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( i i r h c i l , C r e t e F i l s , i m p . V,,T-,.: H U I l i e r e u t f i i « . e d i t 

Fig. 1 . Formes eitéricuros et nomenclature dos parties du l'oiseau (*). 

INTRODUCTION 

C O N S I D É R A T I O N S GÉNË11 

« On reconnaît l'oiseau à ses plumes. » Ce dicton 
suffit au peuple pour différencier les oiseaux de 
tous les autres vertébrés : ajoulons-y que les deux 
mâchoires se prolongent en un bec corné ; que les 
membres antérieurs sont transformés en ailes ; qu'il 
n'existe par conséquent plus que deux paltes, et nous 
uurons une définition qui pourra satisfaire même les 
naturalistes. 

(/) A, fnce s u p é r i e u r e ; B , face i n f é r i e u r e ; — 1, bec , c o m p r e -
s a n t la m â c h o i r e ou m a n d i b u l e s u p é r i e u r e , à laque l l e on d i s t ingue : 
a, la p o i n t e ; 6, le d o s o u a r ê t e ; c, l e s b o r d s ; d, les fosses nasa l e s ; 
la m a n d i b u l e infér ieure d i v i s é e en : o, ex trémi té ; p. b r a n c h e s ; 

g, m e n l o n ; — 2, b o n n e t d iv i s e eu : f, front ; o, ver lex ou s o m m e t ; 
h, o c c i p u t . A u - d e s s o u s du bo; ne t . sur l e s cô té s de la tète , o n d i s t i n 
g u e , d 'avant e n a r r i è r e : les l o r u m s ; e, les s o u r c i l s ; y, les 
ore i l l e s ou r é g i o n p a r o t i q u e ; — 3, r ë y i o n cerv ica l e c o m p r e n a n t : 

RHEHM. 

A L E S S U R L E S O I S E A U X . 

Mais, quelque particulière que paraisse la confor
mation de l'oiseau, son squelette rappelle encore 
celui des mammifères. « Le même plan fondamen
tal, fait remarquer Preppig, se renconlre dans ces 
deux grandes classes. Dans ce que la personne qui 
est peu versée eu oslôulogie regardera comme uno 
chose nouvelle, il n'y a en réalité qu 'une simple 

ï , la n u q u e ; le bas du cou ; — 4 , d o s d i v i s é e n : k, é p a u l e s ; 
l, dos p r o p r e m e n t dit ; 7 / i , c r o u p i o n ; — 5 , g o r g e s u b d i v i s é e eu : 

D n i t ï e p r o p r e m e n t d i t e ; s , d e v a n t d u c o u ; — h, p o i t r i n e ; — 7 , 
a b d o m e n , c o m p r e n a n t : f, l ' é p i , a s t r e ; w, le v e n t r e ; u, la r é g i o n 
a n a l e ; — 8, f lancs ; — 9, a i l e s ; — 10, q u e u e , r e c o u v e r t e â s o u i n 
ser t ion par l e s : n, s u s - c a u d a l e s ou c o u v e r t u r e s s u p é r ï e u i e s ; nr, 
s o u s - c a u d a l e s ou c o u v e r t u r e s i n f é r i e u r e s ; — 1 1 , m e m b r e p o s t é 
r ieur d i v i s é e n c u i s s e , j a m b e , tarse , d o i g t s . (Figure e m p r u n t é e an 
Dictionnaire universel d'Histoire naturelle.) 

m — aoo 
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t r a n s f o r m a t i o n , q u ' u n c h a n g e m e n t d a n s l e . s r a p p o r t s 
n u m é r i q u e s . C e r t a i n s o s , l e p é r o n é p a r e x e m p l e , s e m -
b l e n t m a n q u e r c h e z l e s o i s e a u x ; d ' a u t r e s , c o m m e l e s 
p i è c e s q u i c o n s t i t u e n t l a m â c h o i r e i n f é r i e u r e , p a r a i s 

s e n t s e m u l t i p l i e r d ' u n e f a ç o n i n a c c o u t u m é e . D a n s 
l e p r e m i e r c a s , i l y a e u s i m p l e m e n t f u s i o n d e d e u x 
o s ; d a n s l e s e c o n d , i l y a e u d i v i s i o n d ' u n o s q u i 
e s t u n i q u e c h e z l e s m a m m i f è r e s . » N o u s a l l o n s e s 
q u i s s e r à g r a n d s t r a i t s l ' o r g a n i s a t i o n d e s o i s e a u x : 
q u a n t a u x d é t a i l s , c ' e s t d a n s u n traité d'anatomie 

comparée ( 1 ) , e t n o n d a n s la Vie des animaux, q u ' i l 
f a u t l e s c h e r c h e r . 

O r g a n i s a t i o n . — D a n s l ' é t u d o d u p l a n d ' o r g a 
n i s a t i o n d e l ' o i s e a u , o n d i s t i n g u e l e s f o r m e s e x t é 
r i e u r e s , l e s q u e l e t t e , l e s y s t è m e m u s c u l a i r e , l e 
s y s t è m e n e r v e u x , l e s o r g a n e s d e s s e n s , l e s y s t è m e 
r e s p i r a t o i r e , e t c i r c u l a t o i r e , l ' a p p a r e i l d i g e s t i f , l ' a p 
p a r e i l g é n i l a l , l e s t é g u m e n t s ( p l u m e s ) . 

Formes extérieures. — L e c o r p s d e s o i s e a u x (fig. I) 

e s t t a i l l é d e l a m a n i è r e l a p l u s f a v o r a b l e p o u r f e n 
d r e l ' a i r s a n s é p r o u v e r t r o p d e r é s i s t a n c e , e t p o u r 
s ' y s o u t e n i r s a n s e f f o r t s . S a l ' o r m e g é n é r a l e p e u t ê t r e 
r e p r é s e n t é e p a r d e u x c ô n e s q u e l ' o n s u p p o s e r a i t u n i s 
p a r l a b a s e , e t c ' e s t v e r s c e t t e u n i o n s u p p o s é e q u e 
s o n t a t t a c h é e s l e s a i l e s q u i , m i s e s e n m o u v e m e n t , 
d o i v e n t f a i r e a v a n c e r l ' e n s e m b l e . 

E t u d i é a u p o i n t d e v u e t o p o g r a p h ï q u c , l e c o r p s 
d e l ' o i s e a u s e p r é s e n t e c o m m e u n t o u t d i v i s i b l e e n 
r é g i o n s , e l l e s - m ê m e s s u b d i v i s i b l e s e n p l u s i e u r s a u 
t r e s p a r t i e s . A i n s i o n p e u t l u i d i s t i n g u e r u n e r é g i o n 
a n t é r i e u r e f o r m é e p a r l e b e c e t l a t ê t e ; u n e r é g i o n 
m o y e n n e q u i c o m p r e n d t r o i s r é g i o n s s e c o n d a i r e s a p 
p e l é e s c o u , t h o r a x e t a b d o m e n , e t u n e r é g i o n p o s t é 
r i e u r e s u b d i v i s i b l e e n b a s s i n o u p o s t - a b d o m e n e t e n 
e x t r é m i t é c a u d a l e . L e s d i f f é r e n t e s r é g i o n s e t l e s 
p a r t i e s d e r é g i o n s q u ' e l l e s c o m p r e n n e n t f o u r n i s s e n t 
a u n a t u r a l i s t e d e s c a r a c t è r e s e x t é r i e u r s t r è s - i m p o r 
t a n t s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s e s p è c e s , e t l e s n o m s 
p a r t i c u l i e r s q u ' e l l e s o n t r e ç u s c o n s t i t u e n t c e q u ' o n 
a p p e l l e l a nomenclature des parties, n o m e n c l a t u r e 
p r o p r e à f a c i l i t e r u n e d e s c r i p t i o n . 

Squelette (fig. 2 ) . — L a t è t e e s t f o r m é e d e d e u x p a r 
t i e s , l e c r â n e e t l a f a c e . L e p r e m i e r e s t f o r t e m e n t 
b o m b é , e t c o m p o s é d e p l u s i e u r s o s , d o n t l e s s u t u r e s , 
t r è s - v i s i b l e s c h e z l e s j e u n e s i n d i v i d u s , d i s p a r a i s s e n t 
c o m p l è t e m e n t a v e c l e s p r o g r è s d e l ' â g e . L e s o s d e l a 
f a c e c o m p r e n n e n t l e s d e u x m a x i l l a i r e s s u p é r i e u r s , 
l e v o m e r , l ' o s c a r r é , l ' o s i n c i s i f e t l e m a x i l l a i r e i n f é 
r i e u r . T o u s c e s o s s o n t p e t i t s , m a i s t r è s - a l l o n g é s . 
L e s o r b i t e s s o n t s i n g u l i è r e m e n t g r a n d e s ; l a p a r o i 
o s s e u s e , q u i l e s s é p a r e e s t t r è s - m i n c e , p a r f o i s m ê m e , 
e l l e p e u t Ê t r e i n c o m p l è t e . I l n ' y a q u ' u n s e u l c o n -
i l y l e e n a v a n t d u t r o u o c c i p i t a l , c e q u i d o n n e à l a 
t ê t e d e s o i s e a u x u n e m o b i l i t é b e a u c o u p p l u s c o n s i 
d é r a b l e q u ' à c e l l e d e s m a m m i f è r e s . 

( 1 ) V o y e z C l i a u v e a u e t A r l o i n g , Traité d'anatomie com
parée des ammaux domestiques, 2 e é d i t i o n . P a r i s , 1 8 7 0 . — 

C a r u s , Traité élémentaire d'anatomie comparée, t r a d u i t p a r 

J u u d a n . P a r i s , 1 S 3 J . 

L e s vertèbres s e d i f f é r e n c i e n t e n c e r v i c a l e s , d o r 
s a l e s , s a c r é e s e t c o c c y g i e n n e s . L e n o m b r e d e s p r e 
m i è r e s v a r i e d e n e u f à v i n g t - t r o i s ; e l l e s s o n t e x c e s 
s i v e m e n t m o b i l e s l e s u n e s s u r l e s a u t r e s . L e s 
v e r t è b r e s d o r s a l e s s o n t a u n o m b r e d e s e p t à o n z e ; 
l e s v e r t è b r e s l o m b a i r e s o u s a c r é e s , d e s e p t à v i n g t : 
t o u t e s s o n t i m m o b i l e s e t s o u v e n t s o u d é e s l e s u n e s 
a u x a u t r e s . P a r c o n t r e , e t à l ' i n v e r s e d e c e q u ' o n 
o b s e r v e c h e z l e s m a m m i f è r e s , l e n o m b r e d e s v e r t è 
b r e s c o c c y g i e n n e s v a r i e t r è s - p e u : o n e n c o m p t e d e 
s e p t à n e u f , q u i s o n t b i e n p l u s d é v e l o p p é e s q u e 
c h e z l e s m a m m i f è r e s . L a d e r n i è r e s u r t o u t , é t a n t 
d e s t i n é e à p o r t e r l e s g r a u d e s p e n n e s c a u d a l e s , s e 

p r é s e n t e s o u s l a f o r m e d ' u n e g r a n d e l a m e o s s e u s e 
t r i a n g u l a i r e o u q u a d r a n g u l a i r e . 

L e s cales, d o n t l e n o m b r e e s t l e m ô m e q u e c e l u i 
d e s v e r t è b r e s d o r s a l e s , s o n t l a r g e s e t p e u é p a i s s e s ; 
e l l e s s ' a r t i c u l e n t , d ' u n c ô t é , a v e c , l e s v e r t è b r e s a u x 
q u e l l e s e l l e s c o r r e s p o n d e n t ; d e l ' a u t r e , a v e c l e s t e r -
u u m , p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n o s s p é c i a l . T o u t e s , 
s a u f l a p r e m i è r e e t l a d e r n i è r e , p r é s e n t e n t à l e u r 
b o r d p o s t é r i e u r u n e a p o p h y s e q u i v i e n t s ' a p p l i q u e r 
s u r l a f a c e e x t e r n e d e l a c o t e i n f é r i e u r e s u i v a n t e . 
C e s a p o p h y s e s c o n c o u r e n t n o t a b l e m e n t à c o n s o l i d e r 
l a c a g e t h o r a c i q u e . T r è s - d é v e l o p p é e s c h e z l e s o i 
s e a u x d o h a u t v o l , e l l e s s o n t a t r o p h i é e s o u m a n 
q u e n t c o m p l è t e m e n t c h e z c e u x q u i n e v o l e n t p o i n t . 

L e sternum {fig. 3, A e t B ) r e p r é s e n t e u n l a r g e b o u 
c l i e r p l a c é à l a p a r t i e a n t é r i e u r e d e l a p o i t r i n e . I l 
p o r t e u n e f o r t e c r ê t e o s s e u s e , q u i a r e ç u l e n o m p a r t i 
c u l i e r d e bréchet. L e s d i m e n s i o n s d u b r é c h e t v a r i e n t 
s u i v a n t l e d e g r é d e d é v e l o p p e m e n t d e s m u s c l e s p e c 
t o r a u x , e t , p a r c o n s é q u e n t , s u i v a n t q u e l ' o i s e a u e s t 
p l u s o u m o i n s b i e n d o u é s o u s l e r a p p o r t d u v o l . 
C h e z t o u s l e s r a p a c e s , l e b r é c h e t e s t h a u t e t f o r t e 
m e n t r e c o u r b é ; i l m a n q u e c h e z l e s o i s e a u x à a i l e s 
c o u r t e s . C h e z c e r t a i n e s e s p è c e s , i l e s t c r e u x , e t s a 
c a v i t é e s t o c c u p é e p a r u n s a c a é r i e n . 

L e bassin d i f f è r e d e c e l u i d e s m a m m i f è r e s p a r s a 
p l u s g r a n d e l o n g u e u r ; m a i s i l e s t f o r m é d e s m ê m e s 
p i è c e s q u e c i t e z c e u x - c i . 

