres du Chameau se caractérisent encore 
par l’existence de nombreux poils tactlies du type 
herbivore (KROLLING et GRAU). 

La lèvre supérieure, fendue vers l’ouverture 
buccale, est divisée jusqu’aux narines par une 
gouttière étroite, le philtrum : elle est revêtue 
d’une muqueuse derme-paplllaire en continuité 
avec la muqueuse buccale et la muqueuse du vei- 
tibule nasal (vestlbulum nase). 

Vers la commissure labiale, le caractère de 
muqueuse derme-papillaire persiste souvent 5ur 
une courte étendue, et ceci en présence des pre- 

offre une ouverture de profondeur et de largeur 
variables dans laquelle se trouvent souvent des 
débris de nourriture ; l’existence de cette ouver- 
ture n’a CIUCU” rapport avec l’âge, la race ou le 
sexe. 

Il s’agit d’une invaginatlon épithéliale simple, 
qui prend exceptionnellement, par déposition 
de nombreux lymphocytes dans la propria. le 
caractère de crypte tonsillaire. 

b) Joues. 

Les portions peu étendue5 de muqueusejugale. 
dépourvues de papilles oni la même structure 
que les lèvres. 

La muqueuse des papilles jugales est beaucoup 
plus mince que celle des parties lisses de /a]oue. 

Quelles que soient la forme et la iaille des 
papilles, il existe un corps papillalre primaire 
comprenant une trame conjonctive riche en 
vaisseaux et en nerfs. 

Dans les papille5 minces et pointues, ce réseau 
5e relâche légèrement grâce 6. la présence de 
cellules adipeuses isolées ; par contre, les papilles 
larges. épaisses,:étalées, se caractérisent par une 
accumulation plus importante de cellules grais- 
se”st?s. 

De la couche papillare primaire partent des 
corps papillares secondaires plus petits, presque 
aussi développés à la base des papilles pointues 
et dans les papille5 étalée5 que dans les portions 
lisses de la muqueuse jugole ; ils manquent ce- 
pendant à l’extrémité des pop~lles polntues 
(fig. 1) ou n’y sont que faiblement développés. 

Le réseau conjonctif relativement lâche de lu 
propria et de la sous-muqueuse se caractérise 
en certains points par une accumulation Impor- 
tante de lymphocyte5 et par la présence de 
glande5 muqueuses isolées. Au pourtour des 
canaux excréteur5 de ce5 glandes qui s’ouvrent, 
le plus souvent, en n’importe quel point de la 
surface papillaire et, plus rarement, dans les 
zones lisses de la muqueuse, on rencontre des 
follicules lympholdes isolés (fig. 2), 

rmers poils. 
Au-delà. aooaraissent des oaoilles dont la 

c) Palais. 

forme, la disp’o;ition, la taille el ‘I’o’rientation sont 
variables (HEGAZI. 1945, TAYEB, 1950) ; on les 
étudiera à propos des joues. 

Le palais (palois dur. hard paloie, harter Gou- 
men) offre, dans la réglon des crêtes polatines, 
un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé, 
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qui s’applique sut- un corps papillaire bien déve- A l’extrémité de la papille conjonctive, on ob- 
loppé, fréquemment pourvu de liaisons transver- serve de plus grosses cellules qui s’aplatissent ou 
sales (fig. 3 a), 

Auxextrémités du corps papillaire, les couches 
épithéliales sont souvent très rmnces (fig. 3 a). 

La proprio comprend une couche épaisse for- 
mée essentiellement de fibres collagènes qui se 
disposent en faisceaux orientés dans toutes les 
directions et traversée par de fins vaisseaux et 
par des capillaires. 

fur et à mesure que l’on s’élolgne de la propria, 
perdent leur noyau et se disposent les unes ZUT 
les autres comme des écailles. 

Près de la base osseuse du palais, cesfaalsceoux 
se relâchent progressivement : on y  trouve de 
nombreux amas de cellules graisseuses de 
diverses tailles. 

La proprio et la sous-muqueuse comprennent 
un réseau dense de faisceaux conlonctifs essen- 
tiellement collagènes qui se caractérisent, immé- 
diatement sous l’épithélium, par la présence d’un 
réseau capillaire dense ; il n’existe pas de tissu 
érectile. 

La couche la plus profonde, la plusépaisse. est 
faite de faisceaux defibres collagènes, associées 
de façon très lâche ; dans les mallIes deces fais- 
ceaux se trouvent de nombreux dépôts de cel- 
lules adipeuses ainsi que des artères et un tissu 
érectile de veines musculeuses. 

Dans la zone semi-lunaire aborale du baurre- 
let polatin existe un tubercule inosrf(pap~llo inci- 
sivo) ; même s’il n’est pos séparé du bourrelet 
palatin par un sillon. ce bourrelet est toulours 
de couleur plus claire et de surface presque lisse. 
Les papilles y  sont isolées. Le corps papillaire 
Est moins développé que sur le bourrelet pala- 
tin, le tissu conjonctif de la propria et de la sous- 
muqueuse est lâche ; on y  rencontre quelques 
glandes muqueuses. Ce territoire peut être CO~~I- 
jéré comme une zone de transition vers le palais 
roprement dit. 

En région aborale du palas, là où les crêtes 
palatines disparaissent, l’épithélium augmente 
d’épaisseur, tandis que le corps popilioire dimi- 1: 
nue de hauteur. 

A la couche mince du tissu conjonctif dense de 
la propria fait suite une sous-muqueuse lâche ; l ’ 
celle-ci se caractérise essentiellement par la I 
présence de nombreuses glandes muqueuses 
dont les cnnaux excréteurs sont, très souvent, 
entourés de follicules lymphoïdes isolés (fig. 3 b). 

La portion orale du palais est transformée en 

Comme la portion aborale du bourrelet pala- 
‘1”. le tubercule incisif est traversé par le canal 
~oso-polof~n qui se termine en cul-de-sac. 

Ce canal est revêtu d’un épithélium cylindrique 
;tratffié qui se définit par divers caractères 
\Cg. 5 a). 

D’après 10 topographie et la morphologie des 

bourrelet palotin. noyaux. l’épithélium peut être divisé en trois 

La muqueuse derme-papilloire Q une grande couches, bosale. moyenne et superficielle. 

épaisseur : le sfratum corneum d’aspect stratifié La couche bas& offre des noyauxovales. étroits, 
(fig. 4 a) est particulièrement développé. placés les uns à côté des autres, qui opparalssent 

A la surface du bourrelet palatin, on observe foncés à I’hématéine-éosine et présentent de 

des papilles mnces, mas denses, qui se déta- nombreux granules de chromatine, situés sur- 

chent CIU montage de la préparation ; ces pa- fout à la périphérie. 
pilles sont comparables aux papilles filiformes La couche moyenne est environ trois fois plus 
de la langue du Cheval ou du Chat. épaisse que la couche basale. Les noyaux, éga- 

Le corps papillaire conjonctif, très mince et lement de forme ovale, sont un peu plus gros ei 
très long (tÏg. 4 b) dépasse la limite inférieure du dlsposés irrégulièrement ; ils sont beaucoup 
stratvm corneum, là où les papilles son+ déve- plus clairs que ceux de la couche basale et ren- 
loppées. ferment peu de granules de chromotine ou pos 

Les cellules changent d’orientation autour de du tout. 
la couche germinative (sirotum germinotwum), La couche superficielle, enfin, présente des 
unistratifiée ; elles n’entourent plus concentrique- noyaux qui ont, de nouveau, une disposition 
ment le corps popillaire mais se disposent sui- régulière, parallèle ; ils apparaissent plus foncés, 
vant l’axe longitudinal de la papille ; en surface, et contiennent quelques granules de chromatine. 
elles prennent l’aspect imbriqué des tuiles d’un L’épithélium se caractérise par un fait rernar- 
toit. quable : la présence de chromofophores (fig. 5 b). 
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PLANCHE 1 

1. -Extrémité d’une papille, joue, HE, 
Périplan 8/3,5. 

2. ~ Follicules lymphailques entourant 
un conal excréieur glandulaire, 

HE Pér,plon 8J3.5. 

3. - Palois, dans 10 région des rréter polol~nes (a), 
pcrrtion aborale (b), HE, Pértplon 8/3,5. 
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PLANCHE 2 

4. Bourrele+ palotin, papilles filiformes (o), engrène. 
ment de I’éptthélium et du corps pop~llo~re (b), HE, Péri. 
plan 8/3,5. 
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Ces cellules. très polymorphes, qui sont le 
plus souvent rondes ou en goutte d’eau, ont, 
fréquemment, de nombreux prolongements qui 
déforment la membrane basale et prennent place 
le plus souvent, par la majeure partie de leur 
.corps cellulaire, dans la couche moyenne, quel- 
quefois. aussi, dans la couche basale ; on ne les 
rencontre jamais dans la couche superficielle. 

elles sont immédiatement sous la proprio dans 
les autres portiqns du voile du palans. 

Lescanauxexcréteurs, de même que les artères 
et les veines, ont une enveloppe relativement 
épaisse de couches plus ou moins concentriques 
de tissu conjonctif: cettestructvrecorrespond aux 
cordons déjà signalés. 

Alors que les chromotophores exrstent en 
grande quantité en de nombreux points du canal, 
d’autres sections en sont, par contre, totalement 
dépourvues. La présence de granules pigmen- 
taires ne se limite pas aux seuls chromatophores ; 
on en observe encore, en quantité relativement 
abondante. dans les cellules basales (fig. 5 c), dis- 
séminés dans les cellules de la partie moyenne 
de l’épithélium, et concentrés à la surface des 
cellules dans la couche supertÎc~elle. 

Au voisinage des conoux excréteurs, on trouve 
frès souveni de volumineux ornos lymphocyfoires 
qui aboutissent, dans certolns cas, à /a formation 
de véritables follicules lymphoides solitaires. 

Autour des renfoncements épithéliaux, dont 
certains sont profonds. la proprio est beaucoup 
plus épaisse. 

On y  observe de nombreuses infiltrations lym- 
phocytaires ; leur développement est quelque- 
fois si important qu’on peut parler de cryptes 
tonsillaires. 

d) Voile du palais. e) Langue. 
Le voile du palas (palois mou, soft poiale, 

weicher Gaumen) offre,chez le Chameau, une par- 
ticularité anatomique que les Arabes désignent 
sous le nom de « gulia >> (consulter CHAUVEAU. 
;LESBRE DROANDI. HEGAZI) ; la << guIla>> 
,n’existe que chez le mâle. 

La langue es; recouverte d’un épithélium 
pavimenteux, stratifié, IkérotlnisP. d’épaweur 
variable. 

Macroscoplquement, c’est un repli muqueux 
dont la surface est fortement plissée et pourvue 
de nombreux renfoncements épithéliaux ; le 
plus souvent, cette surface est entièrement molle ; 
rna~s on peut y  sentir qu&lquefols des cordons 
fermes et sinueux. 

Cet épithélium se rattache h une bosole 
conjonctive, différenciée en papilles primaires 
et secondaires. 

En face dorsale, sur les bords et vers la face 
inférieure de la langue, la muqueuse offre un 
revêtement papilloire. 

La « gulla » comprend un épithélium pavi- 
menteux stratifié kératinisé, avec un corps popil- 

les papilles filrformes ont une structure compa- 
rable à celles du Cheval, à cette différence que 
chaque papille conjonctive primaire se clive 
très souvent, en surface, en de très fines papilles 

:laire bien développé. Le tissu conjonctif de la ; seconda’res. 
propria est très dense et présente d’lmportantes Les papilles coniques rappellent celles des Rumi- 

,Infiltrations lymphocytalres (quelquefois II existe riants domestiques. 

,de véritables nodules lymphoides) ; il forme ; les papilles fongiformes sont surtout nombreuses 

néanmoins une couche très mince. en région antérieure de la langue, en particulier 

Vers le centre du replu. la texture du con,onc- sur les bords et vers la face inférieure. Leur 

iif ie relâche ; les faisceaux, orientés dans toutes ’ structure est analogue à celle des papilles fongl- 

les directfans, se dissocient So!t par la présence formes des autres animaux domestiques ; elles 

d’amas graisseux, soit parl’existencedefoisceaux sont pourvues de bourgeons du goût. 

de fibres musculaires striées ou de conjonctif Les papiles coliclformes offrent quelques par- 

lâche. ticularités. 

Entre ces divers.tissus existent de nombreux Macroscopiquement, elles s’élèvent à peine 

ornas de glandes purement muqueuses pourvues 1 au-dessus de la muqueuse enwronnante. 
de leurs canaux excréteurs, des artères et des 1 Le bord externe du vallum se relève en partie 
veines. sur la papille elle-mème, de sorte que le chenal 

Alors que, dans la << gullo », les glandes se qui répond au sillon de circumvollatlon et donne 
trouvent dans la profondeur de lasous-muqueuse, accès aux bourgeons du goût, est fort étroit. 
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Du côté du bord externe du vallum, I’éplthé- 
hum povimenteux stratifié est épais vers I’extré- 
mité (fig. 6) : il s’amincit brusquement vers la 
mi-hauteur. En même temps. le strofum corneum 
se réduit jusqu’à disparaître complètement 
dans le tiers inférieur. 

Du côté du bord interne du vollum, et dans les 
deux tiers inférieurs, l’épithélium a son minimum 
d’épaisseur, précisément là où se localisent les 
bourgeons du goût ; l’épaisseur augmente 
progressivement jusqu’à la surface libre de la 
papille ; parallèlement, l’épithélium se kératl- 
nise. La lkératlnisation s’intensiiie du bord du 
vallum vers le centre papillaire, où elle est maxi- 

effet, la structure de ces glandes rappelle celle 
des glandes homologues des animaux domes- 
tiques. 

Les glandes muquevser sont les suivantes : 
glandes sous-maxillaire, sublinguale, glandes 
buccales dorsales et ventrales, nombreuses 
glandes de la sous-muqueuse buccale, glandes 
labiales et palotlnes, glandes de la portion diges- 
tive du pharynx et de la gullo, glandes de la base 
de la langue. 

Les glandes séreuses sont représentées par la 
porotide, les glandes jugales moyennes et les 
glandes de Von EBNER. 

cc&tre, il est très peu marqué dans les parties 
inférieures du vallum (fig. 6) et peut même dis- 

La structure du corps papillaire varie avec la 

paraître. La propria est faite de fibres conjonc- 
tlves associées d’une manière beaucoup plus in- 

conformation de l’épithélium ; il est bien déve- 

time que dons les territoires ~~ISI~S. 

loppé dons les points où celuwc est épais ; par 
I’cesophage offre un repli muqueux dirigé en 
arrière : peu élevé par côté, ce repli acquiert 
toute sa hauteur ventralement, c’est-à-dire vers 

II< - CSOPHAGE 

le larynx ; il n’existe pas dons la portion dorsale 
de I’cesophage. 

Dans sa Darile initiale. à hauteur du lorvnx. 

Là encore, la représentation lymphocytaire est 
importante, surtout à proximité des bourgeons 
du goût. 

La sous-muqueuse renferme ,de nombreux 
amas de glandes séreuses qui s’étendent jusqu’en 
profondeur pour se placer entre les faisceaux 
musculaires de la langue : leurs canaux excré- 
teurs s’ouvrent au fond du fossé papillaire(tÎg.6). 

En face inférieure de la langue, et dans la 
région de la pointe, immédmtement sous I’épi- 
thélium, existe un cordon conjonctif de la gros- 
seur d’un crayon, effilé en avant et en arrière : 
on y  observe par endroits des groupes de cel- 
lules cartilagineuses : il s’agit, vraisemblable- 
ment, d’une lysso rudimentaire. 

La base de la langue offre des papilles longues 
et minces, isolées et disséminées. L’épithélium, 
relativement mince, n’est que faiblement kéra- 
tinisé et repose sur un corps pop~llo~re bien déve- 
loppé qui, à son tour, s’appuie sur une forte 
papille conlonctive primaire. Cette partie de la 
langue est pourvue de nombreuses glandes 
muqueuses. 

f) Glandes de la covilé buccal?. 

Nous Ilmiterons l’étude des glandes salivaires 
à une simple énumération, voire une ciassifica- 
iion suivant la nature de la salive secrétée ; en 

Làoù le repli est peu accusé, l’épithélium pavi- 
menteux stratifié kératinisé s’appuie sur un corps 
papillaire peu élevé ; par contre ce dernier o 
son développement maximum en même temps que 
le repli SIgnalé. 

Le tissu conjonctif de la proprio comprend, 
dans les parties basses du repli. de nombreuses 
fibres élastiques qui diminuent en allant vers le 
milieu ; dans la portle moyenne, immédiatement 
sous la sous-muqueuse lâche et très mince, on 
observe de nombreux faisceaux musculaires, 
émané8 de la couche musculaire interne de l’ceso- 
phage ; il n’existe pas. d’ailleurs, dons cette 
portion de l’organe, une orientation bien définie 
des fibres musculaires. 

De nombreuses glandes muqueuses sont dissé- 
minées entre les faisceaux musculaires ou sont 
noyées dans le conjonctif de la sous-muqueuse. 

Les autres portions de I’cesophage ont, en 
principe. la même structure (fig. 7). 

L’épithélium, pavimenteux, stratifié, kératinisé, 
repose sur un corps papillaire bien développé. 

II n’y a pas de muscuioris mucosoe, de sorte que 
la propria et la sous-muqueuse ne peuvent être 
séparées l’une de l’autre. Dans la sous-muqueuse 
se trouvent de nombreuses glandes muqueuses : 
leur nombre et leur taille diminuent légèrement 
dans la portion thoracique de l’oesophage. La 
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PLANCHE 3 

6. - Popllle calidorme, HE, Périplon 8/3,5. 7. - CEsophage. HE, Pkpla’n 8,3,5. 

Retour au menu



PLANCHE 4 

9. +Zelluler wminaler, 
extrémité d’un pli primaire, HE, Périplan 8/X,5. 