U n o s p a r t i c u l i e r a u x o i s e a u x e s t l a fourchette, o s 
i m p a i r , e n f o r m e d e f e r à c h e v a l , q u i e s t e n r a p p o r t , 
e n h a u t e t e n a r r i è r e , a v e c l a c l a v i c u l e o u o s c o r a -
c o ï d i e n ; e n b a s e t e n a v a n t a v e c l e b r é c h e t , a u q u e l , 
s o u v e n t , i l s e s o u d e p r e s q u e . L a f o u r c h e t t e e s t d ' a u 
t a n t p l u s d é v e l o p p é e , q u e l e s a i l e s l e s o n t d a v a n t a g e : 
e l l e m a n q u e c h e z l e s o i s e a u x . à a i l e s c o u r t e s . L e 
s q u e l e t t e d e l ' a i l e ( f i g . 3 , A ) e s t f o r m é p a r p l u s i e u r s 
o s . L'omoplate e x i s t e , m a i s r é d u i t e e n q u e l q u e s o r l e 
à s a p l u s s i m p l e e x p r e s s i o n . L a clavicule, l o n g u e e t 
f o r t e , e s t s o l i d e m e n t u n i e a u s t e r n u m , e t s ' a r t i c u l e , e n 
h a u t , a v e c l ' o m o p l a t e e t l ' h u m é r u s ; e n d e d a n s , a v e c l a 
f o u r c h e t t e ; V humérus e s t l o n g e t p n e u m a t i q u e , c ' e s t - à -
d i r e r e m p l i d ' a i r ; l e s o s d e l ' a v a n t - b r a s s o n t . a u 
n o m b r e d e d e u x : l e cubitus, t r è s - d é v e l o p p é ; l e ra

dius, f a i b l e , à l ' i n v e r s e d e c e q u i s ' o b s e r v e c h e z l e s 
m a m m i f è r e s . I l e x i s t e d e u x o u a u p l u s t r o i s m é t a 
c a r p i e n s , e t t r o i s d o i g t s : u n pouce, c o m p o s é d e d e u x 
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Fig. 2. Squelette du Coq (*). 

p h a l a n g e s , d o n t l a d e r n i è r e p o r t e , c h e z p l u s i e u r s 
o i s e a u x , u n v é r i t a b l e o n g l e c a c h é s o u s l e s p l u m e s ; 
u n grand doigt, à d e u x p h a l a n g e s , e t u n petit doigt, 

f o r m é d ' u n e s e u l e p h a l a n g e e t s o u d é a u p r é c é d e n t . 
L e m e m b r e p o s t é r i e u r e s t c o m p o s é d e q u a t r e 

p a r t i e s : l a cuisse, l a jambe, l e tarse e t l e s doigts. L e 
(') De A à B , vertèbres cervicales : i, a p o p h y s e é p i n e u s e de la 

tro is ième - ?, crête in fér ieure d u corps de la i n ê m e ^ 3 , p r o l o n g e 

ment s ty lo ïde d e l ' a p o p h y s e t r a n s v e r s a l e d e la m ê m e ; • ' , 2 ' , 3 ' , 4 ' , 

les m ê m e s part ies dans la d o u z i è m e ver tèbre ; — d e B à C, vertèbres 

dorsales : 6, a p o p h y s e é p i n e u s e d e la p r e m i è r e ; 1, c r ê t e formée p a r 

la soudure des autres a p o p h y s e s Épineuses- , — d e D à E, vertèbres 

eoccygiannes : — F à G, tête: 8 , c l o i s o n i n t e r o r b i t a i r e ; 9, trou de 

c o m m u n i c a t i o n entre les d e u x o r b i t e s ; 10 , os i n l e r m n x i l l a i r e ; 10 ' o u -

p é r o n é e s t a t r o p h i é e t s o u d é a u t i b i a . L e t a r s e e s t 
r e p r é s e n t é p a r u n s e u l os l o n g , a v e c l e q u e l s ' a r t i c u 
l e n t l e s d o i g t s . C e u x - c i j a u n o m b r e d e q u a t r e , s o n t 
g é n é r a l e m e n t d i r i g é s t r o i s e n a y a n t , u n e n a r r i è r e . 
C h e z q u e l q u e s o i s e a u x , l e d o i g t p o s t é r i e u r s e p o r t e 
e n a v a n t ; c h e z q u e l q u e s , a u t r e s , i l e s t a t r o p h i é ; 
Y c r t u r e s ex tér ieures d u nez ; i l , m a x i l l a i r e ; 12, os c a r r é ; 13, 0 3 
j u g a l ; — H, sternum .* 14 , b r é c h e t ; 1 5 , a p o p h y s e é p i s t e r n a l e ; 16, 

a p o p h y s e la téra le ; 17, a p o p h y s e l a t é r a l e e s t e r n e ; 1 8 , m e m b r a n e qui 

b o u c h e l ' échancrure i n t e r n e ; 19, m e m b r a n e de l ' é c h a n c r u r e e x t e r n e ; 

— L, e t c . , côtes supérieures: 2 0 , a p o p h y s e p o s t é r i e u r e de la c i n 

q u i è m e ; — I, côtes inférieure..1; ; — K, omoplates. (Chauveau et Àr-

ioL i i^ r , Anatomie comparée des animaux domestiques. Par i s , i S 7 0 

p. 1 2 3 . ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F i s * , s. Sternums e t o s de l'ailp (*). 

c h e z d ' a u t r e s , u n d e s t r o i s d o i g t s a n t é r i e u r s , l ' e x 
t e r n e o u l ' i n t e r n e , e s t d i r i g é e n a r r i è r e ; i l e n e s t 
e n f i n q u e l q u e s - u n s q u i n ' o n t q u e d e u x d o i g t s a p p a 
r e n t s (flg. 4). L e d o i g t p o s t é r i e u r a t r o i s p h a l a n g e s ; 
l e p r e m i e r d o i g t a n t é r i e u r e n a t r o i s , l e s e c o n d q u a 
t r e , l e p l u s e x t e r n e c i n q . 

Système musculaire. — D e t o u s l e s m u s c l e s , c e s o n t 
c e u x q u i m e u v e n t l ' a i l e , l e s p e c t o r a u x , p a r c o n s é 
q u e n t , q u i s o n t l e p l u s d é v e l o p p é s . I l s a c q u i è r e n t u n v o l u m e q u e l ' o n n ' o b s e r v e c h e z a u c u n a u t r e 

v e r t é b r é . L e s m u s c l e s d u d o s , p a r c o n t r e , s o n t f a i b l e s . A u m e m b r e p o s t é r i e u r , l a c u i s s e e t l a j a m b e s e u l e s 
s o n t g é n é r a l e m e n t m u s c u f e u s e s , e t c e n ' e s t q u e c h e z 

l e s o i s e a u x d o n t l e s p l u m e s d e s c e n d e n t j u s q u ' a u x 
d o i g t s , q u e l ' o n t r o u v e e n c o r e d e s m u s c l e s l e l o n g d e s 

t a r s e s ; c h e z t o u s l e s a u t r e s , i l n ' y a p l u s q u e d e s t e n 
d o n s d a n s c e t t e r é g i o n . L e s m u s c l e s p e a u c i e . r s o n t u n 

a s s e z g r a n d d é v e l o p p e m e n t ; c e u x d e l a f a c e s o n t r u -
d i m e n t a i r e s . 

Système nerveux. — L e s y s t è m e n e r v e u x p r é s e n t e 
l a m ê m e d i s p o s i t i o n q u e c h e z l e s m a m m i f è r e s . T.'en

céphale l ' e m p o r t e e n c o r e e n v o l u m e s u r l a m o e l l e 
C) A, s t e r n u m et o s de l'aile chez le Coq (vus par dessus^ : [, c o r p s 

d u s t e r n u m ; 2 , s o n a p o p h y s e é p i s t e r n a l e ; 3 , 3 , ses a p o p h v s e s c o s 
tales ; 4, 4 , ses a p o p h y s e s l a t é r a l e s e x t e r n e s ; 5, 5 , ses a p o p h y s e s l a 
t é r a l e s i n t e r n e s ; ti, fi, é c h a n c r u r e s i n t e r n e s ; 7, é c h a n c r u r e s e x t e r 
nes ; 8 , o m o p l a t e ; 9 , c o r a c o i d i e n ; 10 , fcurr.hette ; U , trou pour le 
p a s s a g e d u r e l e v e u r de l ' a i l e ; 1 3 , h u m e r a s ; 14, trou aér ien de ce t 
o s ; 15 , c u b i t u s ; 16 , r a d i u s ; 17, o s carpie i i cubi ta l ; 18 , o s carpie i i 
r a d i a l ; 19, grand m é l a c a r p i e n ; - 2 0 , pet i t m é t a c a r p i e n ; 2 ] , pre 
m i è r e p h a l a n g e du g r a n d d o i g t ; 2 1 ' , s e c o n d e p h a l a n g e du m ê m e ; 

p e t i t e p h a l a n g e a c c o l é e au p r e m i e r o s d u grand d o i g t et r e p r é 
s e n t a n t le v e s t i g e d'un t ro i s i ème d o i g t ; 2 3 . p o u c e , 

II, s t e r n u m et o s de l ' épaule d'un j e u n e Canard ( v u s d'en b a s ) : 
1 , 1 , s t e r n u m ; 2 , bréche t ; 3 , 3, é c h a u c r j r e s l a t é r a l e s ; 4 , 4, c o r a e o i 
d ien ; 5 , 5 , f o u r c h e t t e ; 6 , 6 , trou pour le p a s s a g e d u re i eveur [le ['aile. 
(Chauveau et A r l o i n g . Traits tl'auntrimip rnm/mtv'e, 2e é d i t i o n . 
P a r i s , I S 7 U , p . 1 / S . ) 

é p i n i è r e ; m a i s s a s t r u c t u r e e s t p l u s s i m p l e . O n y 
d i s t i n g u e d e u x h é m i s p h è r e s c é r é b r a u x d é p o u r v u s 
d e c i r c o n v o l u t i o n s e t d e c e r v e l e f . L a moelle allongée 

e s t t r è s f o r t e , l a moelle épinière e s t a r r o n d i e . D ' u n e 
é p a i s s e u r é g a l e à l a r é g i o n c e r v i c a l e , e l l e e s t p l u s 
l a r g e , p l u s é p a i s s e à l a r é g i o n d o r s a l e , p l u s m i n c e à 
l a r é g i o n s a c r é e . L e s n e r f s o n t l a m ê m e d i s t r i b u t i o n 
g é n é r a l e q u e c h e z l e s m a m m i f è r e s . 

Organes des sens. — T o u s l e s s e n s e x i s t e n t ; q u e l 
q u e s - u n s s o n t p a r f o i s r u d i m e n t a i r e s , m a i s i l s n e 
m a n q u e n t j a m a i s . 

Organes de la vision. — D e t o u s l e u r s o r g a n e s , l'œil, 

e s t l e p l u s p a r f a i t . S a f o r m e , s a g r a n d e u r v a r i e n t 
b e a u c o u p ; l e s o i s e a u x à v u e p e r ç a n t e o n t d e s y e u x 
t r è s - g r a n d s , l e s a u t r e s n ' e n o n t q u e d e t r è s p e t i t s . C e r 
t a i n e s d i s p o s i t i o n s n e s e r e n c o n t r e n t q u e c h e z l e s o i 
s e a u x : c e s o n t , d ' u n e p a r t , l ' a n n e a u sdèrotical, c o m 
p o s é d e d o u z e à s e i z e l a m e l l e s o s s e u s e s , q u a d r i l a 
t è r e s , q u i s e r e c o u v r e n t l e s u n e s l e s a u t r e s c o m m e 
l e s t u i l e s d ' u n t o i l , e t v a r i e n t b e a u c o u p d e f o r m e e t 
d e g r a n d e u r ; d ' a u t r e p a r t , l e peigne, m e m b r a n e 

! p l i s s é e , t r è s - v a s c u l a i r e , c o u v e r t e d ' u n p i g m e n t n o i r , 
I p l a c é e à l ' e n t r é e d u n e r f o p t i q u e e t s ' a v a n ç a n t d a n s 
\ l ' i n t é r i e u r d L I c o r p s v i t r é , p o u r a r r i v e r , a s s e z s o u v e n t , 
j a u c o n t a c t d u c r i s t a l l i n . C e s d e u x o r g a n e s p e r m e l -

t e n t s a n s d o u t e à l ' o i s e a u d ' a c c o m m o d e r p l u s f a c i l e ' 
| m e n t s a v i s i o n p o u r t o u t e s l e s d i s t a n c e s , e t c o n c o u 

r e n t à r e n d r e l ' œ i l p l u s m o b i l e . O u t r e l e s d e u x p a u 
p i è r e s , l ' u n e s u p é r i e u r e , l ' a u t r e i n f é r i e u r e , q u i 

e x i s t e n t t o u j o u r s , l e s o i s e a u x e n p o s s è d e n t u n e t r o i 
s i è m e , à d e m i t r a n s p a r e n t e , q u ' o n n o m m e membrane 

clignotante. C e l l e - c i e s t p l a c é e à l ' a n g l e a n t é r i e u r o u 
i n t e r n e d e l ' œ i l , e t p e u t ê t r e t i r é e c o m m e u n r i 
d e a u : e l l e s e r t à p r o t é g e r l ' œ i l c o ' i l r e u n e l u m i è r e 
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Fig. 4- Formes principales des pieds des oiseaux [*). 

trop vive. L'ins varie de cou leur suivant l 'espèce , 
l'âge ou le sexe. Généra lement il est b r u n ; mais on 
observe toutes les n u a n c e s de cette c o u l e u r , en pas 
sant du rouge au j a u n e clair ou au gris foncé , et du 
gris, foncé au gris bleu et au b l e u . Quelques oiseaux 
ont l'iris vert, d'autre l'ont no ir -b leuâtre . 

Organes de l'audition. — L'oreille ex terne n'existe 
pas. L'ouverture du conduit auditif se trouve e n ar
rière, sur les eûtes de la l è l e . Chez la p lupart des 
oiseaux, e l le est en tourée ou couverte de p l u m e s dis -

(') P ieds : 1, d e P e r r o q u e t ; — 2, de P i e ; - 3 , de Crécere l l e ; — 
4 , d e M a r t i n e t ; — 5, de Martin p ê c h e u r ; — 6, d e Perdr ix rouvre ; — 
1, d 'Autruche ; — 8, de Cheval ier ; — 9 , de Tanard ; — 1 0 , de l i re l ie . 

posées e n u n cerc le rayonnant , mais qui n ' a m H e n i 
pas les ondes sonores. Chez les h iboux , à la p lace du 
pavi l lon, on trouve un pli cutané que l 'oiseau peut 
re lever à vo lonté . La membrane du tympan est pres
que à fleur de tûte ; l e condui t audit i f est court et 
e n t i è r e m e n t m e m b r a n e u x , la caisse t y m p a n i q u e 
vaste . Les osselets de l 'oreil le m o y e n n e , qui existent 
chez les m a m m i f è r e s , sont ici représentés par u n os 
u n i q u e , po lyédr ique , ayant q u e l q u e re s semblance 
avec le marteau , mais remplaçant en mi>me temps 
l ' e n c l u m e e.t l 'é lr ier . 

Organes de l'olfaction. — Les organes olfactifs sont 
bien moins développés que chez les m a m m i f è r e s . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Il n'y a pas de nez apparent , e t les fosses nasales 
sont pet i tes . Les narines , p lacées d'ordinaire sur 
le maxi l la ire supér ieur , près de la base du bec , se 
présentent sous forme de trous arrondis ou de fentes 
a u x q u e l l e s about issent e x c e p t i o n n e l l e m e n t des con
duits assez longs . Elles sont n u e s ou couvertes soit 
d'un repl i c u t a n é , soit de p l u m e s soyeuses . Il existe 
deux fosses nasales, présentant c h a c u n e trois cornets 
m e m b r a n e u x , cart i lag ineux ou osseux, sur l e sque l s 
se distr ibue l e nerf olfactif. 