10. -Cellules rum~noler, ~II secondaire. 
rommet (a), base (b), parile moyenne (c), 
HE, Périplon 8/3,5. 
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musculature striée sui s’étend iusau’au vestibule 1 satale, un épithélium pavimenteuxstratiiiécorné , 
l rumina1 forme une spire interne plane et une 

spire externe saillante. 
q;i présente’ un engrènement très intime avec la 
propria. 

Ill. - ESTOMAC 

a) Rumen. 

Macroscopiquement, le rumen offre des zones 
où la muqueuse est lisse et des zones où celle-ci 
présente des plis de hauteur et de longueur va- 
riables, d’où son toucher plus rugueux. 

Les plis sont fonction de l’état de réplétion et 
du degré de contraction de la musculeuse : mais, 
indépendamment de ces formotmni. le revê- 
tement interne du rumen offre des modalliés 
structurales. 

La muqueuse du rumen (fig. 8a et b) est 
fortement kératinisée ; le stratum corneum se 
détache nettement des couches plus profondes. Le 
corps papillaire n’est observé que dans les points 
-encore n’y est-11 que faiblement développé - 
où existent de légères élévations muqueuses. 

La propria est formée d’un réseau conjonctif 
très dense (fig. 8 a), fait essentiellement de fibres 
collagènes et de fibres élastiques isolées : ce 
réseau se continue par une sous-muqueuse sans 
limite bien tranchée. 

Par suite du relâchement progresslfdu conjonc- 
tif sous-muqueux, la muqueuse peut 5e déplacer 
facilement sur la musculeuse. 

II n’existe pas de muscuIorI5 muco5oe, sauf 
quelques fibres musculaires lisses isolées. 

La musculeuse offre un agencement différent 
suivant le secteur examiné ; à l’examen histolo- 
gique, elle a une orientation longitudinale ou 
transversale très varmble. 

D’autres points de la muqueuze (fig. 8 b) pré- 
sentent de petites papilles qui font salIlie dans la 
lumièreet rendent lasurfacerugueuseautaucher, 

Comme seule particularité, signalons le faible 
développement de la sous-muqueuse. 

Le rumen du Chameau se caractérise, on le 
soit, par l’existence de lobes dorsal et ventral, 
connus le plus souvent sous le nom erroné de 
socs aquifère5 et que nous appelierons ici cellules 
du rumen (celluloe ruminis). 

La présencede piliers ou de cloisons primaires, 
secondaires et tertiaires permet de diviser ces 
cellules en logettes identiques. 

L’épithélium de ces cellules est, dans la région 

L’étendue de cet engrènement, aInsi que le 
développement du corps papillaire, offrent de 
nombreux aspects. 

A I’extrémlté des replis primaires (fig. S), le 
corps papillaire est généralement peu développé: 
souvent, l’épithélium n’offre pas d’engrène- 
ment avec la propria. Par contre, c’est au 
sommet des plis secondaires et tertiaires 
(fig. 10 a), que l’engrènement est le plus marqué : 
propria et épithélium s’intriquent à ce niveau en 
formant des prolongements digltés ou filiformes; 
des prolongements bifurqués ou trifurqués de 
l’épithélium assurent son union intime avec la 
propria. 

Cette même structure se retrouve dans les plis 
primaires, par côté et en-dessous d’un ligament 
élastique qui plonge longitudinalement à I’inté- 
rieur de ces plis. Toutefois, la hauteur de I’en- 
grènement esi beaucoup moins importante. 

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne du sommet 
des plis l’engrènement se modifie. 

Dans la partie moyenne des plis de tous ordres, 
les portions d’épithélium situées entre les papilles 
sont généralement coniques avec la base tournée 
w-5 la surface ; quelquefois. le sommet. qui 
regarde vers la propria, est épaissi (fig. 10 c). 

A la base des plis. l’aspect est encore différent 
(fig. 10 b) : cette fois, l’épithélium pavimenteux 
stratifié Ikératinisé offre des prolongements épi- 
théliaux très larges, mawfs, séparés les uns des 
autres par un corps pap~llalre étroit. 

La propr~a présente également des aspects 
différents suivant les polnts envisagés. A I’extré- 
mité des plis primaires, elle est souvent peu 
marquée : ailleurs, 5a hauteur diminue comme 
celle de 50” corps paplllaire et celledes renfon- 
cements éplthéiiaux (fig. 10). 

La vascularisation de la proprio est plus riche 
que dans +O~S les autres secteurs du t-urne” revê- 
tus d’une muqueuse derme-papillaire. 

La propria et la sous-muqueusesont bien déli- 
mitées dans les réglons proches du plancher du 
rumen : à cet endroit, des faisceaux isolés de 
fibres musculaires lisses s’irradient depuis la 
muqueuse glandulaire ,usq”e sous la muqueuse 
derme-paplllaire. 

Le tissu conjonctif très lâche qui prolonge 
cette musculor~s mucosae (la muqueuse se déplace 
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bien sur l’organe frais) peut être considéré 
comme la limite entre les deux couches. 

Les plis pumaires offrent à leur extrémité un 
cordon arrondi ou aplatl de fibres élastiques 
disposées longitudinalement (iig. 9) : ces fibres 
ont leur origine dans la musculeuse du rumen. 

Elles sont recoupées par des fibres collagènes 
disposées d’une façon lamellaire et, dans certains 
cas, par d’autres fibres collagènes, formant des 
faisceaux isolés (fig. 9). 

Les dispositifs élastiques entourent, entière- 
ment ou partiellement, des artères à trajet lon- 
gitudinal qui émergent ou départ des plis secon- 
daires ; ces artères ne sont que très rarement 
accompagnées de fibres élastiques, et seulement 
sur un court trajet. Les ligaments enveloppent 
également, en partie, des nerfs et des veines, 
beaucoup plus nombreux d’ailleurs dans la 
sous-muqueuse. 

Au-dessous de ce tendon élastique se trouvent 
des frxsceaux de fibres musculaires lisses qui se 
disposent long~tudinalement à l’intérieur des 
plis (fig. 9) ; quelques-uns de ces faisceaux pren- 
nent origine dans les piliers du rumen, à partir 
desquels ils s’irradient dans les plis ; d’autres, 
par contre, se constituent à partlr de la couche 
interne de la musculeuse de l’organe. De cette 
assise musculaire, qui revêt dans sa totalité le 
plancher des cellules ruminales, portent obli- 
quement vers les plis de nombreux faisceaux 
musculaires : 11s s’étendent jusqu’au voisinage du 
faisceau longitudinal décrit àce niveau ; quelques 
faisceaux affectent une orientation longitudinale. 

Les plis secondaires et tertiaires offrent aussi 
quelques particularités : près de leur origine 
sur les plis primaires, les plis secondaires ren- 
ferment parfois un mince cordon élastique : les 
plis tertlalres en sont toujours dépourvus. 

La musculature longitudinaledes plis primaires 
se continue par un cordon un peu plus mince 
dans les ~11s secondaires et les traverse iur toute 
leur longueur ; par contre, les plis tertIare ne 
contiennent pas de fibres musculaires longitu- 
dinales. Les plis secondaires, comme les plis 
tertiaires, ne renferment que de très rmnces fais- 
ceaux musculaires à direction transversale qui se 
détachent de la couche Interne de la musculalure 

ligne sombre de chaque côté de laquelle la mu- 
queuse a une coloration différente. 

Microscopiquement, on voit comment, au fond 
des cellules ruminales, la muqueuse dermo-popil- 
laire est remplacée par une muqueuse glandu- 
lalre authentique. 

L’épithélium comprend des cellules prisma- 
tiques hautes avec un noyau basa1 ; elles se pour- 
suivent sans discontinuité par l’épithélium glan- 
dulaire (fig. 12). 

Les glandes (fig. 12) sont, le plus souvent, des 
glandes tubuleuses simples : toutefols, quelques- 
unes d’entre elles se ramifient dans leur portion 
terminale ou sont sinueuses : les glandes fronchis- 
sent rarement la muscu/ori5 mucoxe. 

L’épithéiium glandulaire est en continuité avec 
l’épithélium superficiel ; dans les portions situées 
du côte de la lumière de la glande, il comprend 
des cellules prismatiques. dans les parties plus 
profondes, des cellules cubiques ou pyromi- 
dales ; ces cellules ont un noyau rond ou ovale, 
qui est toujours placé dons la partie basale et 
s’oriente parallèlement à la base de la celluie. 
La plupart des cellules, y  compris celles de I’épi- 
thélium superficiel se distinguent, à fort grossis- 
sement, par la présence de granules très 
réfringents ; les cellules ont une réaction 
mvqueuse. 

La proprio est faite d’un tissu conjonctif lâche 
qui est très riche en lymphocytes, granulocytes 
ocidophiles, plasmocytes et présente également 
des mastocytes, mais 0 l’état sporadique. 

La musculoris mucosoe (fig. 12) comprend une 
mince couche de fibres musculaires lisses, conti- 
nue, traversée en quelques points par les extré- 
mités de tubes glandulaires : là où la muqueuse 
change de caractère, la musculoris mucosoe se 
poursuit encore un certain temps sous la mu- 
queuse derme-papillalre. 

La sovs-muqueuse est faite d’un réseau conjonc- 
tif à très larges mailles qui assure un bon dépla- 
:ement de la muqueuse. 

Déjà l’examen macroscopique permet d’y re- 
connaître un réseau vasculaire dense ; la 
muqueuse glandulaire fat donc ainsi très nette- 
ment contraste avec la muqueuse de type malpi- 

de l’organe. g”len. 
Macroscopiquement, on peut saisir une modi- La musculeuse du plancher des cellules rumi- 

fication de la muqueuse dans la plupart des cel- nales comprend une couche longitudinale et une 
lules ruminales : celle-ci est indiquée par une couche transversale. 
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PLANCHE 6 

16. - Réseau, base d’une cellule, HE, Pér,p,an 
(feuillet), amos de follicules lympholiquer dons 

8/3.5. ‘Il. -Zone de iransition (feuillet). 18. - Zone de ironsiimn 
la sous-muqueuse (a) e+ dans la proprio (b), HE, Périplan 8/3,5. 
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Gouffi+re œsophogienne. ce tendon : le nerf et laveine se placent souvent 1 , ?n dehors de lui. 
Les caractères de l’épithélium et de la propria 

de la, gouttière œsophogienne (sulcus œsophogicus) 
diffèrent un peu de ceux relevés dans les autres 
portions du rumen ; on y  trouve, de nouveau. 
un corps papillaire important rappelant celui des 
plis des cellules ruminales (fig. 13). 

Non seulement ce tendon élastique est en con- 
?exion avec des fibres musculaires extrinsèques 
i la portion pllsséedu réseau. mais aussi avec des 
Ibres détachées de la musculeuse propre de cet 
xgane qui s’irradient dans les plis. 

La propria est dense, peu épaisse : sa limite 
avec la sous-muqueuse est imprécise ; cette der- 
nière est peu marquée et enveloppe, en couche 
mince, les fibres musculaires des lèvres de la 
gouttière œsophagienne. 

Dans les plis primaires, il n’existe pas de cor- 
don musculaire longitudinal continu comme on 
:n rencontre dans les cellules ruminales. 

b) Réseau. 

Les fibres musculares ont un parcours plutôt 
sblique à travers les lames et s’orientent presque 
longitudinalement dans la partie supérieure des 
plis. 

La muqueuse du réseau comprend une région 
lisse et une région divisée par des plis en de 
nombreuses cellules réliculoires (cellulae reficuli). 

Quelquefois, des fibres longitudinales ténues 
peuvent envelopper le cordon élastique. 

Des plis primaires de ces cellules portent des 
plis secondaires ; des plis secondaires se déta- 
chent des plis tertiaires, et ainsi de sulie jusqu’à 
la formation de plis de cinquième ordre. Le 
niveau auquel se détachent les plis de l’ordre 
suivant est toujours inférieur à celui des plis 
d’origine. 

Par sa structure, le réseau du Chameau dif- 
fère beaucoup de celui des Ruminants domes- 
tiques. 

L’épithélium superficiel descellules réticulaires 
offre les mêmes caractères que celui des cellules 
ruminales (fig. 16). Les glandes se distinguent 
seulement de celles du rumen par le fait qu’elles 
sont plus hautes par endroits et plus denses, et 
présentent souvent descellules qu’on peut rappor- 
ter aux cellules de STOHR (fig. 15). Dans les 
parties du réseau revêtuesd’unevraiemuqueuse. 
la propria est faite de ilssu conjonctif lâche 
dans lequel on rencontre les mêmes éléments 
cellulaires que dans les cellules ruminales. 

MIcroscopiquement, les plis des cellules rétlcu- 
laires ne se distinguent pas particulièrement des 
plis des cellules ruminales. 

Une mince musculoris rnucosfx soutient la pro- 
pria ; généralement, on ne la distingue pas, 
surtout dans les plis les plus faibles, des faisceaux 
de fibres lisses de la musculeuse. 

Ce n’est que sur une faalble étendue, à l’extré- 
mité des plis primai-es (la partie même de l’or- 
gane qui. lors de la contraction, vient en contact 
avec le contenu stomacal), qu’ils sont revêtus 
d’une muqueuse derme-papillaire kératinisée : 
partout ailleurs, le réseau offre une muqueuse 
glandulaire typique. 

La sous-muqueuse ne comprend qu’une mince 
couche de conjonctif collagène qui se poursuIt 
sans discontinuité par le tissu conlonctif interposé 
entre les faisceaux musculaires. 

La muqueuse derme-papillaire de l’extrémité 
des plis présente, en rapport avec safonctlon 
mécanique, un corps papillaire bien développé ; 
de plus, le conjonctif de la propria est très dense. 

La muqueuse glandulaire se soulève partout 
en de nombreux plis à la formation desquels 
partlcipent toutes les couches qui viennent d’être 
citées, y  compris des faisceaux de la musculeuse 
du réseau (fig. 16). 

La limite entre la propria et la sous-muqueuse 
n’est pas nette : celle-ci se distingue seulement 
de la première par une texture plus lâche. 

Tous les plis du réseau renferment des vais- 
seaux et des nerfs qui se divisent en même temps 
qu’eux. Les plis primaires sont parcourus longi- 
tudinalement par des vaisseaux et des nerfs 
entourés ou doublés par un tendon élastique : 
seule l’artère offre des rapports constants avec 

Sur la coupe (fig. 14). la partie lisse de la 
muqueuse qui forme de molles ondulations, 
rappelle souvent les images relatives à la panse 
des Ruminants domestiques. La muqueuse dermo- 
pap~llalre qui offre une plus forte tendance 
à la kératinlsatlon et à la desquamation au 
sommet des plis, repose sur un corps popilloire 
peu développé, mais toujours bien délimité. 

La propria est faite de tissu conjonctif dense : 
elle se distingue bien de la sous-muqueuse qui 
est plus lâche. 
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Cette couche, comparaiivement à celle de la Dans la partie terminale du «segment » étu- 
portion lisse du rume”, n’est que faiblement dié, la muqueuse offre des plis qui augmentent 
développée ; il en résulte que la muqueuse du progressivement de hauteur ; ceux-ci se conti- 
réseau se déplace plus difficilement. La muscs- 
leke, en revanche, rappelle celle du rume”. 

nuent par les plis élevés et étroits de la partie 
initiale de la « portion intestiniforme de I’esto- 

Le réseau et la « portion Iniestlniforme » de 
I’esioilac ;Ont unis par un segment très mince 
(fig. 17) dans lequel on reconnaît aisément une 
grande et une petite courbure ; l’origine coincide 
avec la tÎn de la gouttière cesophagienne ; la 
terminaison se reconnaît facilement 0 la dilata- 
tion brusque de I’esiomac. 

Une partie de ce segment stomacal est revêtue 
d’une muqueuse derme-paplllolre qui dérive de 
la gouttière cesophagienne. 

Cette muqueuse devient glandulaire au-delà 
d’une ligne irrégulière ; les caractères de l’épi- 
thélium superficiel ei de l’épithélium glandulaire 
rappellent ceux qui ont éie décrits 0 propos du 
rumen et du réseau. A la limite des deux mu- 
queuses, les glandes sont dissociées ; l’épaisseur 
de la couche augmente 0 distance de cette limite; 
toutefois, elle est toujours plus faible que dans 
les autres portions de l’estomac (tïg. 18 b). 

Les glandes sont souvent bi- ou trifurquées 0 
leur extrémité et iraversent fréquemment la 
muscularis mucosoe. 

La propr~a de la muqueuse derme-papillaire 
est dense et forme un corps popillare bien déve- 
loppé ; celle de la muqueuse glandulaire est folte 
de tissu conjonctif lâche, renfermant de “om- 
breux lymphocytes, des plasmocyies et des gra- 
nulocytes éosinophiles. 

Dans la partie initiale de la muqueuse glandu- 
laire, avec l’apparition simultanée d’une rnuscu- 
JOilS rnucosoe, on constate que la sous-muqueuse, 
faite de tissu conjonctif lâche, augmenie d’épais- 
seur. Un auire fait Intéressant est la présence, 
dans ce segment stomacal, de nombreux folli- 
cules lymphotdes isolés sous-muqueux (fig. 18 a 
et b). Par endroits même, on renconire des for- 
matIons analogues aux plaques de PEYER. Dans 
la majorité des cas, la muqueuse es+ de siruciure 
uniforme (fig. 18 a) mais il se peut (fig. 18 b) que 
les follicules lympholdes Isolés s’étendent à ira- 
vers la muscuiar~s muc~scle, jusqu’à la propria : 
les glandes sont alors dissociées ou peuvent 
même disparaître complètement en certains 
points, si les follicules sont volumineux ou se 
groupent. 

La musculeuse n’offre rien de particulier. 

mac ». 

c) « Portion intestiniforme de l’estomac » 

(caillette, abomasum). 

D’emblée, nous employons le terme utilisé par 
DROANDI (1936) pour désigner la portion ter- 
minale de l’estomac. L’homologie des réglons 
gastriques n’ayant pas été possible jusqu’ici. 
nous en parlerons dans la discussion. 