Organes de la gustation. — Quelques o iseaux seu l s 
paraissent assez b i en partagés sous le rapport du 
goût ; l eur langue, du moins , paraît p r o p r e à l 'exercice 
de ce sens . Chez la plupart , cet organe est p lus ou 
m o i n s atrophié , court , r u d i m e n t a i r e , ou couvert 
d 'une m e m b r a n e cornée ; chez q u e l q u e s - u n s s eu le 
m e n t , il est l o n g et c h a r n u . En généra l , la l a n g u e , 
chez les o iseaux, serait p lutôt un organe de tact q u e 
d e goût ; e l le sert aussi à l a p r é h e n s i o n des a l i m e n t s . 

Organes du toucher. — Le t o u c h e r paraît t r è s - d é -
ve loppé chez les oiseaux ; l eur peau est r iche en 
nerfs ; l eur l a n g u e , l eur bec couver ls d'une peau 
très-dél icate , concourent souvent aussi à l 'exercice 
de ce sens . 

Système respiratoire et circulatoire. — Les organes 
affectés à la respiration et à la c irculat ion sont très-
parfaits chez les o i seaux. Le cœur {fig. a) a quatre 

Fig. 5. Cœur de la Poule (*). 

cavités : deux orei l let tes et deux ventr icules . 11 est 
construi t sur le munie type que ce lui des m a m m i 
fères, mais les musc le s en sont p lus puissants . De 

(") a, o re i l l e t t e dro i te ; b, v e i n e cave i n f é r i e u r e ; c , v e i n e cave 
s u p é r i e u r e dro i t e ; d, v e i n e cave supér i eure g a u c h e ; e, v e i n e p o r t e , 
à l a q u e l l e un a l a i s s é un l a m b e a u d e f u i e ; v e n t r i c u l e g a u c h e 
fourn i s sant les a r t è r e s p u l m o n a i r e s ; g, h, i, o re i l l e t t e g a u c h e ; k, v e n 
tr icu le g a u c h e ; l, aor te ; m,n, les deux sous c l a v i è r e s . 

c h a q u e cûlé du c œ u r se trouve un p o u m o n , et de 
c h a q u e côté de sa pointe un des deux lobes du foie. 
Les poumons {fig. 0) sont adhérents aux eûtes ; ils 

Fig. 6. Vue générale des réservoirs aériens du Canard, ou
verts par leur partie inférieure, et rapports de ces réser
voirs avec les principaux viscères du tronc (*). 

descendent plus bas q u e chez les m a m m i f è r e s . Le 
diaphragme m a n q u a n t , il n'y a pas de séparation 
en tre les cavités thorac ique e t abdomina le . L'air 
inspiré r e m p l i t n n n - s e u l e m e n t les p o u m o n s , mais 
encore des sacs ou ce l lu l e s a é r i e n n e s , a v e c lesquels 
ces organes c o m m u n i q u e n t d i r e c t e m e n t . De ces ré
servoirs aér iens , dits sacs pleuraux, l'air se répand 
dans tout l e corps j u s q u e dans les os longs , qui , au 
l i e u de canal m é d u l l a i r e , c o m m e chez les m a m 
mifères , présentent à l e u r centre u n réservoir aé
r ien . La trachée est formée d'anneaux osseux, rel iés 
par des parties m e m b r a n e u s e s . Elle présen le deux 
larynx, l 'un i n f é r i e u r , l 'autre supér i eur . Celui-ci, 

[') I , ex trémi té a n t é r i e u r e d e s r é s e r v o i r s c e r v i c a u x ; 2, réservo ir 
t h o r a c i q u e ; 3, r é s e r v o i r d i a p h r a g m a t i q u e a n t é r i e u r ; 4 , r é s e r v o i r 
d i a p h r a g m a t i q u e p o s t é r i e u r ; &, ré servo i r a b d o m i n a l . — a, m e m b r a n e 
c o n s t i t u a n t le réservoir d i a p h r a g m a t i q u e antér ieur; b, m e m b r a n e qui 
c o n s t i t u e le réservo ir d i a p h r a g m a t i q u e p o s t é r i e u r ; c, c o u p e du d ia 
p h r a g m e t h o r a c o - a b d o m i n a l ; d} p r o l o n g e m e n t s o u s - p e c t o r a l du r é 
servo ir t h o r a c i q u e ; e, p é r i c a r d e ; ff, f o i e ; gf g é s i e r ; h, i n t e s t i n s ; 
m, c œ u r ; nn, m u s c l e g r a n d p e c t o r a l c o u p é t r a n s v e r s a l e m e n t u n p e u 
a u - d e s s u s d e s o n i n s e r t i o n à l ' h u m é r u s ; o, c l a v i c u l e a n t é r i e u r e ; 
/ } , c l av i cu le p o s t é r i e u r e du c ô t é droi t , c o u p é e e t r e p o u s s é e au d e h o r s . 
( S a p p e y . ) 
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dont la forme est presque tr iangulaire , se trouve à 

la base de la l a n g u e ; l es cordes vocales en sont cou

vertes de papi l les nerveuses , et leurs bords sont ta 

pissés d'une m e m b r a n e mol l e , m u s c u l e u s e , qui peut 

Fig. 7. Vue générale de l'appai-eil digestif de la Poule (*)• 

obturer c o m p l è t e m e n t l 'ouverture de la. g lotte ; l'c-
piglotte fait défaut. Le larynx infér ieur est à la Iii-

(*) On a e n l e v é les m u s e l é s a b d o m i n a u x a v e c le s t e r n u m , le c œ u r , 
la t r a c h é e , la p l u s g r a n d e part ie du cou e t l a té te , m o i n s la m â 
cho ire i n f é r i e u r e . Cel le-c i a é t é r e n v e r s é e d e c ô t é pour m o n t r e r la 
l a n g u e et l ' arr i ere -buuche avec l ' entrée du l a r y n x . Le l o b e g a u c h e 
du foie, le ven lr i cu le s u c c e n t u n é , le gés i er et la m a s s e i n t e s t i n a l e 

furcation de la trachée , et n'est, en réal i té , qu'une 
di latation des premières b r o n c h e s . Il est divisé en 
deux cavités par u n e sorte d'éperon, résultant de la 
fusion dos parois in ternes des deux bronches ; l es 
bords e n sont m i s e n vibration par le passage de 
l'air, e t i l sert ainsi à. la product ion des sons. De 
c h a q u e côté du larynx infér ieur se trouvent de un à 
cinq m u s c l e s , qui p e u v e n t , par leur contract ion, faire 
varier l e cal ibre du larynx . Ils n e m a n q u e n t totale
m e n t que chez tin très-pet i t n o m b r e d'oiseaux. 
Beaucoup d'autres, tous les oiseaux chanteurs par 
e x e m p l e , en possèdent c inq paires . Des deux côtés 
de la t r a c h é e , sont disposés des m u s c l e s très- longs, 
qui , partant du larynx infér ieur , arrivent q u e l q u e 
fois jusqu'aux orei l les , et qui peuvent , en se con
tractant, d i m i n u e r la h a u t e u r de la t r a c h é e . Chez 
beaucoup d'oiseaux, la trachée n'a pas u n e direc
t ion rect i l igne ; en d'autres termes , e l le n e des
cend pas i m m é d i a t e m e n t du cou dans le thorax, 
m a i s p é n è t r e auparavant dans le bréchet , ou forme 
à la surface des m u s c l e s pectoraux u n e ou plus ieurs 
a n s e s , puis e l le se recourbe en haut , pour p é n é 
trer ensu i te dans la cage thorac ique . 

Appareil digestif. — Les oiseaux diffèrent b e a u 
coup des m a m m i f è r e s sous le rapport des organes 
digestifs {fig.l). Us n'ont, en effet, pas de dents , et 
avalent leurs a l iments sans les broyer. 

Les glandes salivaires existent, mais l ' insalivation 
n'a pas l i eu dans la cavité bucca le . Chez beaucoup , 
l e bol a l imenta ire séjourne d'abord dans u n e dilata
tion de l 'œsophage , lajabot, où il subit u n e p r e m i è r e 
d iges t ion; c h e z d'autres, i l arrive i m m é d i a t e m e n t 
dans l e ventricule succenturié, consistant en u n e di la
tation de l 'autre moi t i é infér ieure de l 'oesophage; 
d i la tat ion qui existe chez tous les o i seaux, et qui 
atteint son plus grand déve loppement chez ceux qui 
n'ont point de jabot ; les parois en sont r iches e n 
g landes , et moins épaisses que ce l les de l'estomac pro
p r e m e n t dit ou gés ier . Celui-ci varie b e a u c o u p : ainsi , 
chez les oiseaux carnivores , i l a ord ina irement des 
parois m i n c e s ; chez ceux qui ont un r é g i m e végé
tal, i l est fortement m u s c u l c u x , et tapissé in tér i eure 
m e n t d'une m e m b r a n e dure, pl issée et r u g u e u s e , 
qui agit à la façon d'une râpe, pour broyer les ali
m e n t s ; son act ion est encore a idée par la présence 

o n t é té d é v i é s à dro i te , afin de faire voir la s u c c e s s i o n d es di f férentes 
part ies du c a n a l a l i m e n t a i r e et de met t re à d é c o u v e r t l 'ovaire et l 'o -
v iduc te . — 1, L a n g u e ; 2 , a r r i è r e - b o u c h e ; 3, p r e m i è r e part ie de 
L ' œ s o p h a j e ; 4 , j a b o t ; 5, d e u x i è m e par t i e de l ' œ s o p h a g e ; 6, ventr i 
c u l e s u c c e n t u r i é ; 7 , g é s i e r ; 8, origini; du d u o d é n u m ; 9, p r e m i è r e 
branche de l 'anse d u o d e n a l e ; 10, d e u x i è m e b r a n c h e de la m ê m e ; 
1 I, or ig ine de la port ion f lottante de l ' intest in grê le ; I 2 , intes t in grê le 
d é p l o y é ; 1 2 f , p o r t i o n t e r m i n a l e de ce t in t e s t in , f lanquée d e c o t é p a r 
les d e u x c œ c u m s (regardée c o m m e l ' a n a l o g u e du c ô l o n d e s m a m m i 
fères) ; 13 , 13, ex trémi té l ibre d e s c œ c u m s ; 14 , p o i n t d ' insert ion de 
Ces deux c u l s - d e - s a c sur le tube intes t inal ; 15, r e c t u m ; 15, c l o a q u e -
17, a n u s ; 18, m é s e n t è r e ; 19 , l o b e g a u c h e d u f o i e ; 20 , l o b e droi t 
du m ê m e ; 2 1 , v é s i c u l e b i l i a i r e ; 22 , po in t d ' insert ion d e s c a n a u x 
p a n c r é a t i q u e s et b i l ia ires ( les d e u x c o n d u i t s p a n c r é a t i q u e s sont l e s 
plus antér i eurs , le canal c h o l é d o q u e ou h é p a t i q u e es t au m i l i e u , l e 
condu i t c y s t i q u e est le p lus p o s t é r i e u r ) ; 23, p a n c r é a s ; face d i a -
phragn ia t iquo du p o u m o n ; 2b, ova ire [en é ta t d 'ar lophie) - , 2 6 . o v i -
d u c t e . [Chauveiàu et Arlo ing . ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de grains de sable et de cai l loux que l 'oiseau avale 
avec sa nourri ture . Le gros intestin, sauf chez l ' a u 
truche , qui en offre des traces, m a n q u e complè te 
m e n t . Le rec tum s'élargit à son ex trémi té inférieure 
pour former le cloaque, où v i e n n e n t s'ouvrir les deux 
uretères, les conduits séminif'ères chez le maie , et 
l es ov iductes chez la f eme l l e . La rate est pet i te ; l e 
pancréas v o l u m i n e u x ; l e foie g r a n u l e u x , et divisé 
e n plus ieurs lobes ; son v o l u m e est cons idérable , 

.ainsi que ce lu i de la vés icu le bi l ia ire . Les reins sont 
longs , larges et l obu les . 

Appareil génital. — P e n d a n t la pér iode de la re
product ion, l 'appareil gén i ta l , c h e z l e m a i e , est extrê
m e m e n t t u r g e s c e n t ; il est réduit , après les amours , 
à de pel i ts g l o m é r u l e s à pe ine vis ibles . 

L'ovaire est en forme de grappe ; i l est s i tué au-
dessus du re in , et formé de corpuscules arrondis, 
de v o l u m e fort différent, q u e l'on compte par c e n 
ta ines , m a i s dont le n o m b r e , p a r l e fait, e s t i n c a l c u 
lable . L'ovaire subit , se lon les saisons, des alterna
tives d'expansion et de décro issance . L'oviducte est 
long et v o l u m i n e u x : il présente deux ouver tures , 
l 'une dans le c loaque , l 'autre dans la cavité abdomi
n a l e . 

Téguments; plumes. — La peau des oiseaux est 
e s sen t i e l l ement formée des m ê m e s é l é m e n t s que 
ce l le des m a m m i f è r e s . On y dis t ingue trois couches : 
l ' ép idorme, la réseau m u q u e u x , et le d e r m e , L'épi-

derme est m i n c e , très-pl issé ; i l s'épaissit sur les 
tarses et les doigts pour y former dos écai l les c o r n é e s ; 
s u r l e bec , il prend aussi la consis tance de la corne . Le 
derme est variable ; très-mince chez q u e l q u e s o i seaux, 
i l est épais et résistant chez d'autres. Il est toujours 
très-riche en nerfs et en vaisseaux, et saface in terne 
couvre souvent u n e c o u c h e graisseuse très-épaisse. 
Les plumes se déve loppent dans des e n f o n c e m e n t s 
de la peau , à l ' intér ieur d'un fol l icule , qui en ren
f e r m e u n second , plus dél icat , contenant u n l iqu ide 
gé la t ineux et des vaisseaux sanguins ; entre les deux 
fol l icules se trouve u n e substance p u l p e u s e , f ine
m e n t granu leuse . « Le s o m m e t du fol l icule ex terne 
dit Giebel, s'ouvre, et la po inte des barbes de la 
p l u m e apparaît ; b ientôt se m o n t r e u n e saillie 
plus prononcée , l 'extrémité de la t ige , qui porte les 
autres saillies ; l ' intérieur en est encore clair et dé
pourvu de m o e l l e . La c o u c h e g r a n u l e u s e du fol l icule 
disparait a lors , et fournit les matér iaux nécessaires 
au d é v e l o p p e m e n t de la p l u m e . » Les p l u m e s sont 
des product ions du m ê m e ordre que les poi l s , l es 
p iquants , les écai l les des mainmil'ères ; e l les varient 
beaucoup suivant les espèces , et suivant les rég ions 
du corps du m ê m e oiseau. On dis t ingue sur chaque 
p l u m e la t ige et les barbes, et, dans la p r e m i è r e , la 
t ige proprement dite et le l u b e . Celui -c i est la parité 
de la p l u m e qu'embrasse l e d e r m e ; il est rond, 
creux , t ransparent ; e x t é r i e u r e m e n t , i l d e v i e n t qua-
drangula ire . II est rempl i d'une m o e l l e c e l l u l e u s c , et 
renferme u n e série de ce l lu les i m b r i q u é e s , e n forme 
de cornets , qui lui apportent les sucs nutrit i fs . La 

face supér ieure de la tige est b o m b é e , et couverte 
d'une masse l i sse , cornée ; la face inférieure est plus 
p lane , et divisée par u n si l lon long i tudina l . Le long 
d e l à tige, sont disposées , sur deux l ignes , les barbes, 
consistant en de m i n c e s l a m e l l e s cornées , qui sont 
dir igées o b l i q u e m e n t de dedans e n dehors , et le 
long du bord supér ieur desque l l e s s ' implanlenl des 
fibrilles disposées sur deux rangs . Celles-ci , à l eur 
tour, portent des appendices ana logues , et la p l u m e 
se trouve ainsi const i tuée . On dist ingue les p l u m e s 
proprement dites du duvet . Parmi les premières , on 
reconnaît les p l u m e s du tronc, les p e n n e s et les 
tectrices ou couverture des a i l e s e t d e l a q u e u e ( / / / / . 8 ) . 