Mocroscoprquement, la« portion intestiniforme» 
se caractérise dons sa partie initiale par des plis 
peu élevés qui augmenteni rapidement de hau- 
teur, pour devenir constamment égaux ; pour- 
tant, dans le détail, ces plis accusent des varia- 
tions individuelles. 

Dans la partie terminale de /a « portion intes- 
tiniforme » les plis deviennent hauts et épais, ou 
bien ils s’effacent brusquement sur une muqueuse 
glandulaire “on plissée et épaisse qui apparaît 
lisse ou divisée par de nombreuses entailles en 
aires gastriques (orme gosfricoe). 

Microscopiquement. le territoire pourvu de 
hauts plis esi recouvert d’une muqueuse glandu- 
hre. 

L’épithélium superficiel (fig. 19) est un épi- 
thélium cylindrique simple qui se poursuit sans 
discontinuité, par les cellules de glandes tubu- 
leuses et rectilignes. 

A l’occasion, ces glandes peuvent être romi- 
fiées dans leur segment terminal et traverser la 
musculoris murosae. 

L’épithélium supertkiel, l’épithélium glandu- 
Laure, les glandes dans leur ensemble ne diffèrent 
guère de ceux des cellules ruminales ou des 
cellules réticulaires. Seul l’agencement cellulaire 
ou la longueur des glandes offrent quelques 
variatlons. 

Dans la plupart des épithéliums glandulaires 
on peut définir, grâce au mucicarmin, une zone 
supranucléaire bien délimitée par rapport au 
cytoplasme environnant : cette zone est surtout 
nette dans la portlon distale des glandes ; elle 
se réduit vers la surface de la muqueuse. 

Les épithéliums supertÏciels offrent également, 
par endroits, cette même réaction, mais le plus 
souvent atténuée. 
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L’hématéine-éosine, et surtout I’azon, mettent n’offrent rien de particulier par rapport à 
en éwdence des granules dans les épithélium5 
superficiels comme dans les épithéliums glandu- 
laires ; ces granulesse distribuent le plus souvent 
dans la partie opicale des cellule5 (épithéliums 
superficiels) ou Irrégulièrement dons le cyto- 
plasme (épithéliums glandulaires). 

La proprio comprend, ICI également (fig. 19 a), 
du tissu conjonctif lâche avec de nombreuses 
infiltrations cellulaires rappelant celles qui ont 
été décrifes 6 propos des aufres compartiments 
gastriques. Elle a pour base une mince nw5cu- 
/arIs rn”cosoe. 

La sous-muqueuse offre un plexus fait essentiel- 
lement de fibres collagènes, riche en va~sseoux 
(fig. 19 b). 

La musculeuse comprend une couche circulaire 
interne et une couche longitudinale externe qui 
ne pénètrent pas dans les plis. La couche circu- 
Laure présente, à des intervalles réguliers, une 
densification de ses fibres, d’où la formatlon 
de faisceaux musculaires : cette densificatlon est 
à l’origine du plissement que l’on observe à I’œll 
nu. En fait, ce dernier n’est apparent que dans 
la pariie ventrale de l’organe : les plis diminuent 
en effet rapidement de hauteur vers la partie 
dorsale et tÏnissent par disparaître complètement. 

Dès les premiers plis hauts et larges, la 
muqueure augmente brusquement d’épaisseur 
(fig. 20). 

Les variations, d’ailleurs. sont tout à fait locales 
et n’obéissent à aucune règle définie. 

La surface est divisée par des sillons peu pro- 
fonds en aires gostrlques (oreoe gosirme). 

La muqueuse est traversée sur toute sa hou- 
teur par des glandes tubuleuses étroitement 
associées. 

Ces glandes sont droites ; seule leur extrémité 
terminale est sinueuse, spiralée ou pelotonnée. 

L’épiihélium superfiuel est un épithélium 
cylindrique dont les cellules ont un noyau situé 
près de la base ; il s’aplatit et 5~ continue par 
l’épithélium glandulaire. Ce dernier n’offre que 
des différences locales. 

Le col des glandes comprend des cellules à 
réaction muqueuse dont les caractères roppel- 
lent ceux observés chezd’outres animauxdomes- 
tiques (celiules accessoires). 

De même, les autres portions de la glande 
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d’autres espèces anir&s. 
Les cellules principales cubiques quf prennent 

les colorants basique5 sont rarement observées 
dans la partie moyenne des glandes, elles sont 
beaucoup plusfréquentes dans la partlesinueuse. 

Les cellules bordantes offrent leurs caractères 
habituels; elles sont nombreuses et s’accumulent 
dans la portion moyenneet rectlllgnedesglandes, 
quelquefois aussi dans la portlon sinueuse 

En raison de l’association frès étroite de ce5 
glandes, la propria est peu exprimée et les infil- 
trations cellulaires sont rares. 

Toutefois, dans la « portion intestiniforme », on 
rencontre des follicules lymphoides isolés. 

La musculoris mucosoe est formée de deux 
couches ; la sous-muqueuse n’est développée 
qu’à la base des plis ; dans les plis eux-mêmes 
il n’y a qu’une traînée conjonctive, richement 
vascularisée. 

** * 

Dan5 la zone des plis épais et élevés, existe 
également une muqueuse glonduhre fundique 
(fig. 21). Les eniailles des aires gostrlques sont 
moins profondes, mais spacieuses : les fossettes 
gastriques (foveolae gaslrlcoe) sont également 
moins marquées. 

Souvent, aussi, les glandes offrent dès leur 
portion supérieure, un parcours sinueux qui 
s’accentue vers la musculor~s rnt~o5~e. 

Les cellules bordantes diminuent rapidement 
de nombre et disparaissent brusquement ; après 
une faible zone de trans!tion, la muqueuse 
change d’aspect. 

Une zone glandulaire fundique est également 
représentée là où les plis minces et étroits se 
continuent 5~15 transltlon par la portion lisse de 
l’estomac. 

Les glandes sont beaucoup plus courtes que 
celles rencontrées dans les secteurs décrits et à 
peine plus longues que celles observées dans les 
plis hauts et étroitsde lu portion initiale de I’esto- 
mac. II s’agit Ici de glandes tubuleuses, splralées, 
ramifiées dans leur partie terminale ; les cellules 
accessoires sont à peine visibles ; par contre, les 
cellules principales sont .nettes ; quant aux cel- 
lules bordantes, elles s’observent surtout dans 
les segments sinueux des glandes. 
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Reste à décrire la muqueuse glandulaire pylo- la muqueuse atteint son épaisseur maximum 
rrque qui peut présenter des modalités s+ruc+u- (fig. 23 a) ; les glandes sont rectilignes dans leur 
des locales. portion InItiale et sinueuses dans leur portion 

Déjà à I’ceil nu, on remarque que les secteurs terminale. 
de la mvqueuse non plissée,v&i&des plisépais, 
se caroctérlsent par d’imporiontes aires gas- 
triques : par contre, 0 proximité des plis rmnces 
il n’existe pratiquement pas d’aires gastriques. 

La muqueuse qui s’étend jusqu’à l’ampoule 
duodénale (ampullo duodeni) esi, de ce fait, essen- 
tiellement lisse ; son aspect change seulement à 
hauteur du renflement pylorique, où elle est 
particulièrement élevée. 

La muqueuse offre une proprio dont la siruc- 
tvre rappelle ce qui o été décrit ; par contre, la 
sous-muqueuse est très lâche car elle renferme 
des cellules graisseuses ei des faisceaux muxu- 
laires. 

IV. - INTESTIN 

Ces différences apparaissent bien sur la 
figure 22. 

a) Intestin grêle. 

L’épithélium superficiel rappelle dans I’en- 
semble, celui que nous avons décrit jusqu’ici. 
Après une brève zone de transition, les cellules 
deviennent des cellules d’épithélium glandulaire 
ayant toujours les propriétés de cellules glandu- 
laires mucoides. 

1) Duodénum. 

Macroscopiquement, la portlon initiale du 
duodénum offre une dilatation, l’ampoule duodé- 
nale. 

Toutefois, les caractères de ces cellules sont 
généralement moins exprimés que dans les 
autres espèces domestiques. 

Dans les portions de la muqueuse pylorique 
préseniont des aires gastriques, les glandes sont 
souvent sinueuses sur toute leur longueur ; 
mpis, souveni aussi, elles sont rectilignes dans 
leur poriion initiale (fig. 22 a). Leur lumière est 
plus étroite et leur espacement est plus grand que 

Controiremeni aux animaux domestiques, les 
wllosités n’apparaissent pas immédlatemeni dès 
la sortie du pylore (fig. 23). 

Les glandes de ce secieur sont encore des 
glandes pyloriques typiques ; quant à I’épithé- 
Ihum supertkel, il correspond entièrement à 
celui de la sortie de l’estomac. 

La distance qui sépare les ouvertures glandu- 
laires esi plus grande que dans la réglon pylo- 
rique de l’estomac. 

Le tissu conjonctif de la propria, riche en lym- 
dans les autres secteurs de la muqueuse pylo- phocytes, est particulièrement développé entre 
rIque. ces secteurs glandulaires. 