Les p e n n e s des ailes ou rémiges se divisent encore 
en p e n n e s de la m a i n , de l'avant bras et du bras. 
En n e tenant pas c o m p t e du petit faisceau de p lu 
m e s qui s ' implantent sur le p o u c e , et qu'on n o m m e 
pennes polliciales, la main porte d'ordinaire dix g r a n 
des p e n n e s ou r é m i g e s de premier ordre, rémiges 

primaires; le n o m b r e des p e n n e s de l 'avant-bras, ou 
rémiges de second ordre , rémiges secondaires, est très-
variable et se décompose chez u n certain n o m b r e 
d'oiseaux en deux séries cont inues , niais dist incles . 
La q u e u e a g é n é r a l e m e n t douze p e n n e s , rare
m e n t m o i n s , plus souvent davantage . Ces p e n n e s 
ont reçu l e n o m de rectrices parce que c'est par 
e l les que l 'oiseau se dirige dans son vol. 

En généra l , l e s p l u m e s d u t r o n e n e s o n t pas réparties 
partout é g a l e m e n t , mais plutôt par rég ions , et n e 
sont implantées que Suivant certa ines l ignes étroites , 
d iversement disposées se lon les e s p è c e s ; i l en résulte 
que la p lus grande é t e n d u e du corps est n u e . Les 
oiseaux dont les p l u m e s sont é g a l e m e n t distribuées 
sur toute la surface du corps sont incapables de vo
ler. Les p l u m e s du tronc sont i m b r i q u é e s c o m m e 
les tui les d'un t o i t ; les p e n n e s des ai les et de la 
q u e u e sont disposées en éventa i l ; les tectrices re 
couvrent ce l les -c i d'avant en arrière. On lea divise 
e n tectrices supér ieures et infér ieures de l'aile, ou 
sus- et sous-alaires , et tectrices supér ieures et in
férieures de la q u e u e , ou sus- et -sous-caudales. 
Les p l u m e s , qui const i tuent le duvet, ont des barbes 
p lus lâches , p lus flexibles, à fibrilles moins serrées . 
Aux différences de colorat ion des p l u m e s se rattache 
souvent aussi u n e différence de conformation ; u n e 
m ê m e p l u m e , qui présente diverses cou leurs , peut 
être d iver sement cons tru i te , su ivant les endroits . 
La cou leur tient mo ins , en effet, à la te in le brû le 
de la p l u m e , qu'à la m a n i è r e dont e l l e réfléchit la 
l u m i è r e . 

M o u v e m e n t s . — Chez les o i seaux, vivre et se 
mouvo ir , c'est tout u n . L'oiseau est en m o u v e m e n t 
c o n t i n u e l ; son c œ u r bat plus v i te , son sang c ircu le 
plus rap idement , ses m e m b r e s paraissent p lus arti
cu l é s , plus sol ides que c e u x des m a m m i f è r e s . Le 
m o u v e m e n t est pour l 'oiseau une nécess i té ; pour le 
m a m m i f è r e , ce n'est qu 'un m o y e n . Celui-ci ne s em
ble jouir de la vie q u e quand il est c o u c h é e t qu'il 
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se trouve p l o n g é au m o i n s dans u n d e m i - s o m m e i l . 
Un l iomrne paresseux , é t e n d u dans cet état ; u n 
ch ien c o u c h é sur le dos , u n chat reposant sur u n 
mol ore i l ler , u n b œ u f r u m i n a n t , en fournissent des 
exemples . Un parei l do/ce far nitnte ne se remarque 
pas chez les o i seaux, au plus chez les vautours . Les 
oiseaux son! des ë t r e s a m o u v e m e n t ; les m a m m i f è r e s 
sont des êtres à sensat ion. 

On ne p e u t cependant pas dire que les m o u v e 
ments des m a m m i f è r e s soient bornés . Ils m a r c h e n t , 
courent , sautent , g r i m p e n t , vo lent , nagent , p lon
gent c o m m e les o i seaux . Mais la masse domine , l eur 
poids les ret ient ; q u e l q u e rapides qu'ils puissent 
être, les oiseaux les surpassent . .Viême les oiseaux 
coureurs , l 'autruche et le casoar, r ival isent de vi
tesse avec le cheval le p lus rapide, l 'anti lope le plus 
agile. La grue , si l en te , r ival iserait avec le cheval de 
course ; le p igeon m e s s a g e r i e dépasse de beaucoup : 
il parcourt dans l e m ê m e temps i ! 9 k i lomètres , c'est-

(*l A , type d'aile s u r - a h u e ( B é c a s s e a u ) . Les couver tures supé 
rieures ont é té e n l e v é e s pour m o n t r e r l 'at tache de s r é m i g e s à la 
n n i n , à l 'avant -bras et au c o u d e . — 1, p e n n e s du p o u c e : 2, p e n n e s 
de la m a i n (primaires) ; 3, p e n n e s de l ' avant -bras (secondaires) ; 
4, p e n n e s d u coude ; 5, fa i s ceau rie p l u m e s humer . î l e s . — B , type d'aile 
s u b - n b t u s e (Oeai ; . — L e s chi f fres t ' 7 s!', 3 ' sont affectés aux m ê m e s 
part ies que d a n s la f igure p r é c é d e n t e . - a, a, g r a n d e s c o u v e r t u r e s 
supér ieures de l 'a i le ; Z», c o u v e r t u r e s m o y e n n e s ; e, pe t i tes c o u v e r t u r e s . 
— 0 , q u e u e d e T r a q u e t (Stapa^in) : 6, pa ire m é d i a n e ou interne ; 
ee , paire Latérale ou e x t e r n e ; / ' , /', p a i r e s i n t e r m é d i a i r e s ; g, s u s - c a u 
dales on couver tures s u p é r i e u r e s . 

BLTLOLM. 

à-dire u n espace plus que double . Et quand u n m a m 
mifère veut s'essayer a égaler la gent a i l ée , i l m c n l r e 
c o m b i e n il lui est i n f é r i e u r : — la chauve-souris est 
la caricature de l 'o i seau. 

Les m o u v e m e n t s volontaires des o i seaux sont p lus 
rapides , plus soutenus que ceux des autres a n i m a u x , 
leurs m u s c l e s étant p lus forts, p lus v igoureux , p lus 
excitables , leurs contract ions plus énerg iques . Ils 
s e m b l e n t infat igables . 

Vol. — L e vol est l e mode de progress ion qui les 
caractérise . Tous les autres an imaux volt igent ou tour
bi l lonnent dans l'air ; seuls , les oiseaux vo lent . Ils 
doivent cela À la disposit ion de l eurs a i les . Les p l u 
m e s en sont i m b r i q u é e s À la façon des tui les d'un 
toit, et recourbées de m a n i è r e à donner à l 'aile u n e 
forme voûtée [fig. 9j . Quand l'aile s 'é lève, l e s p e n 
nes s 'écartent , et l'air peut passer au t ravers ; q u a n d 
el le s'abaisse, les p e n n e s se. resserrent les unes 
contre les autres et opposent a l'air u n e rés is tance 
cons idérable . A c h a q u e coup d'aile, l 'oiseau s'é
lève ; et c o m m e son bras se m e u t à la fois de haut 
on bas et d'avant e n arrière, il est poussé en avant . 
A l'aide d'un apparei l fort i n g é n i e u x (fig. 10 et 11), 
inscrivant tous les m o u v e m e n t s d'un oiseau au vol, 
M. Marey (1) a constaté e x p é r i m e n t a l e m e n t que la 

(1) Marey, Du vol drs oiseaux (Reiuie des cours srientif. 
Paris, 1BC9, N°» 41 ET M ) . 
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Fig. 9. Schéma da vol (*). 

force qui soutient et dirige cet oiseau dans l'espace, 
se crée tout entière pendant l'abaissement du bras, 
cl que l 'extrémité de l'aile, dans les mouvements de 
translation, décrit une série de courbes continues 

(fig. i'1 et <3). En appliquant à. diverses espèces cet 
appareil, dans le but de savoir quelle est la fié-
quenoe des battements de l 'organe du vol, M. Mn-
rcy a vu que le moineau avait treize évolutions d'aile 

par seconde, le canard sauvage, 9 , le pigeon 8, l'ef
fraie 5, la buse 3 ; et que, contrairement à l'opinion 
émise par certains observateurs, la durée de l'abais-

(*) c, Centre fixe a u t o u r d u q u e l s ' e x é c u t e le m o u v e m e n t (cavité 
g l e n o i d e ) ; eh, h u m é r u s ; lim, l ' avant -bras ; mn, m a i n g a r n i e de sea 
t iennes ou r é m i g e s . (Giraud-Teulon , Principes de mécanique anvnnle. 

î ' a r i s . 1 8 5 8 . ) -

sèment de l'aile est plus longue, en général, que celle 
de l'élévation. Les coups d'aile se suivent, tantôt 
lents, lanlôt pressés; le bord antérieur est tantôt 
élevé, tantôt abaissé, suivant que l'oiseau vole vite 
ou lentement, qu'il piano, qu'il décrit des cercles ; 
il les ferme complètement, lorsqu'il veut se préci
piter sur le sol. La voussure de l'aile indique que 
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Fig. 11. Busa volant avec l'appareil qui signale les mouvements décrits par l'extrémité de son aile. 
(Marey, Revue des cours scientifiques.) 

l 'oiseau doit voler contre l e vent : l e courant d'air, i e l le ; tandis q u e ce lui qui v ient par derrière e n d is -

qui la frappe par devant , la soulève et l 'oiseau avec I socie les p l u m e s , les rabat, et g è n e cons idérable-

Fig. 12. Parcours de la pointe do l'aile à chaque mouvement du vol. (Marey, Revue des cours scientifiques.) 

ment la progress ion . La q u e u e sert de gouverna i l I bas, pour s'abaisser ; do côté, pour se détourner . La 

à l'oiseau : pour s 'é lever , i l la dir ige en haut ; e n I rapidité du vol , sa nature , son type, varient a v e a la 

Fjg, 13. Ellipse tracée par une verge de Wheatstone sur un cylindre tournant. (Marey, Revue des cours scientifiques.) 

conformation de l'aile et de tout le p l u m a g e . Des ailes 

longues , m i n c e s , po intues (ailes sur-aiguës , fig.8,A.\ 

aiguës, sub-aiguës) , à p e n n e s résistantes, et des p l u m e s 

courtes p e r m e t t e n t u n vol rapide ; avec des ai les 

courtes , larges , m o u s s e s (ailes sub-obtuses , obtuses , 

sur-obtuses , fig. <S, B) , u n p l u m a g e lâche , le vol n e 

peut être que l ent . Une q u e u e l o n g u e et large per

m e t des c h a n g e m e n t s brusques de d irec t ion; avec 

des ailes grandes , larges , arrondies , l 'oiseau peut 

planer sans trop d'efforts, l in volant, u n oiseau avance 

p lus rap idement que n' importe quel autre an imal , 

et sout ient son a l lure p l u s l o n g t e m p s . i l accompli t 
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des choses qui nous s e m b l e n t incompréhens ib l e s . 
En que lques jours, i l parcourt des mi l l i ers de l i eues ; 
en que lques h e u r e s i l franchit une m e r . I.e p igeon 
messager , d'après Pietro dél ia Valle, fait e n un jour 
plus de c h e m i n que n'en peut faire u n h o m m e 
à p i e d . On rapporte qu'un faucon de Henri I I , s'é-
tant e m p o r t é après u n e outarde canepe t i ère , à F o n 
ta ineb leau , fut pris l e l e n d e m a i n à Malte, et qu'un 
autre faucon, envoyé au duc de P a r m e , revint d'An
dalous ie à l'île de Ténériffe en lf> h e u r e s , ce qui 
fait un trajet de 230 l i eues . Les o iseaux voyageurs 
volent des journées ent ières , sans se reposer ; on en 
voit qui planent durant p lus ieurs heures e n jouant 
dans les airs, et il faut' des c irconstances plus que 
défavorables pour les épu i ser . L'oiseau s emble voler 
avec la m ê m e faci l i té à toutes les hauteurs , quel les 
q u e so ient l es différences d e l à press ion atmosphér i 
que et du degré de force à dép loyer . Près du s o m m e t 
du Cbimborazo , Humboldt a vu un condor p laner 
au-dessus de lui à u n e h a u t e u r i n c o m m e n s u r a b l e ; 
il ne paraissait qu'un point noir sur l'azur du ciel ; 
il semblai t se mouvoir avec autant de facilité que 
dans les régions les plus basses. Ce n'est cependant 
pas toujours là l e cas : des aéronautes ont lâché des 
p igeons à de grandes hauteurs , et ont v u q u e le vol 
de ces oiseaux était b ien plus incerta in que près 
du sol. 