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne de cette En profondeur, les tubes offreni de nombreuses 
zone et que disparaissent les aires gastriques, ramifications ei le tissu conjonctif est, du même 
la muqueuse diminue de hauteur et les glandes coup, réduit ou minimum. 
sont toujours droites dans leur portion initiale Quelques m~llimèires en aval, l’aspect change 
(fig. 22 b) : elles apparaIssent très larges et encore (fig. 24a) : les ouvertures glandulaires 
évoquent des fossettes gastriques : elles son+ sont maIntenant beaucoup plus larges et devien- 
beaucoup plus iassées les unes conire les autres neni plus profondes. 
que celles étudiées jusqu’ici. Leur portion termi- Simultanément, la densité des glandes diminue: 
nale est sinueuse ou pelotonnée. le tissu conjonctif est légèrement plus abondant. 

Plus près du pylore, on observe les images Quand les portions terminales des glandes sont 
qui sont illustrées par les figures 22~ et 22d. plus larges (fig. 24 b). les premières glandes 
La muqueuse diminue de nouveau de hauteur sous-muqueuses sont visibles. 
et les glandes sont beaucoup plus courtes : par Elles n’existent d’abord qu’en faible quantité 
contre, leur calibre augmente ; leur parcours et n’occupent, dans la sous-muqueuse, que le 
esi entièrement rectiligne. sommet des plis ; on les observe pratiquement 

La sous-muqueuse présente de très nombreuses dans tout le duodénum. 
inclusions lymphoides. En s’accumulant, les portions superficielles des 

Le renflemeni pylorique esi une élévation allon- glandes s’étirent et l’on peut, pour la première 
gée de /a portion ventrale du pylore ; à ce niveau fois, distinguer les glandes de LIEBERKÜHN des 
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PLANCHE 10 

27. - Duodénum, HE. Périplan;813.5. 28. - 116~ HE, Périplon 8/x,5. 29. -Caecum, HE, P&,~I~~, qj,~. 
30. - Côlon ascendant, HE, Périplan 80,s. 
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glandes de BRUNNER et établir une démarcation 
entre le duodénum et le pylore. 

En même temps, on remarque les premières 
,cellules caliciformes dans l’épithélium wperfi- 
ciel. 

Dans les images décrites, où l’on observe une 
accumulation extraordinaire des glandes sous- 
m”queuses~ (fig. 24 b, 25,26 a) et un faible déve- 
loppement de la muscuJor~s mucosc~e, la limite 
entre la propr,a et la sous-muqueuse n’est guère 
possible. 

La muqueuse intestlnole change d’aspect ; on 
rencontre des villosités éparses, puis des zones 
,qui en sont dépourvues. 

Les plis nombreux et épais de la muqueuse 
(fig. 25, 26 a) renferment des glandes de BRUN- 
NER, entourées de tissu conjonctif en faible 
quantIté. 

La propria est bien développée et comprend 
essentiellement du tissu lymphe-réticulé diffus 
qui se concentre. par endroits, pour former des 
follicules clos isolés ; ceux-CI s’engagent par- 
tiellement dons la muqueuse (fig. 26 a). 

Au fur et à mesure qu’on s’éloigne du pylore. 
les villosités s’observent constamment (fig. 26 b) 
et les glandes de BRUNNER sont moins nom- 
breuses ; du même coup, les glandes de LIE- 
BERKÜHN apparaissent nettement. 

La sous-muqueuse est surtout bien développée 
dans; la région des plis ; on y  trouve du tissu 
adipeux en grande quantité. 

Au demeurant, les zones où l’on relève ces 
particularités se distinguent bien d’autres sec- 
teurs où réapparaissent des villosités plus éta- 
lées et de nombreuses glandes de BRUNNER. 

Ce n’est que vers l’extrémité de l’ampoule que 
s’observent les caractères typiques de la mu- 
queuse duodénale (fig. 27). 

Lesvillosités sont alors bien distinctes ; elles 
sont très épaisses et remplies de tissu lymphoré- 
titulaire qui peut se différencier en follicules 
,clos isol$s, présents également dans la sous- 
muqueuse, souvent élargis au milieu et termlnés 
en pointe. 

L’épithélium superficiel présente désormais 
tous les caractères d’un épithélium intestinal 
avec un plateau strié très distinct et de nom- 
breuses cellules callclformes. surtout dans les 
partles profondes des cryptes de LIEBERKUHN. 

Le plus souvent. la musculoris mucosoe offre 
deux couches. 

Dans la sous-muqueuse. les glandes de BRUN- 
NER apparaissent comme des glandes tubulo- 
alvéolaires ramifiées ; les portions tubuleuses 
contournées peuvent s’étendre plus ou moins 
loin vert la musculeuse. Leur nombre diminue 
constamment dans le sens du transit intestinal. 
Dons les nombreux plis longitudinaux, elles sont 
étroltement associées. 

2) /éjunum. 

Les villosités du )élunum, comme celles du 
duodénum, sont très épaisses surtout dans 
leur portion apicale et renferment, outre de 
nombreux lymphocytes, des granulocytes éosino- 
philes, des plasmocytes et des mastocytes. 

La propr~a contient de temps en temps des folle- 
cules clos isolés ; des plaques de PEYER peuvent 
être observées. 

Les glandes de LIEBERKÜHN relativement 
espacées, dont l’épithélium est sans particula- 
rité, sont souvent très courtes, et repliées dans 
leur portion terminale ; elles franchissent la 
muzcuforis mucosoe ; cette dernière comprend 
deux couches. 

Quant à la sous-muqueuse, elle renferme du 
conjonctif lâche, remplacé souvent par du tissu 
adipeux. 

3) iléon. 

Outre la fréquente réduction des ‘glandes de 
LIEBERKÜHN et l’existence de villosités épaisses, 
presque quadrangulaires, I’iléon du Chameau 
(fig. 28), n’offre rien de particulier par rapport 
à celw des Mammifères domestiques. 

b) Gros intestin. 

1) Caecum. 

Lecaecum (fig. 29) présente, dans son en- 
semble, les caractères typiquesdu gros intestin ; 
remarquons que les cellules caliciformes ne 
sont quesporadiques dans l’épithélium. 

Les glandes de LIEBERKÜHN sont reiative- 
ment espacées les unes par rapport aux autres : 
elles son+ courtes, non sinueuses, souvent dlvi- 
sées dans leur portion terminale. Les anxx 
lymphocytoires de la propria se concentrent par 
endroits pour constituer desfollicules clos isolés ; 
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ces derniers peuvent franchir la musculoris DISCUSSION 
mucosoe, disposée en deux couches, et s’engager 
en pariie dans la sous-muqueuse. L’étude microscopique de la muqueuse de la 

Souvent, on observe des croières lympho- bouche et de l’cesophage du Chameau a montré 

tiques (les follicules solitaires sont réunis en folli- qu’il existait des différences par rapport aux 
animaux domestiques ; que, dons le principe, cules conglomérés, entourés d’une mince couche 

de tissu conjoncilf) ; la musculoris rnucosoe tra- 
versée est comme fissurée. 

ces différences n’étaient pas majeures, mais cor- 
respondaient surtout à des modifications spéci- 
fiques et fonctionnelles de structures connues. Ces cratères lymphatiques sont entourés par 

un bourrelet muqueux. 

Au bord de ce bourrelet, la portion terminale 
des glandes de LIEBERKÜHN est très souvent 
dilatée : ces glandes sont moins nombreuses et 
moins longues au niveau du cratère même. Par 
endroits, le caecum présente des plis longitude- 
naux très marqués : la muscuIarIs mucosoe et la 

Ainsi, toute la portion orale de l’appareil diges- 
tif apparaît comme une adaptation Idéale de la 
préhension d’une nourrrture dure et sèche, 
comme cela est souvent le cas dans les réglons 
désertiques. 

sous-muqueuse y  soni bien développées. 

L’épithélium pavimenieuxfortement kératin~sé 
exerce une fonction proiecirlce qui esi accrue 

/ par la présence de glandes muqueuses très nom- 
breuses, disséminées dans la calté buccale, le 

2) Côlon. 

Le côlon ascendant (fig. 30) offre peu de parti- 
cular~tés. Les glandes de LIEBERKÜHN sont 
beaucoup plus denses et plus longues que dans 
le caecum ;Souvent, elles ont un très grand dia- 
mètre, surtout dans leur portion terminale. 

Elles ont pour base une muscularls mucosoe 

pharynx digesilf ei I’cesophage. 
En même temps, grâce aux sécrétions, la nour- 

riture est comme lubrifiée ei peut ainsi iraverser 
facilement les pariions antérieures relatlvemeni 
étroltes de l’appareil digestif, jusqu’au rumen et 
ceci, même quand la nourriture est particu- 
lièrement sèche et que l’animal n’a pas pris de 
basson. 