Tantôt l'oiseau p lane t r a n q u i l l e m e n t ; tantôt il 
s'élance c o m m e u n e flèche ; tantôt il se berce , se 
j o u e ; tantôt il gl isse , i l file, il court , i l traverse l'air 
avec la rapidité de l a p e n s é e ; tantôt i l se p r o m è n e 
l e n t e m e n t , d o u c e m e n t ; l es flots de l ' é ther s'agitenL 
au-dessous de l u i ; on n'entend a u c u n bruit , pas 
m ê m e le plus l é g e r ; m a i n t e n a n t , ce sont des coups 
d'aile précipités ; à u n autre m o m e n t on n'aper
çoit pas le m o i n d r e m o u v e m e n t ; l 'o iseau s'élève à 
des hauteurs que l ' h o m m e peut à. pe ine concevoir , 
ou b ien il s'abaisse jusqu'à la surface des vagues', 
dont l ' é cume vient moui l l er son p l u m a g e . Quelque 
varié qu'il soit, l e vol est toujours le vol . Les organes 
qui servent à l ' exécuter , nous les n o m m o n s ailes ; 

c'est de ces ai les qtfe l ' imag inat i en des artistes s'est 
plu à orner les â m e s b i e n h e u r e u s e s ; de la m e m b r a n e 
al i forme des chauves -sour i s e l le a fait l'attribut du 
diable, la p lus déplorable i n v e n t i o n d'un cerveau 
malade . La vie noc turne de la chauve-sour i s a pu 
prê tera ce l te fab le ; la forme, l 'aspect de la membrane, 
al i forme y ont aussi contr ibué . Cet apparei l a été 
donné à l 'ange précipité dans les profondeurs de 
l 'abîme ; au messager du c ie l on a d o n n é les a i l e s ; 
c'est u n symbole où , une fois au moins , l ' imagina
tion artist ique s'est rapproché de la vérité . L'oiseau 
seul est l ibre de l i ens terrestres; l e m a m m i f è r e , 
malgré ses ai les , reste at taché à la terre . 

Encore u n e chose à ajouter : l 'oiseau de haut vol, 
qui appart ient à l'air, en se débarrassant des l i ens 
lerrestres , est d e v e n u é tranger à lu t e r r e . 

Marche. — En généra l , les o iseaux de haut vol m a r 
chent mal ; cependant les except ions sont assez n o m 

breuses . Leur m o d e de progress ion sur l e sol varie : 
les uns c o u r e n t ; les autres trot tent , sautent , sauti l 
lent , m a r c h e n t ; d'autres enfin ne font que se traîner 
m a l a d r o i t e m e n t . Leur a l lure diffère toujours b e a u 
coup de la m a r c h e de l ' h o m m e ; si l 'on excepte que l 
ques espèces aquat iques , qui rampent en q u e l q u e 
sorte, tous les oiseaux m a r c h e n t sur leurs doigts . 
Ceux dont l e centre de gravité se trouve au m i l i e u 
du corps, sont ceux qui m a r c h e n t , s inon le plus v i te , 
du moins le m i e u x ; ceux à grandes pattes m a r c h e n t 
b i e n , à pas m e s u r é s ; ceux à courtes pattes m a r c h e n t 
mal , saut i l l ent ; ceux dont les pattes sont de l o n g u e u r 
m o y e n n e vont t r è s - v i t e , et courent plus qu'ils ne 
m a r c h e n t . Tous ceux dont la t e n u e est roide, se 
m e u v e n t l o u r d e m e n t et m a l a d r o i t e m e n t ; i l en est 
de m ê m e de ceux dont les pattes sont insérées très-
e n arrière, et qui ont le corps p e n c h é en avant. A 
c h a q u e pas, ces derniers surtout sont obl igés d' im
pr imer à tout l eur corps u n m o u v e m e n t de rotation. 
Quelques o iseaux de haut vol ne peuvent pas mar
cher ; d'autres, qui n a g e n t a d m i r a b l e m e n t , ne font 
que gl isser, que ramper à la Surface du sol . P lu
sieurs se servent encore de leurs ai les pour courir 
plus r a p i d e m e n t . 

Natation et action deplonger. — Beaucoup d'oiseaux 
se m e u v e n t dans l 'eau avec rapidité , nagent et plon
gent à m e r v e i l l e . Tout oiseau je té à l 'eau, sait nager, 
et les pa lmipèdes ne sont pas seuls doués de cette fa
cul té . Chez les espèces terrestres , c o m m e chez les es 
pèces aquat iques , les p l u m e s sont serrées les unes 
contre les autres , et couvertes d'un épais endui t h u i 
l eux , qui les e m p ê c h e de se moui l l er . Un pa lmipède 
se ma in t i en t sans a u c u n effort en équi l ibre à la sur
face de l ' e a u ; les m o u v e m e n t s de ses pattes sont un i 
q u e m e n t dest inés à l e faire progresser. Pour nager, il 
repl ie la m e m b r a n e qui unit ses doigts , f léchit les 
pattes e n avant ,pu i s étale sa p a l m a t u r e et é tend brus
q u e m e n t le pied en repoussant l 'eau. Lorsque rien 
n e le presse, il n'agite qu'une, patte après l ' autre ; 
dans le cas contraire , i l les é tend et les fléchit 
toutes deux en m ê m e t e m p s . Pour gouverner , il 
porte u n e patte en arrière , les doigts écartés et se 
serl de l 'autre c o m m e d'une rame, i l eaucoup 
d'oiseaux p e u v e n t p longer . Il en est qui n a g e n t 
m i e u x entre deux eaux qu'à la surface, et qui riva
l isent alors de vitesse a v e c les poissons ; d'autres n e 
p e u v e n t p l o n g e r qu'en se laissant tomber à l'eau 
d'une cer la ine h a u t e u r . Les p r e m i e r s seuls sont les 
véri tables p l o n g e u r s ; seuls , i ls peuvent s ' enfoncera 
volonté dans l 'eau, y c h e r c h e r leur p r o i e , rester 
l o n g t e m p s s u b m e r g é s ; les seconds n e p l o n g e n t q u ' e n -
trainés par la v i tesse acquise , et c'est contre l eur vo
lonté qu'ils r e v i e n n e n t à la s u r f a c e ; ils ne peuvent 
saisir que la proie qu'ils ont v i sée . Les p longeurs ont 
des ailes courtes ; les autres ont néces sa i rement des 
ailes l o n g u e s , v o l e n t l e p lus o r d i n a i r e m e n t e l ne plon
gent qu 'acc idente l l ement . Dans u n e seu le famil le , 
dans ce l l e des procel laridés , la faculté de voler et 
ce l l e de p longer se trouvent réunies jusqu'à uu eer -
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tain point . Les -véritables p l o n g e u r s se servent sur
tout de leur q u e u e et de leurs pattes ; les autres , de 
l eurs a i les . La profondeur à l aque l l e ils descendent , 
la vitesse avec l a q u e l l e i ls se m e u v e n t , le temps 
qu'ils d e m e u r e n t sous l 'eau, varient cons idérable 
m e n t . Les eiders peuvent y rester sept m i n u t e s , et, 
d'après Holhoel l , p longer jusqu'à u n e profondeur de 
soixante-cinq brasses (à plus de 100 mètres) ; mais la 
plupart des oiseaux n e sont pas aussi b i en doués , et 
g é n é r a l e m e n t , ils reparaissent à. la surface au bout 
•de trois m i n u t e s . Quelques espèces aquat iques n o n -
seu lement p longent et nagent , m a i s courent e n c o r e 
au fond de l 'eau. 

Action de grimper. — Beaucoup d'oiseaux g r i m 
pent . Ils se servent à cet effet de l eurs pat les , et 
s'aident souvent de l eur bec , de leur q u e u e , q u e l 
quefois aussi de leurs a i l e s . Sous le rapport de la 
perfection de ce t l e a l lure , les extrêmes p e u v e n t 
être représentés , d'un côté, par les perroquets , qui 
se suspendent à u n e b r a n c h e par le bec et se s o u l è 
vent ensu i te ; de l 'autre, par les pics , qui n e se ser 
vent que de leurs pattes et de leur q u e u e . Certains 
oiseaux volettent plus qu'ils ne gr impent ; ils sail
lent en volant du point qu'ils o c c u p e n t , sur un 
point p lus é l evé , cl s'y accrochent ; c'est ainsi que 
gr impe le t i chodrome é c h e l e l t e . Presque tous les 
gr impeurs ne progressent que de bas en haut , et se 
t iennent sur la face supér i eure de la branche ; que l 
ques -uns p e u v e n t descendre le l o n g des troncs d'ar
bres, la lê.te la p r e m i è r e , ou se. tenir à la face infé
rieure des branches . Il n e faut pas cependant croire 
que, dans ce l te a l lure m ê m e , les oiseaux l ' empor
tent sur les m a m m i f è r e s , au moins en un point . Un 
écureui l court p lus vite, en m o n t a n t a u n e b r a n c h e 
qu'un pic, mais il ne descend pas c o m m e lui le l ong 
du tronc, la tête la p r e m i è r e ; que lques lézards, l es 
jeekos n o t a m m e n t , seuls , p e u v e n t rival iser e n cela 
avec cet o i seau . 

M o u v e m e n t * i n t e r n e s . — Nutrition. — A u c u n ani
mal n'a u n e nutr i t ion aussi ael ive , u n sang aussi c h a u d 
que les oiseaux : l 'une, d'ai l leurs, est la conséquence 
de l 'autre. L'augmentat ion de la faculté respiratoire, 
est la cause de l'activité plus grande des o i seaux. Ils 
inspirent u n e quantité d'air beaucoup plus considé
rable que les autres an imaux; l eurs organes sont e n 
contact, n o n - s e u l e m e n t avec l'air renfermé dans u n e 
combinaison c h i m i q u e , mais encore avec l'air e n n a 
ture ; car, c o m m e je l'ai dit , ce n e sont pas s e u 
l e m e n t les p o u m o n s qui en sont rempl i s , mais e n 
core les sacs aér iens , les canaux médul la ires des os, 
les ce l lu l e s osseuses, et quelquefois certaines c e l l u l e s 
cutanées . Le sang peut donc absorber des quanl i l é s 
considérables d 'oxygène ; les combust ions in t imes 
sont plus rapides, plus in tenses , la c irculat ion p lus 
act ivée. D'un autre cOlé, l es artères et les ve ines sont 
plus fortes, le sang est p lus rouge , p lus r i che e n 
globules que chez l e s autres ver tébrés . C o m m e c o n 
séquence nécessa ire , la vitalité de ces a n i m a u x 

est p lus considérable , et , par cela m ê m e qu'ils dé" 
p e n s e n t plus de force, l eur digest ion doit être p lus 
ac t ive . 

On peut affirmer que les o iseaux absorbent pro
p o r t i o n n e l l e m e n t p lus do nourr i ture que les aukres 
a n i m a u x . Beaucoup m a n g e n t c o n t i n u e l l e m e n t ; l es 
insect ivores p r e n n e n t c h a q u e jour une quant i té d'a
l iments éga le à deux ou trois fois l e poids de l eur 
corps . L B S carnivores n e m a n g e n t guère que l e 
s ix ième de l eur poids , et ceux qui se nourr issent de 
substances végéta les , qu'une quant i té égale ;ï l e u r 
poids ; mais ces rapports sont encore b ien plus é le 
vés que ceux que nous observons chez les m a m m i 
fères . 

Les a l iments arrivent d'abord dans le jabot ou 
dans le ventr icu le succen lur i é , et y subissent u n e 
digest ion préalable ; i ls passent ensui te dans l ' es to
m a c , où ils sont c o m p l è t e m e n t d igérés , ou broyés 
c o m m e par u n e m e u l e . Beaucoup d'oiseaux rempl i s 
sent tout l eur œ s o p h a g e de nourr i ture ; d'autres e n 
gorgent l eur jabot, au point de lui faire prendre 
l 'apparence d'une véri table t u m e u r . Les rapaces 
digèrent des os ; les grands oiseaux granivores ava
lent des morceaux de for, qui , sous l'action c o n t i n u e 
de l 'estomac, finissent par perdre c o m p l è t e m e n t l e u r 
forme pr imit ive , et i ls gardent des s e m a i n e s ent ières 
des substances indiges t ib les , avant de les r é g u r g i 
ter. Grâce à. l'activité de leurs fonctions nutr i t ives , 
quand les oiseaux ont a b o n d a m m e n t à m a n g e r , 
u n e épaisse couche de graisse se dépose sous l e u r s 
t é g u m e n t s ; mais que lques jours d'abst inence suffi
sent pour la faire disparaître. Cependant , les oi
seaux supportent m i e u x la faim que les m a m m i 
fères, que la taupe n o t a m m e n t , qui m e u r t après u n 
j e û n e de q u e l q u e s h e u r e s s e u l e m e n t . 

Respiration. — Clie.z u n oiseau de m ê m e tail le 
qu'un m a m m i f è r e , les m o u v e m e n t s respiratoires sont 
plus fréquents , ce qui concorde avec la t e m p é r a t u r e , 
qui est de 2 degrés p lus é l evée chez le p r e m i e r . 
J'ai r e m a r q u é que les a lc idés , m ê m e blessés, n e 
restaient jamais p lus de trois m i n u t e s sous l 'eau : 
l'eider pourrait , d i t -on, p l o n g e r pendant sept m i 
nutes , mais je ne l'ai pas vu . Toujours est-i l , que les 
o'seaux qui d s m e u r e n t plus de quatre m i n u t e s . s o u s 
l'eau sont épuisés quand ils r e v i e n n e n t à la surface, 
et sont asphyxiés quand , arrêtés sous l 'eau au m o 
m e n t où ils s 'élèvent pour ven ir respirer, on les y 
maint i ent encore u n e m i n u t e . 

Voix. — Si nous comparons , sous ce rapport, l es 
m a m m i f è r e s avec les o iseaux, nous serons d'abord 
frappés du ,peu de souplesse de la voix des pre 
miers! L ' h o m m e seul a u n e voix p lus é t e n d u e q u e 
les o i seaux, et cette voix est m ê m e si parfaite, si c a 
ractér i s t ique , qu'on y a eu égard pour faire d u 
g e n r e h u m a i n u n e classe ;i part . La parole est pour 
l ' h o m m e u n tel avantage , q u e l'on c o m p r e n d que 
cette idée ait pu se produire . L ' h o m m e surpasse l'oi
seau c h a n t e u r , et i l est l e seul de tous les m a m m i 
fères dont la voix no soit pas désagréable à l 'orei l le . 
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Les o iseaux sont donc a d m i r a b l e m e n t doués sous 
le rapport de la voix. Beaucoup n e font e n t e n d r e 
que q u e l q u e s notes , ou des sons criards et dés
agréables ; mais la p lupart ont u n e voix ex trême
m e n t r i che et f lexible : a u c u n n'est c o m p l è t e m e n t 
m u e t . Us ont u n l a n g a g e assez r i c h e , u n chant 
fort agréable . Suivant les c irconstances , i ls font en
tendre des sons que l'on peut , sans exagérat ion, re 
garder c o m m e autant de m o t s , et qui sont c o m 
préhens ib le s , n o n - s e u l e m e n t pour l eurs s emblab le s , 
mais encore pour l 'observateur attentif. Us s'appel
lent , i ls mani fes tent l eur jo ie ou l eur a m o u r , se 
provoquent au combat , r é c l a m e n t des secours , se 
p r é v i e n n e n t d e l 'approche d'un danger , e n u n mot , 
se c o m m u n i q u e n t mi l l e choses . Leurs parei ls et 
m ê m e les oiseaux moins b i e n doués , savent ce q u e 
te ls sons v e u l e n t dire . Tous les pet i ls o iseaux sont 
attentifs à l 'avert i ssement d o n n é par les grands oi
seaux de marais ; les é t o u r n e a u x et les autres oiseaux 
des c h a m p s , à c e u x donnés par les cornei l l es ; le cri 
d'angoisse d'un m e r l e m e t en évei l toute la popula
t ion a i lée de la forêt. Les p lus vigi lants servent de 
s en t ine l l e s à tous les autres . 

Pendant l e t emps des a m o u r s , les o i seaux s'entre
t i ennent entre eux ; i ls causent , ils bavardent , sou
vent du ton le p lus a imab le . Je n e ferai qu 'une c o m 
paraison entre les o iseaux et les m a m m i f è r e s . L'a
m o u r évei l le chez les premiers des chants dé l ic ieux, 
qui c h a r m e n t notre c œ u r ; il produit chez les se 
conds des sons qui brisent notre o r e i l l e . Quel le diffé
rence entre le chant d'amour du rossignol et ce lu i d u 
chat ! Chez celui-c i , ce sont des sons brisés , dénaturés , 
défigurés ; c h a q u e son reçoit u n t imbre plaint i f et 
déchirant ; c h e z ce lu i - là , c'est u n e m u s i q u e , c'est l e 
chant d'amour le plus dé l i c i eux . Les chants a m o u 
reux du chat ravissent les chattes , mais m e t t e n t 
l ' h o m m e e n fureur ; ceux du rossignol , n e sont qu'un 
soupir, ce soupir n'est que de l 'amour . L ' h o m m e 
l u i - m ê m e n e sait parer son a m o u r de ce q u e l'a
m o u r évei l le chez les o i s eaux; toujours est - i l qu'il 
ne peut ê tre comparé au rossignol , et c o m m e l'a dit 
Kiïckert : « Que que lqu 'un a i m e , et qu'il fasse à au
trui la conf idence d'un a m o u r , i l e n n u i e r a , à m o i n s 
qu'i l ne soit poète . » L'oiseau qui parle de sou a m o u r 
n'est jamais e n n u y e u x ; les sons les p lus r a u q u e s 
m ê m e s sont sonores et agréab les . La m è r e n'est pas 
m o i n s tendre à l 'égard de ses pe t i t s . Les u n s parlent 
et se r é p o n d e n t ; les autres répè tent des m o t s , des 
phrases qui sont l 'expression de leurs sent iments .Te l s 
sont les o iseaux chanteurs , l es favoris de la créat ion, 
c e u x de tous les o iseaux qui ont le p lus captivé notre 
ami t i é . Tant qu'i l ne s'agit que des choses c o m m u n e s 
de la vie , les o iseaux des deux sexes bavardent é g a 
l e m e n t ; ma i s , s eu l , l e m â l e est capable de chanter ; 
très -rarement , la femel le arrive à répéter q u e l q u e s 
a irs . 

Chez tous les o iseaux c h a n t e u r s , les m u s c l e s du 
larynx in fér ieur sont à p e u près é g a l e m e n t d é v e 
loppés ; m a i s tous n e sont pas capables de produire 

les m ê m e s sons . Chaque espèce a son intonat ion 
part icul ière , u n e é t endue de voix spéc ia le . Chacune 
a ses airs propres, dont les notes diffèrent de t imbre , 
d 'ampleur e t de f o r c e ; ce l l e -c i n'a que q u e l q u e s 
notes , ce l l e là. peut parcourir p lus ieurs octaves . Les 
notes diffèrent entre e l les d'une t ierce ou d'une 
qu inte . Certains o i seaux , c o m m e le pinson ou le ros
signol , répètent divers airs, n e t t e m e n t définis ; d'au-
Ires, c o m m e l 'alouette ou le bouvreui l , font e n t e n d r e 
des notes qui c h a n g e n t à tout instant . Chaque oi
seau chanteur peut d'ailleurs varier son chaut d 'une 
m a n i è r e cons idérable , et c'est là ce qui nous i m 
press ionne si p u i s s a m m e n t . La local i té exerce aussi 
son in f luence : dans la m o n t a g n e , le m ê m e oiseau 
c h a n t e a u t r e m e n t que dans la p la ine . Les différences 
n e sont c e p e n d a n t sens ibles , l e p lus souvent , q u e 
pour l 'oreil le d'un connaisseur . Un bon c h a n t e u r 
peut former d'excel lents é l è v e s ; u n m a u v a i s , par 
contre , p e u t gâter des ind iv idus très-bien doués . Les 
j e u n e s apprennent des v i eux à chanter , s e u l e m e n t 
ils e n p r e n n e n t les défauts p lus fac i lement que les 
qualités . Il e n est qu i n e se contentent pas du c h a n t 
propre à l e u r espèce , mais qui i m i t e n t et répètent 
ce lu i des autres o i seaux e t tous les bruits qu'ils e n 
t endent . Ce sont les moqueurs, c o m m e on les appe l le 
souvent , mais à tort. Les oiseaux chanteurs habi tent 
toutes les rég ions d e la terre, ils sont n o m b r e u x 
surtout dans la zone t e m p é r é e . 

S e u i . — Nous avons déjà dit q u e tous les serjs 
é ta ient déve loppés chez les o iseaux : nous avons pu 
tirer cet te conc lus ion du s imple e x a m e n do l e u r s 
organes , et l 'observation la conf irme p l e i n e m e n t . 
Tous les o iseaux voient et e n t e n d e n t très-bien ; 
que lques -uns ont uti odorat très-subtil ; o n n e p e u t 
n ier que , chez d'autres, l e goût soit n e porté au m o i n s 
à un certa in d e g r é , e t tous ont u n toucher assez dé
ve loppé . 

Vue. — L a g r a n d e mobi l i té de l 'œi l , l e grand déve
l o p p e m e n t de l 'appareil de l ' accommodat ion , agran
dissent cons idérab lement l e c h a m p visuel , et p e r m e t 
tent à l'oiseau de dis t inguer un objet avec u n e pré 
cis ion surprenante . A u n e distance incroyable , les 
rapaces aperçoivent de pet i t s m a m m i f è r e s ; les i n s e c 
tivores, des insectes . S'il faut e n croire Spal lanzani , l e 
mart ine t noir aperçoit u n objet d e 5 l ignes de d i a m è 
tre, à la distance d e l , 2 0 0 p i e d 9 . L'œil est c o n t i n u e l l e 
m e n t e n m o u v e m e n t , car sa distance focale doit varier 
avec l ' é l o i g n e m e n t d e s objets . Un peut s'en conva in 
cre par u n e expér i ence très-s imple. Qu'on approche la 
m a i n de l 'œi l d'un rapace, d'un vautour royal , par 
e x e m p l e , dont l ' ir i s , de c o u l e u r c la ire , facilite l 'obser
v a t i o n ; qu'on e x a m i n e la g r a n d e u r de la pupi l l e , e t 
l 'on verra qu'e l le se rétrécit ou s'élargit sans ces se , 
suivant que l'on en approche ou que l'on en é lo igne 
la m a i n . On p e u t ainsi c o m p r e n d r e c o m m e n t un 
o i seau , p lanant à p lus ieurs centa ines de mètre s a u -
dessus du sol, p e u t apercevoir de petits objets , e t p o s -
séder cependant u n e vue exce l l en te à courte dis lance . 
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L'œil de certains oiseaux est doux , ce lu i de cer

tains autres menaçant , courageux , e tc . Dans l 'œi l 

du faucon ou de l 'a ig le se révè le l ' intér ieur de l 'âme. 

Mais, à que lques except ions près , c'est nous qui y 

plaçons l'expression que nous croyons y l ire . 

Ouïe. — Le chant des o iseaux nous est déjà u n e 

preuve que l eur o u ï e est e x c e l l e n t e ; ce chant , en ef

fet, ne l eur est pas i n n é ; ce n'est pas u n don du c i e l ; 

ils sont obl igés de l 'apprendre . C'est l 'ouïe qui pré 

vient souvent les o iseaux de l 'approche du danger . 

Les individus privés sontat tenl i f s au brui t l e p lus l é 

ger . Les h i b o u x à grandes orei l les se conduisent autant 

par l 'ouïe que par la vue ; c'est ce que l'on p e u t ad

mettre avec sûreté , b i en que la démonstrat ion cxac le 

en soit difficile à donner . Les oiseaux e n t e n d e n t 

très -b ien ; i ls se divert issent , se c h a r m e n t m u t u e l l e 

m e n t par leurs chants et par l e u r ou ïe qui l eur per

m e t de les c o m p r e n d r e . Il est c e p e n d a n t remarqua

ble que les oiseaux chanteurs , qui sont sens ibles à la 

m u s i q u e , soient aussi ceux qui e n t e n d e n t le plus 

mal ; tandis que les o iseaux à ou ïe fine, c o m m e l e hi 

bou, sont blessés des sons qui c h a r m e n t les autres 

oiseaux. Cependant , a u c u n o i seau n'égale sous ce 

rapport certains m a m m i f è r e s , et nous n'avons pas de 

fait qui puisse n o u s faire supposer qu'un seu l ait 

l'ouïe aussi fine qu 'une chauve- sour i s , u n chat ou un 

ruminant . 

Odorat. — Sous le rapport de l'odorat, les avis sont 

partagés, et pendant l o n g t e m p s on a cru aux fables les 

plus fantast iques . De nos jours , encore , pour bien 

des chasseurs , i l n'est pas douteux que- le corbeau 

sent l 'odeur de la p o u d r e dans le canon du fus i l ; 

que le mi lan ou le vautour flaire u n e charogne à 

plusieurs l i eues de d is tance , et b ien des natural istes 

partagent cette op in ion , l'as n'est beso in de d é m o n 

trer la fausseté du premier fait ,· quant au second , 

c'est appuyé sur de n o m b r e u s e s observat ions que 

je le m e t s f o r m e l l e m e n t e n doute . On n e peut nier 

que les oiseaux n'aient l'odorat développé à u n cer 

tain degré ; mais quant à avoir du flair, c o m m e en 

ont les m a m m i f è r e s , il ne p e u t e n être quest ion . 

Goût. — Pour ce qui est du goût , les o iseaux sont 

é g a l e m e n t bien inférieurs aux m a m m i f è r e s . Ce n'est 

que chez q u e l q u e s o i s e a u x , les perroquets et les d e n -

tirostros, que nous trouvons u n e l a n g u e qui , par sa 

mol lesse et sa richesse nerveuse , rend le goût possi

b le . Cet organe , chez les autres espèces , est et si dur 

et si rud imen la i re , qu'i l ne peut s'y produire les phé

n o m è n e s du goût , l a dissolution des a l iments étant 

impossible ; u n e différence dans l'état des mat ières 

i n g é r é e s , a m e n a n t u n e différence dans la percep

tion de la sapid i té . Il e n est qui préfèrent certa ine 

nourr i ture , et nous e n conc luons qué cette substance 

flatte plus l eur palais que tel le au tre ; mais il y a u n e 

grande object ion à, cec i : les oiseaux avalent sans 

mâcher n i broyer leurs a l i m e n t s . 

Toucher. — L a l a n g u e est pour les o i s e a u x p l u s u n 

ins trument de p r é h e n s i o n que de t o u c h e r : chez 

beaucoup , e l l e sert à saisir ; c'est avec e l le que 

les pics , les col ibris , fous les dentirostres , fouil

l en t la retraite où est c a c h é e l eur nourr i ture , l a d é 

couvrent et l ' en lèvent . Le bec sert aussi b e a u c o u p 

au t o u c h e r . Les pattes n'y sont que d'un m é d i o c r e 

usage . 

Quant à la sensibi l i té g é n é r a l e , e l le paraît fifre 

assez parfaite ; tous l es oiseaux étant très-sensibles 

aux inf luences ex tér i eures , aux inf luences a t m o 

sphér iques n o t a m m e n t . 

Intelligence. — E n ce qui concerne l ' inte l l igence 

des o i seaux , j 'aurais à répé ter tout ce que j'ai dit de 

cel le des m a m m i f è r e s (1) ; j e n e connais a u c u n e des 

facu l té s in te l l ec tue l l e s de ceux-c i qui ne s'observe aussi 

c h e z l e s premiers . L'on a l o n g t e m p s pré tendu l e con

traire ; l'on a tout vou lu attr ibuer à u n e force i n 

consc iente , a l ' ins t inc t ; on le fait encore aujour

d'hui , par ce la seu l ou qu'on n'a pas observé , ou 

qu'on n'a pas compr i s l es observations d'autrui . 

Admet tre u n e parei l le force inconsc iente , c'est, 

c o m m e l e disent très-bien les frères Müller, l e 

dernier terme d ' u n e fausse sagesse , qui , niant l'Ame 

des a n i m a u x , veut la r e m p l a c e r par l ' inst inct . 

N ' o u b l i o n s pas toutefois q u e dans les quest ions de 

cette n a t u r e , nous s o m m e s rédui ts à faire des 

hypothèses pour expl iquer certa ins p h é n o m è n e s in 

t imes que présentent l e s a n i m a u x . N o u s ne c o m p r e 

nons ceux-c i q u ' i n c o m p l è t e m e n t . P a r f o i s , nous 

croyons être t émoins d e l à success ion de leurs pensées 

et de l e u r s j u g e m e n t s , mais nous ignorons jusqu'à 

que l po int nous s o m m e s dans l e vrai . Bien des faits 

sont encore pour nous é n i g m a t i q u e s et inexpl ica

bles . Savons-nous b ien si c'est r é e l l e m e n t e n vue de 

l'avenir que certains oiseaux font des provis ions? 

Savons-nous pourquoi te l les espèces é m i g r e n t l ors 

que le pays qu'e l les a b a n d o n n e n t l eur offre encore 

u n e nourr i ture a b o n d a n t e ? Expl iquons-nous m i e u x 

les modif icat ions de formes, de structure qu'ils a p 

portent dans la construct ion de l eur nid ; les diffé

rences dans l e u r m o d e de reproduct ion , e tc . ? Au l i eu 

d'avoir recours à des supposit ions pour expl iquer tous 

ces faits, il serait p lus raisonnable d'avouer noire 

i n c o m p é t e n c e . Des observations u l tér ieures pourront 

nous éc la irer sur ces mystères apparents , et, en les 

niant , au m o i n s en tant que mys tères , nous invitons 

à de nouve l l e s r e c h e r c h e s . 11 est fort c o m m o d e , 

mais en m i m e t e m p s ind igne de l ' inte l l igence h u 

m a i n e , de suppléer à u n défaut de connaissance par 

l ' idée du surnature l ; car, en admet tant celui-ci , nous 

perdons la nature de v u e . 