En ce qui concerne les réservars gastriques, disposée en deux couches qui est traversée, par 
endroits, par de petlis follicules clos isolés. Les deux questions oni un Intérêt primordial : 

plis longitudinaux sont constants dans le côlon 1) quelle est leur fonction, dans la mesure où. 

ascendant. somme toute, II est possible de tirer des conclu- 

Le c6lan descendont offre également une suons d’ordre foncilonnel de données morpho- 

musculoris mucosoe en deux couches une couche logiques ! 

interne de fibres circulaires est visible ; quant 2) peut-on assimiler les réservoirs gastriques 

à la couche externe, elles’orienie surtoutdans le du Chameau à ceux des Ruminants domestiques ? 

sens longitudinal, mais, par endroits, elle n’offre 
pas d’orientotlon définie, est traversée par de . Fonction des réservoirs gastriques du Cha- 
nombreux falsceoux conjonctifs et acquiert une meau. 
grande épaisseur, surioui dons les plis longitu- 
dinaux (tig. 32). RWTEn. 

3) Rectum. 
Dons les zones lisses, le rumen du Chameau, 

nous l’avons vu, offre une structure qui diffère 

Le rectum a unesiruciure qui rappelle celle du singulièrement de celle observée chez les Rumi- 

côlon descendant. Signalons l’augmentaiion no- riants domestiques. 

table des cellules caliciformes ; les glandes sont Le rumen de ces derniers possède de nom- 

plus courtes et rnanx nombreuses. breuses papilles bien vascularisées ; sous l’action 
du contenu liquide de l’estomac, elles forment 

4) Anus. en partie des vésicules kératinisées (« verhornte 
Blase~~>>) épaisses, surtout, dons les points qui sont 

Sastructure nediffère pasdecellede l’anus des exposés aux actions mécaniques (KROLLING et 
animaux domestiques. GRAU, 1960). 
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Chez le Chameau, on n’observe rien de tel ; , cal : oioutons au’il n’existe vx de disoositifs 
une muqueuse derme-papillaire kératinisée, 
lisse, revêt la « portion lisse du rumen ». 

La panse des Ruminants domestiques, on le 
sait, peut être le siège d’une importante résorp- 
tion de liquide ; chez le Chameau, par contre, 
les données morphologique5 montrent que la 
majeure partie de la panse constitue un réservoir 
où toute déperdition de liquide est évitée. 

On désigne sous diverses appellations les 
lobes du rumen : << water bags ». << woter socs >>, 
« water cells », « water comportments », 
« poches à eau », « Wasserrellen », « Wasser- 
sticke >> (DROANDI, 1937 ; HANSEN et 
SCHMIDT-NIELSEN, 1957 : CLAIR, 1962, etc...) : 
on leur ottrlbue un rôle sans avoir les argu- 
ments morphologiques et fonctionnel5 carres- 
pendants. 

II est pour le moins étonnant de constater 
qu’un épithélium glandulaire a été décrit dons 
les formations citées, par de nombreux auteurs 
(BRANDT, 1841 ; MÜLLER et WEDL, 1850 : 
PILLIET, 1885 ; BOAS, 1890; DROANDI, 1936), 
5cms qu’il soit fait allusion à une éventuellefonc- 
tion de cet épithélium. 

C’est à HANSEN et SCHMIDT-NIELSEN (1957) 
que revient le mérite d’avoir fait une analyse 
détaillée des glandes qui se trouvent dons les 
cellules ruminales et d’en avoir tiré des conclu- 
sions ; en rafson de leur topographie et de leur 
similitude avec les glandes correspondantes, cher 
le Porc, les glandes des cellules ruminales s’ap- 
parenteraIent QUX glandes cardiales. 

Nos propres résultats (DELLMANN et FAHMY, 
1964), alors que nous ignorions encore le travail 
de HANSEN et SCHMIDT-NIELSEN, nous ont 
permis de tirer les mêmes conclusions ; nous 
preférons toutefois le terme plus bref de « celluloe 
ruminis» à celui proposé par HANSEN et 
SCHMIDT-NIELSEN de «oreoe glondulosoe soc- 
culotae ruminis » ; à notre avis, il est plus expli- 
cite. 

Le rôlr de réservoir d’eau attribué aux lobes 
du rumen chez le Chameau, par PLINE, puis par 
de nombreux auteurs, ne saurait être soutenu 
sur le plan morphologique. 

D’après la topographie des cellules ruminales, 
il semble impensable, en effet, que l’eau passe 
directement de I’cesophage aux cellules rumi- 
nales, sans être melangée avec le contenu stoma- 

morphologiques capables de réaliser une sépa- 
ration des constituants liquides et 5olidesoud’as. 
surer la retenue, pendant un certain temps, des 
constituants liquides. 

L’existence d’une authentique muqueuse glan- 
dulaire est également contralre à cette idée. 

Par contre, on peut supposer, avec plus de 
certitude, que la nourriture qui parvient CIUX cel- 
lules ruminales est soumise à une digestion et 
que, conséquemment, des produits de fermen- 
tation sont très vraisemblablement absorbés 
(HANSEN et SCHMIDT-NIELSEN). 

Le réseau capillaire, beaucoup plus dense. 
devrait jouer, dans lessecteurs à muqueuse vraie, 
un rôle favorisant. 

Un manque d’apport liquide dans la digestlon 
demande une compensation chez les animaux 
adaptés à la vie désertique (c’est le ca5 du Cha- 
meau) ; ou la nourriture sèche peut être digérée 
sous cette forme ou l’animal est en étai de 
la fluidifier. Retenant cette dernière thèse, on 
peut avancer que la fonction principale de la 
muqueuse glandulaire est une fonction secrétrice 
intense capable d’assurer une fluidificotion du 
contenu ruminal. 

Réseau. 

Dans le même sens. on peutenvisager la fonc- 
tion du réseau dont lastruciure, n’est pas diffé- 
rente de celle des cellules ruminales. De plus, 
sa communication large avec le rumen laisse 
supposer un passage réciproque des aliments 
dans les deux compartiments gastriques. 

A l’appui de cette thèse, nous avons I’organisa- 
tion particulière de la musculeuse dans les cel- 
lules rurmnales et dans le réseau : ces faits 
rendent invraisemblable I’lnterprétation de 
TAYEB (communication personnelle) qui met 
l’accent sur l’existence de «moceroiing cell 
gro”ps ». 

La couche interne de fibres circulares de la 
musculeuse est disposée de telle façon que la 
contraction s’accompagned’un raccourcissement 
des septo et d’une diminution de volume des 
cellules. Suivant l’ampleur de cette contraction, 
il se fait un mélange à l’intérieur des cellules ou 
un reflux dans la portion lisse du rumen ; à 
l’inverse, si la musculeuse se relâche, si les 
ouvertures placées entre les plis primaires res- 
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tent béantes, il se produit une aspiration du con- ‘~ déré comme le réseau, bien que sa fonction puisse 
ienu,delaportion lissedu ~~menver5lescelIules. être différente cher le Chameau et chez les Mam- 

mifères domestiques. II est probable que les faisceaux de fibres 
musculaires longitudinales, tout comme les 
ligaments élasiiques, ont une fonction impor- 
tante ; le mécanisme précis de leur portlupailon 
demande toutefois 0 être examiné expéri- 
mentalement. 

Après une zone de transition revêtue essentiel- 
‘lement d’une muqueuse derme-papillare, la 
portion de l’estomac désignée par DROANDI 
sous le nom d’« estomac intestiniforme», se 
caractérise, nous l’avons vu, par une zone 
glandulaire cardiale irès étendue, une zone de 
glandes fundiques bien délimitée et une zone de 
glandes pyloriques. 

l Homologie des réservoirs gastriques du 

Chameau. 

Du point de vue rie l’anatomie comparée, 
I’homologie des diverses portions de l’estomac 
du Chameau avec celles des Ruminants domes- 
tiques dat être examinée. 

Ce problème a été déjà abordé par de nom- 
breux auteurs (CUVIER, 1805 ; MÜLLER et 
WEDL, 1850 : BOAS, 1890 ; WEBER, 1904 ; 
DROANDI, 1937, etc...). 

Deux thèses s’affrontent : pour les uns, les 
divers compartiments de l’estomac répondent 
au rumen, au réseau et à la caillette (il n’exisie 
pas de feuillet) ; pour les autres, la «portion 
intestlnlforme » de l’estomac représenterait une 
fusion du feuillet ei de la coilletie. 

L’identification du rumen avec celu des Ru- 
minants domestiques ne fait pas de d~ftkulté ; de 
même, le compartiment suivani peut être consi- 

Le terme d’atrium proposé par TAYEB (com- 
munication personnelle) ne peut être mainienu 
sur le plan de l’anatomie comparée. 

Dans la littérature anatomique que nous avons 
consultée, l’existence d’un compariiment entre 
le réseau et la portion intestiniforme de l’estomac 
n’est pas mentionnée. 

Pourtani, aussi bien macroscopiquement que 
m~croscopiquemeni, ce compartiment se dis- 
tingue bien des portions voisines de l’estomac ; 
la quesiion se pose alors de savoir dans quelle 
mesure on doit le considérer comme étant le 
feuillet. 