Celui qui refuse aux oiseaux l ' in te l l igence , et u n e 

in te l l i gence fort déve loppée , n e les connaî t pas ou 

n e veut pas les connaître pour pouvoir conserver à 

l ' h o m m e sa suprémat i e . Il oubl ie qu'ils sont perfec

tibles ; qu'on peut les habi tuer à sortir de l eur cage 

et à y rentrer , àpar ler ; qu'on peut , e n u n m o t , l eur 

apprendre que lque chose ; et cela est e n désaccord 

(1) Voyez Mammifères, tome I , p. 13. 
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complet avec l' idée d'une force in tér i eure , insais i s 

sable, i m m a t é r i e l l e ; e n effet, en dressant un o i seau , 

on anéantirait cet te force. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e s o i seaux h a b i 

tent toute la s u r f a c c d u g l o b e . O n les trouve partout : 

dans les î les désertes de l 'un e t d e l ' a u t r e p û l e , c o m m e 

sous l ' é q u a t e u r ; sur les côtes , au mi l i eu des océans , 

* dans les pays cu l t i vé s , c o m m e au se in du désert ; 

dans l 'épaisseur des forêts v i erges , c o m m e sur les 

falaises les p l u s arides des bords de la m e r . 

Chaque zone a ses espèces part icu l ières . En g é n é 

ral, les o iseaux se conforment aux lois de. la disper

sion des a n i m a u x . Dans les rég ions froides, i ls sont 

e x l r ê m e m e n t n o m b r e u x , m a i s i ls n 'appart iennent 

qu'à que lques e spèces , tandis q u e vers l ' équateur , 

l eur variété est in f in iment p lus cons idérable . Les 

eaux ont aussi l eur in f luence : l es espèces aquat i 

ques sont en petit n o m b r e , mais e l les forment de 

grands a t t r o u p e m e n t s ; les e spèces terrestres va

r ient avec la nature du sol qu'e l les hab i t en t . Dans 

c h a q u e rég ion , v ivent des oiseaux qui lu i sont par

t iculiers : ceux des contrées désolées de Tundra n e 

sont pas les m ê m e s que ceux des sables des déserts 

de l 'Afr ique; ceux de la p l a i n e diffèrent de ceux 

de la m o n t a g n e ; les l i eux découvert s nourr issent 

d'autres espèces q u e les l'orêls. Les oiseaux varient , 

e n u n mot , avec la nature du c l imat et du sol de 

l eur patrie . 

Sur l 'eau, l eur aire de dispersion est plus é t e n d u e 

que sur la ferre, o ù u n large f leuve, u n bras de 

m e r , u n e cha îne de m o n t a g n e s l eur t i e n n e n t l i eu de 

l imi l e s infranchissables . Mais, m ê m e p o u r l e s oiseaux 

mar ins , i l est c er ta ines front ières . Très -peu habi

tant toutes l e s rég ions de la terre, et ceux qui sont 

dans ce cas ont des hab i tudes aquat iques . Tel est le 

tourne-p ierre , qui se trouve sur les côtes des c inq 

parties du i n o n d e , de l 'hémisphère oriental c o m m e 

de l 'hémisphère occ identa l , car il rencontra partout 

les m ê m e s condit ions indispensables d'existence . 

Généra lement , l'aire de dispersion des o i seaux est 

plus é t endue dans le sens des longi tudes q u e dans 

ce lu i des la t i tudes . Dans le nord, b e a u c o u p se trou

vent à peu près é g a l e m e n t n o m b r e u x dans les trois 

part ies du g lobe ; tandis qu'à q u e l q u e s degrés plus 

bas , on remarque de grandes différences entre les 

o iseaux de deux cont inents . La facilité de locomot ion 

n e parait pas influer sur l ' é tendue de l'aire de d is 

p e r s i o n ; des o iseaux de haut vol p e u v e n t avoir u n e 

patrie b ien p lus restreinte q u e d'autres moins b i en 

doués . Les migrat ions n e s emblent pas n o n p lus 

jouer un rôle important . 

^Dans l'état actuel de nos connaissances , on décrit 

env iron 8 , 0 0 0 e spèces d'oiseaux, parmi l e sque l l e s 

3 S 0 appartenant à l 'ordre des perroquets , 4 0 0 à celui 

des rapaces , 3 0 0 à ce lu i des p igeons , à peu près le 

m ê m e nombre à ce lui des ga l l inacés , 1 0 à celui des 

brév ipennes , 6 0 0 à ce lui des é c h a s s i e r s e t à ce lu i des 

pa lmipèdes ; le reste appartient aux autres ordres. 

L'Amérique est la plus r iche en espèces ; puis 

v i ennent l'Asie, l 'Afrique, l 'Océanie et enfin l 'Europe, 

qui compte environ 6 0 0 espèces , Re la t ivement aux 

ordres, voici ce qu'on peut établ ir : les perroque l s 

m a n q u e n t en E u r o p e ; les passereaux, les coraciros-

tres, les rapaces , les o iseaux chanteurs , les b i r u n d î 

n e s , habi tent toutes les parties de la (erre ; l es co l i 

bris sont propres à l 'Amérique ; l es lévirostres se 

trouvent surtout sous les t r o p i q u e s ; les p igeons e t 

les ga l l inacés sont répandus partout sur le g lobe ; 

les brév ipennes v ivent en Afrique, en Océanie et e n 

Amér ique ; les échassiers et l e s pa lmipèdes sont 

dispersés sur toute la surface de la terre et des 

m e r s . 

L'Europe n e possède aucun oiseau qu'on n e trouve 

dans d'autres parties du globe ; on ne peut donc pas 

lui assigner d'espèces caractérist iques, dé terminant 

le type de sa faune. 

1 1 n'en est plus de m ê m e de l'Asie, patrie des para-

doxornis , d e s u r a g u e s , des mart ins , des mainates , des 

anomalocorax , des dendroc i l tes , des t é m i a s , d e s t e m -

uures , du corbeau resplendissant , des kittes, des pirol-

les , des hiérax, des spizaëtes, des kétupas , des a c a n -

t h y l i s , des batrachostomes , des péricrocotes , des 

érythros lerues , des cal l iopes , des t imal ies , des garu-

luxes, des or thotomes , des némor ico le s et des én i -

cures , des nyet iornis , des e u d y n a m i s , des syrrhaptes , 

des poules , des faisans, des paons , des ayphéotides , 

des jacanas , e t de divers p a l m i p è d e s . 

En Afrique, v ivent les perroque l s , les agapornis , 

les t isserins, l es veuves , les a m m o m a n e s , les m a -

cronyx, les sirlis, presque fous les s tournes , l es a m 

phiboles , l es polyboroidés , l 'aigle h u p p é , l 'é lanoïde 

de Riocour, l e c i rcaè te , l es pol iornis , le coragyps , 

le néophron , les macrodipteryx , les vangas, la p l u 

part des saxicol iens , l e s m o q u e u r s , l ' indicateur, les. 

p i n t a d e s , l 'autruche , la plupart des outardes, l e s 

tachydromes , le haléniceps et l e savaçou, la grue, 

couronnée et p lus ieurs p a l m i p è d e s . 

L'Océanie, c 'est-à-dire toutes tes îles de l 'océan 

Pacif ique, sauf les p lus vois ines d e l à côte a fr ica ine , 

a les loris, les cacatoès, le s lrigops, les polyté l i s , le 

p là lycerque m i g n o n , les psépbotes , la p e r r u c h e o n 

du lée , l e i i y m p h i q u e , le pezopores , les psitt irostres, 

les pti lorl-jynques, les c h l a m y d è r e s , les sér icules , 

l es paradisiers, las gyiui iorhines , l es xévei l leurs , l 'u -

raëte , l e spi locirque, les dendroché l idons , les sa lan

ganes , les œgothè les , l es podarges , les fa lconel les , 

les cassicans, les pardaîotes , les brèves , les lyres, les 

or lotomcs , l es arachnothérés , les cassicans, les c o -

rydons, les euryta imes , les cyanalcyons , les m a r l i n s 

chasseurs , les tanysiplùrcs, les symés , les phapés , 

l es gourés , l es d idunculés , les tal légal lés , l 'ému, l e 

casoar, l 'aptéryx et p lus ieurs pa lmipèdes . 

L'Amérique est, c o m m e nous l'avons dit, la p lus 

riche e n espèces d 'o i seaux; nous y trouvons le chry-

sotis de l 'Amazone, l e p ione rouge , les oéroptyes , les 

psi t tacules , l es a r a s , l es conures , les é n i c o g n a t h e s , 

l e s coccobores , le cardinal , les ratamblyr l iyuques , 
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les pi ly les , les caryolhraustes , les habias , les tan-
garas, l e s passerel les , la p ie b l eue , l e s diodons, l e s 
p s e u d a ë t e s , la harpie , l es ï c t in ies , l es cymindis , 
les nauc lers , l e rostrame noir, l 'urubit inga, les p o -
lyborés, l es condors, l 'urubu, l e ga l l inaze , l es p h o -
léoplynx, les cypsélés , l es antrostomes , les nyct ib ies , 
les balaras,-Ies tyrans, les m a n a k i n s , l es g y m n o d e -
res, les m y i o t h é r é s , les guit -guit , les anabates, les 
fourniers, l es campépl i i l e s , l es m é l a n e r p e s , l e s c o -
laplés , l es p i c u m n é s , les colibris , les prionités , les 
todiers, les barbus , la plupart des couroucous , l e 
zanclostome triste, les crotophagés , les toucans, les 
p igeons voyageurs , les géotrygonés , l es d indons , les 
odonlophorés , les hoccos , l e s p é n é l o p e s , les cryptu-
ridés, les nandous , les eurypyges , l es a g a m i s , les 
pa lamédés , et u n grand n o m b r e de p a l m i p è d e s . 

Telle est, à grands traits, la phys ionomie g é n é r a l e 
d e l à faune orn i tho log ique des c inq parties du m o n d e . 

I l u l i i t a i . — L'habitat des oiseaux est très-varié . 

( * ) I , sphér ique ou g l o b u l a i r e (œuf de la Chevêehe ) · 2 , ova la ire 
{oeuf d e l 'Énervier) ; 3 , o v e e (œuf de P e r d r i x ) ; 4 , o v a ï c o u i q u e (œuf 
de B é c a s s e a u ; 5, e l l i p t i q u e (œuf d e Grèbe) 6 , c y l i n d r i q u e (œuf 
d e Ganga) . 

BBEHM. 

On les voit partout où la nourr i ture n e l e u r fait pas 
défaut. Des bords de la m e r , les espèces a q u a t i q u e s 
s'élèvent à u n e assez grande h a u t e u r dans les m o n 
tagnes, et plus haut encore m o n t e n t les é c h a s s i e r s . 
Sur la terre ferme, on rencontre partout des o i seaux ; 
m ê m e dans le désert , au m i l i e u des sables les p lus 
arides, i ls trouvent encore de quoi se nourrir . Mais, 
en général , c o m m e pour les m a m m i f è r e s , l eur ex i s 
tence est surtout l i ée , au m o i n s i n d i r e c t e m e n t , à la 
présence des v é g é t a u x . Ce n'est qu'au se in des forêts 
que la classe des oiseaux apparaît dans toute sa 
sp lendeur . Les o iseaux qui hab i t en t les océans se 
comptent par mi l l i ons . Au m o m e n t des amours , i ls 
se réunissent en bandes innombrables sur les falaises, 
l e s î les i so lées ; toutefois, peu d'espèces , c o m m e n o u s 
l'avons déjà dit, f orment ces bandes . Sur terre , et 
dans les forêts p r i n c i p a l e m e n t , on rencontre des 
bandes aussi n o m b r e u s e s , et qui sont représenté.es 
par les formes les p lus diverses. P lus on approche 
de Téquateur , plus aussi les espèces se m u l t i p l i e n t . 
Dans les contrées tropicales , les condit ions d'exis
t ence sont on n e p e u t plus var iées , de m ê m e que 
les différences d'aspect du so l . La p lus grande 
variété d'espèces n e se rencontre pas dans les forêts 
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vierges , mais dans les endroits où a l ternent les fo
rêts et les s teppes , l es m o n t a g n e s et les val lées , l es 
terrains secs et les m a r é c a g e s . Là où un fleuve tra
verse u n e forât, où u n marais est entouré d'arbres, 
où u n e portion d e forêt d o m i n e les environs inon
dés ; là se m o n t r e n t l e p lus grand n o m b r e d'espè
ces : e l les rencontrent au m i l i e u de ces é l é m e n t s 
réunis u n e nourri ture p lus abondante qu'ai l leurs . 
C'est de la facilité avec laque l l e ils trouvent à se 
sustenter , que dépend la présence des oiseaux dans 
u n e local i té ; la faim les force à quit ter te l le ou te l le 
contrée pour toujours ou pour q u e l q u e t e m p s . 

A u c u n autre an imal n e sait m i e u x q u e l 'oiseau 
v i s i t e r a fond son d o m a i n e . 11 inspecte toutes les r e 
traites, toutes les cachet tes , et y r ecue i l l e tout ce qui 
y est à prendre . Beaucoup d'entre les granivores , 
l e s p igeons , par e x e m p l e , se contentent de ramasser 
l e s a l iments , qu'ils trouvent déjà tout préparés ; 
d'autres granivores savent parfa i tement dépoui l ler 
l e s graines de leurs enve loppes ; les poules déterrent 
l e s rac ines , l es tubercu les dont e l les se nourrissent . 
Les frugivores cue i l l ent les baies et les fruits avec 
l e u r b e c ; q u e l q u e s - u n s s'en e m p a r e n t en volant . 
Les insect ivores p r e n n e n t l eur proie de toutes les 
façons ; i ls en l èvent les insectes des b r a n c h e s et des 
feui l les sur l e sque l l e s ils se t i ennent ; i ls les saisis
sent au v o l ; i ls les ret irent du se in des f leurs, des 
fentes , des crevasses où ils se b lot t i ssent; i ls n e les dé
couvrent souvent qu'après u n travail long et p é n i b l e ; 
parfois, l e u r l a n g u e est organisée pour l e u r p e r m e t -
tre d'aller les saisir au fond de l eurs retraites . 

Les corbeaux ont u n e nourri ture c o m m u n e ; c h a 
q u e rapace a sa proie. Il en est parmi eux qui n e 
sont que des mendiant s ou des parasites ; d'autres 
s e m b l e n t avoir pour miss ion de faire disparaître les 
ordures et les charognes ; que lques -uns se contentent 
d'os. La plupart , sans dédaigner les a n i m a u x morts , 
chassent les êtres vivants ; b e a u c o u p font surtout 
la g u e r r e aux grands insectes , et n'attaquent les petits 
vertébrés q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t ; d'autres se nour
rissent pr inc ipa lement de ces derniers . Les uns n e 
saisissent l eur proie qu'au repos, à la course , ou au 
vol ; les autres la chassent , que l l e qu'en soit l 'a l lure. 