II offre, en effet, une grande courbure et une 
petite courbure bien marquées, il s’unit 0 l’ex- 
trémité de la gouttière cesophagienne et présente 
partiellement un revêtement de type malpighien ; 
tous ces faits plaident en faveur du feuillet, même 
si une Identité morphologique et fonctionnelle 
avec l’organe correspondant des Ruminants 
domestiques n’est pas totale. 

S’il n’est pa5 possible, actuellement, de tran- 
cher définitivement cette question, nous pensons 
que des recherches d’embryologie et de 
physiologie (le5 premières sont commencées) 
pourraient fournir la solution du problème. 

L’« estomac mfesiiniforme » (selon DROANDI) 
correspondrait alors à la calletie des Rumi- 
nants domestiques. 

L’ampoule duodénale représente pratiquemai 
une zone de transition entre le pylore et le duo- 
dénum doni les caractère5 propre5 apparaissent 
progressivement. Nous n’avons pa5 irouvé de 
fat analogue chez d’autres animaux, dans la 
littérature anatomique consultée. 
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tine cres+s are absent the submucora ~ontoim rnucou5 glands. In 116 ~X+~(II porf 

there exisfs o network of eredlie veins. 

The soft polate. in the male. forms ihe SO called «guIla», a mucosal sac-like 

fold with numerous MPSB$ and mucov~ glands surrounded by a Ih~k loyer of 

connecflve t,rsue. 

The surface eplthelhum of the tangue IS differentlofed into filfform, conical, 

fungiform ond vallote pap~llae ; berider zrous glands @on Ebner) it contoins 

numerous mucou~ glands and a coonective tissue condensation resembling u 

lySSa. 

Wiih Ihe exception ofthe parofid gland, Ihe rmddle layer oflhe glands ofihe 

cheekr and vo” Ebner’r glands aII salivary glands are mucour glandr. 

Ai the lever ofthe iarynxthe erophogus conta~nr afold. A musculoris mucorae 

is absent. Muc~us glands ond a rlriated tunico muscularis are found over its 

entire length. 

The rumen conrists of a rmooth par+ and evagioat~onr ofits wall, the ruminal 

cells. The rmooih part is iined by a kerotinlzed cutoneous mucous membrane, 

the bottom ofthe rum~nal cells by a glandular mucous membrane. 

This mucous membrane is equally well develaped in the entire reticulum, o. 

moll porhon ofthe «+ranri+ionol port » (omasum ?) ond in the initial portion of 

fhe abomasum. In the primory folds of the ruminol cells and of the reticulum 

elastictendons wth close relation 10 fhe ar’leries are found. 

The obamarum is subdivided info three porhonr : the cardiac zone wiih nar- 

KW nol very high folds, +he fundic zone with thick and high folds and the pyk- 

rit zone wiih quite a few local varialions. 

The vnall intestine is chorocterized by particularly lhick villi and numerous 

lymphe-reticulor inclusions ; it is lhnked to +he rtomach by a transitionaI zone. 

the duodenol ampulla where the pylar~c mucou~ membrane changes progresri- 

vely into ihe mucous membrane of the small intestine. Brunner’s glands are 

found in the entire duodenum. they decreore in number foword the jejunurn 

The large intestine is chorocterized by numerous lymphe-reticulor inclusions. 

Conclurionr 

The function of fhe rumina cellr (celluhe rummales) of fhe dromedory bas 

been discursed ond it was concluded, that the rumen carmot be considered os o 

storoge organ for woter. In agreement wilh Schmidt-Nielsen e+ 01. the authors 

emphorize the gloodulor funciion ofthe ruminol cells ond the existence, at iheir 

level, of a digeshve process. It reemr thol the essenfiol function of there glands 

is io humidify ihe rumlnol contenl. The reticular cells (ce,,uiae reticuh) would 

hove o similar fundion ; al~menlory exchanges reem to take place beiween 

rumen ond reticulum. 

Ar for a fhe homology of the gartrlc compartmentr ofthe dromedary is con- 

cerned il is easy to Identlfy rume” ond relicuI~m wlth +he correspondent parts 

in the domestic ruminants. The aulhors describe a+ the exit ofthe reticulum a 

rnoll comparhent ofdifferenl morphology whose homology wiih ihe omosum 

of ihe damertic ruminants needr lo be establlshed by further ~nvertigat~ons. The 

x intestintform portton of the rtomoch » (occordlng 10 Droandi) corresponds to 

the obomorum. 

RESVMEN 

Conbibuci6n al ertudio de 10 onolomi~ micmc6pim 

del tubo d,gertiv0 del Cmle,lo 

- Ertudlo dercriphvo. 

Se encuentmn. en la mm de pasoje del fegumento 01 reveshmiento mucoso 

de 10s loblos, numerosos @or. sobretodo tactiles. Muchar gl6ndulor rnuco~~s 
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labiales exista en 10 rubmucosa. Se parte el labio ruperior par dor mitades 

moviles, independientes. mediante un surco hondo cubietio par una mucosa 

dermopopilar. 

Las mejillai mueriran papilarconicorqueforman uno mazoopreiada. A menu- 

do, atrwesa las dichas e, conducto excreiar de ,oî gldndulas mucosos aislados 

de 10 rubmucosa. El palador forma un rodeie palotino en su parie oral. Prerento 

e, epitelio numerosas papilas filiformes que se dercansan sobre un cuerpo papilor 

particularmente elevodo. 

Alla donde carecen las crertas polatinas. muchos gldndular muco~as existe” 

en 10 submucoso que contime una red de venas erédiles. 

El velu del palodar tiene un dirpositivo erpecial, 10 « gulia ». Se irata. en el 

macho, de un pl~egue mucoso sacciforme. que contiene numeroros vasos y glu- 

dulos mucosas rodeadas par uno capa erpesa de iejido conjuniivo. 

La superficie de la lengua muesfro un epitelio con papilos filiformes, c6nicor. 

fungiformes y caliciformes : ademds las gl6ndular de Von Ebner, se encueniron 

numeroras gl6ndulos mucasas. En 10 porte inferior de la lenguo est6 una for- 

moci6n de tejido conjuntivo que se porece a una iysro. 

San mucosm todas /as glondulas salivales, excepio ,a paratido, /a gi6ndulo 

jugal media y las gMndu,as de Van Ebner ; tienen ,a estruciuro de ,as glhndulas 

salivales clasicomente descritas. 

El edfogo prerento un pliegue CII nid de 10 loringe : no tiene muscuJoris 

murosne ; gldndulas muco~as y urm tunica muscular estriada existen horta la 

ponm La ponra comprende uno parte liso y células ruminoler, expans~ones 

de su pored. La porte liscI est6 revesiido par uno mucosa dermopapilar kera- 

iinizada. El welo de las céluior ruminales eso cubierlo par u11a mvcosa glandu- 

lar, que se desarrolia igualmenle en la red entera. uno pequefia parte de la 

CC porc~dn de transici6n » (C libre I ») y la parci6n inicial, del cuajar. Se encuen- 

iror, en 10s plieguer primorios de las células rum~noles y de la red iendoner 

elhsticor que tienen relacioner ertrechas con las arterior. 

El cuajar ilene ires partes : una zona cardial con plieguer estrechos, de 

peqoefio elevoci6n una zona fundica con plieguer erperos y elevadas y una 

zona pilchco que presenia dlferencias locales, 

Se cwocteriza e, inkskino delgodo par velloridodes parlicularmente erperas 

e mclusiones linforeticulares ; est4 hgado con el ert6mago par uno zona de 

konric~h la ampolla duodenal ; ,a mucosa plldrica va iransformandose en 

mucom del intestino delgado. Las gl6ndulor de Brunner existen en e, duodeno, 

pers su nOmera dismlnuye hacia el yeyuno. 

Se coracieriza el intesiino grueso par ,a presencta de numeroras inclusiones 

Ihnforeticulares. 

~ Esludio cr~t~co. 

1) Se discute la funcr6n de las célulor rum~nales (ceiluloe ruminis) del camello. 

No se puede considerar la ponro como un recepikula de ogua. De acuerdo 

con 10s Irobajos de Schmidi-Nielren y de sus calaboradorer, ,os autares noion 

10 impartanm de Ia funci6n glandulor de las célular rum~noles y de 10 existencm 

de un verdadero proceso digestive QI Rive, de ello~. A ,o que parece, la funci6n 

erenc~al de las glandulas es la reallracidn de la kuefocci6n del contenido rumi- 

nal. Tendrian una funci6n ~1m11ar las célulor reticularer (cel~~lae reticuli) y 

ocurrIrian lntercombios nutritives entre ,a panra y ,a red. 

2) Se considero 10 homolagio de 10s recep+6cu,os gdrtricos del camello. La 

panra y la red pueden tdentificarse ion la recept6culor carrespondientez en 

IOI rumiontes domérticos ; ,os outores describen, o ,a ralida de ia red. un 

pequek comporlimiento de canformaci6n y de estructura pecuiiores : 

pro su asimilocidn con el libre de ,os amiantes domésticos necesita oiras 

btisquedas. En cuonio o la « porcidn Intesiiniforme del estomaga » (segtin 

Draond,), se ,B puode comporor con el cuaj~~r. 
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