Parmi les o iseaux aquat iques , les u n s ont u n r é 
g i m e e x c e p t i o n n e l l e m e n t animal , l es autres se nour
rissent à la fois d 'animaux et de végétaux . Ceux-ci 
p r e n n e n t la proie qu'ils trouvent flottant à l a surface 
des flots ; ceux- là vont la c h e r c h e r ou la poursuivent 
à des profondeurs quelquefo is très-grandes . Parmi 
ces derniers , les uns chassent sous l 'eau, les autres 
fondent .de haut sur la proie qu'ils convoi tent . 

En s o m m e , i l n'est pas sur toute la terre u n seu l 
point qui ne soit habité par des o i seaux . Chacun 
e m p l o i e ses facultés spéciales de la façon la plus 
complè te , et ces facultés sont sous la d é p e n d a n c e de 
leur organisat ion. 

D é v e l o p p e m e n t . — L'oiseau a u n e courte e n 
fance et u n e l o n g u e j eunesse . Sa croissance est rapi

d e m e n t t e r m i n é e ; q u e l q u e s semaines après sa nais

sance , il est capable de tenir sa place dans le m o n d e ; 

m a i s il lu i faut du t e m p s avant d'égaler ses parents . 

C o m m e on le sait, l 'oiseau naît d'un œuf, et pour 

se développer, i l ex ige i m p é r i e u s e m e n t u n e certa ine 

chaleur , qui lu i est fournie par la m è r e , par des s u b 

stances végéta les e n f ermenta t ion , ou par le sole i l . 

Quand le m o m e n t do la reproduct ion arrive, l'o

vule (fig 15) qui a déjà en lui l e g e r m e de l'être fu-

Fig. 15. — Ovule dans l'ovaire (*). 

lur, s'accroît r a p i d e m e n t ; la partie de son contenu 
qui doit const i tuer le v i te l lus ou j a u n e s'organise ; 

Fig. 16. — Coupe d'un œuf pondu (**J. 

enfin la capsule de l 'ovaire qui le renferme s'ouvre, 
et il arrive dans l 'oviducte, organe sécréteur du b lanc 
ou a l b u m e n . A m e s u r e qu'il descend sous l ' inf luence 
des contract ions dont l 'organe est d o u é , i l s 'en
veloppe de couches successives d 'a lbumen , dont les 
dernières , fournies par un compar t iment part icul ier 

(*) À , c a p s u l e o v a r i e n n e r e n f e r m a n t u n o v u l e e t m o n t r a n t , la l i g n e 
e i s a n g u e (/) s i é^e d e la d é h i s c e n c e . — B , c o u p e de la m ê m e c a p s u l e 
e t de l 'ovule qu'e l le c o n t i e n t : 6, paro i s d e la c a p s u l e ; c, m e m b r a n e 
v i t e l l i n e ; j , c i c a t r i c o l e ou g e r m e ; vt v é s i c u l e g e r m i n a t i v e ; k, j a u n e ; 
l, latebra d u j a u n e . — C, ovule sort i d e sa c a p s u l e ; c i c a t r i c u l e 
o u g e r m e vu d e f a c e ; v, vé s i cu le g e r m i n a t i v e . 

(*·) a, c o q u i l l e ; è , d o u b l e m e m b r a n e de la c o q u e ; c, c h a m b r e à 
a i r ; d, c o u c h e a l b u m i n e u s e superf ic ie l l e fluide; e, c o u c h e a l b u m i -
n e u s e m o y e n n e é p a i s s e ; f, c o u c h e p r o f o n d e l i q u i d e ; g, m e m b r a n e 
cha laz i f ère ; h, c h a l a z e s ; i , m e m b r a n e v i t e l l i n e ; j , c i c a t r i c u l e ou 
g e r m e ; k, j a u n e ; t, latebra du j a u n e . 
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de l 'oviducte , se convert issent en m e m b r a n e s de la 
coque. Pourvu de tous ces é l é m e n t s , l 'œuf péné tre 
e n f i n dans la portion de l 'organe qui lu i fournit la 
coqui l l e . Lorsque ce l l e - c i est c o m p l è t e m e n t formée, 
les contractions muscu la i re s de l 'oviducte finissent 
par chasser l'œuf, l e pet i t bout en avant , et par l 'ex
pulser , à travers le c loaque , hors du corps de la m è r e . 

La forme et la grandeur de l 'œuf varient b e a u c o u p . 
Généralement son v o l u m e est proport ionné à la tail le 
de l'oiseau ; toutefois, à cet égard, i l y a des except ions 
n o m b r e u s e s . La forme la p lus c o m m u n e est la 
forme ovée que présente l 'œuf de p o u l e ; mais ce type , 
chez b e a u c o u p d 'espèces , se modi f ie pour devenir 
ovalaire. On trouve aussi des œufs qui sont sphér iques , 
e l l ipt iques , ovo ïcon iques ou pyriformes, que lques -uns 
sont presque cy l indr iques , [fig. 14). Sous le rapport 
des couleurs on n e peut non p lus ind iquer de règle 
généra le . Le p lus souvent , l es œufs qui sont déposés 
dans des cavités , sont blancs ou unico lores ; ceux 
des nids en p l e i n air, sont tachetés . Il en est de 
m ê m e pour l e n o m b r e : il varie de u n à v ingt -
quatre; l e p lus f r é q u e m m e n t il est d e quatre à six. 

La f e m e l l e c o m m e n c e ord ina irement à couver dès 
qu'el le a fini de p o n d r e . Elle reste alors dans le n id , 
c o m m e si e l le était e n proie à un transport fébrile, 
et réchauffe ses œufs avec sa p o i t r i n e ; parfois, l e 
mâle la remplace dans ce t te p é n i b l e fonct ion . Dans 
certains cas, e l l e expose ses œufs à la c h a l e u r des 
rayons du solei l , ou à ce l l e que dégagent des substan
ces végéta les en fermentat ion . La d u r é e de l ' i n c u 
bation varie avec les c irconstances c l imatér iques , 
mais dans u n e é t e n d u e assez res tre inte , pour u n e 
m ê m e e s p è c e . Les variations sont b ien p lus cons i 
dérables d'une espèce à u n e autre : l 'autruche couve 
de c inquante -c inq à soixante jours , e t le col ibri de 
dix à douze jours . La m o y e n n e , pour tous les o iseaux, 
peut être de d ix-hui t à vingt-six j o u r s . 

L'œuf, pour se déve lopper , a beso in d'une t e m p é 
rature de 37 à 41" cent igrades . 11 n'est pas a b s o l u 
m e n t nécessaire que cette t empérature soit fournie 
par la m è r e : on peut la produire art i f i c ie l l ement , 
jusqu'à un certain po int . P l i n e raconte q u e Jul ie , 
l 'épouse de Tibère , couva des œufs dans son se in . 
Les Egyptiens , i l y a p lus i eurs mi l l i ers d'années , sa
vaient remplacer les poules couveuses , en soumet
tant les œufs à u n e c h a l e u r artif iciel le constante . 
L'ne température de 37°, m a i n t e n u e pendant v ingt-un 
jours , a m è n e s û r e m e n t l 'éc los ion d'un œ u f de poule . 

Pour se déve lopper , l e g e r m e a beso in de respirer; 
aussi, un œ u f qu'on prive d'oxygène, péri t - i l infai l l i 
b lement . 

Au bout de q u e l q u e s h e u r e s , l ' inf luence de la 
cha leur se fait sent ir . Douze heures après l e c o m 
m e n c e m e n t de l ' incubat ion d'un neuf de p o u l e , la 
c icatricule devient plus v is ib le , l e s cercles b lanchâ
tres qui l 'entourent s 'agrandissent et se mul l ip l i en t . 
A deux jours , apparaît u n e pet i te sai l l ie , a u centre 
de laque l l e se dess inent les premiers l i n é a m e n t s de 
l ' embryon, sous forme de pet i t corps a l longé ayant 

l 'apparence d'un biscuit . Vers la fin du second jour , 
les é l é m e n t s du sang se m o n t r e n t , c o m m e autant 
de petits points rouges , d e l ignes et de raies qui 
convergent Tune vers l 'autre et forment un réseau 
en s 'anastomosant . Celui-ci est l 'origine des va i s 
seaux : i l devient p lus prononcé le tro i s ième j o u r . 
Enfin l 'organe central , l e c œ u r , s 'accentue et prend 
la forme d'un tube contourné , à trois d i latat ions . 11 
ne tarde pas à se contracter et à se di later a l t ernat i 
v e m e n t : la vie se mani fe s te . 

La tète est const i tuée par (rois vés icules transpa
rentes , sous l e sque l l e s se trouve u n point sai l lant , 
inco lore , qui deviendra l 'œi l . D'une des vés i cu le s , 
descend ,en arr ière ,une l i gne qui est formée de pet i tes 
masses , adossées deux à deux : c'est l 'origine de la 
co lonne ver lébra le . Deux l a m e l l e s qui sa i l l ent à son 
ex trémi té infér ieure m a r q u e n t les contours du bas -
ventre . Les r u d i m e n t s du m é s e n t è r e , de l 'es tomac 
et des intes t ins , c o m m e n c e n t à se montrer . 

Le quatr i ème jour , l e j a u n e a a u g m e n t é de v o 
l u m e , mais en m ê m e temps il est devenu p lus clair 
et p lus f lu ide; le b l a n c , par c o n t r e , a d i m i n u é . 
Les vaisseaux sont p lus n o m b r e u x et plus v o l u m i 
n e u x ; on c o m m e n c e à d i s t inguer les ve ines des 
a r t è r e s ; l e g e r m e s'est recourbé , et la tête t o u c h e 
l 'extrémité c a u d a l e ; l e c œ u r est m i e u x c o n f o r m é ; 
on voit l es vaisseaux du cerveau , les traces des m â 
choires , les rud iments des pattes et des ai les , et u n e 
masse d'un gris rougeâtre , qui représente le foie. 

A c inq jours , l e c œ u r , l e s vaisseaux, l e s intes t ins 
ont u n p lus grand d é v e l o p p e m e n t ; la poitr ine est 
presque e n t i è r e m e n t recouverte par les ai les et par 
u n bourre le t partant de la co lonne vertébra le . A la 
fin du c i n q u i è m e jour , on r e m a r q u e les premières 
traces des p o u m o n s . Le c œ u r est entouré d'une 
bourse transparente (péricarde), et la m o e l l e é p i -
n ière est visible. 

A six jours, l e feui l let externe du b las toderme, 
après avoir donné naissance à l 'amnios , se sépare 
de ce lu i - c i pour const i tuer u n e m e m b r a n e enve lop 
pante g é n é r a l e . A la rég ion centrale de l 'embryon 
on r e m a r q u e u n sac, qui s'agrandit e n se confon
dant avec le b lanc . Les diverses parties du corps se 
prononcent davantage . A la fin du jour , l ' embryon 
c o m m e n c e à présenter des m o u v e m e n t s propres . 

A sept jours , i l flotte presque l i b r e m e n t dans le 
l iquide amnio t ique , et a près de 3 c e n t , de l o n g ; sa 
lête est presque aussi grosse q u e le reste du corps ; l e 
cerveau se présente c o m m e u n e m a s s e m o l l e , gé la -
l i n e u s e ; on p e u t y reconnaî tre les diverses parties 
qui l e cons t i tueront ; des corps cart i lag ineux for
m e n t la co lonne v e r t é b r a l e ; les eûtes se m o n t r e n t 
c o m m e des l i gnes b l a n c h â t r e s ; l 'œsophage , le ja 
bot , l 'estomac sont très-visibles ; on p e u t reconnaî 
tre la rate et la vés icu le b i l ia ire . 

Le h u i t i è m e jour , le s t e r n u m apparaît ; des l ignes 
b lanchâtres , disposées autour des rud iments des os , 
i n d i q u e n t les musc le s . 

Le n e u v i è m e jour , la tète présente un prolonge-
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m e n t qui sera la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e ; l 'œ i l , très-
grand , est recouvert de paupières t ransparentes ; l e 
c œ u r , ren fermé dans le péricarde, bat douze fois 
par m i n u t e ; le cerveau prend p lus de cons i s tance ; 
les cart i lages d e v i e n n e n t apparents . 

Le d ix ième et le onz ième j o u r , l ' embryon a 

grandi n o t a b l e m e n t ; la tête , plus pe t i t e proport ion
n e l l e m e n t , est c a c h é e entre les pattes et presque 
e n t i è r e m e n t recouverte par les a i l e s ; la vés i cu le bi
l ia ire est r e m p l i e du fluide qui la caractér i se ; la 
p e a u est très-vasculaire, et présente des sail l ies d'où 
part iront les p l u m e s . 

Les deux jours suivants , l ' embryon a S cent i 
mètre s au p l u s ; des p l u m e s duveteuses se m o n t r e n t 
au croupion, sur le dos , sur les ai les et les cu i s ses ; 
l e s m e m b r e s se d e s s i n e n t ; les doigts et les tarses se 
couvrent de petites écai l les b lanchâtres ; l e bec se 
forme et dev ient cart i lagineux ; l e cerveau a acquis 
presque son v o l u m e définitif; les os du crâne de
v i ennent car t i l ag ineux; les p o u m o n s p r e n n e n t u n 
v o l u m e proport ionné ; on reconnaî t les a n n e a u x de 
la t rachée , les tubes urinifères , les uretères , l'ovai
re , l 'oviducte . Les m u s c l e s sont encore b lancs et 
m o u s , mais les tendons sont v i s ib les ; les points d'os-
sificalion apparaissent presque partout. 

Les deux jours s u i v a n t s , l ' embryon a 7 cen
timètres,- l e bec et les p h a l a n g e s d e v i e n n e n t cor
nés , les p l u m e s des ailes po in ten t . Quand on 
l 'excite , l e j e u n e an imal ouvre et f erme le bec . 

Du se i z i ème au d i x - n e u v i è m e jour , l e b lanc dispa
r a î t ; la poche v i te l l ine se contracte , et rentre dans 
la cavité abdomina le à travers l 'ouverture o m b i l i c a l e ; 
le p l u m a g e dev ient comple t ; l ' embryon est renfer
m é dans la cavité a m n i o t i q u e ; il est repl ié sur l u i -
m ê m e , la fête sur les côtés de la poitr ine et r ecou
verte par l 'aile droite, les pattes f léchies sur le ven
tre ; il se m e u t act ivement ; il ouvre et ferme le 
bec, aspire de l'air, et quelquefois i l fait e n t e n d r e 
que lques p ia i l l ements . La tête est d é v e l o p p é e ; l e 
cerveau a sa forme définit ive. La product ion de cha
l e u r est faible. 

Dans les deux derniers j o u r s , le v i te l lus disparaît 
e n t i è r e m e n t dans la cavité a b d o m i n a l e ; le fœtus 
rempl i t l 'œuf presque e n ent ier , i l respire, i l p ia i l le , 
i l t ire la l angue . Quelques h e u r e s avant sou éc ïo -
s ion , le v ingt et u n i è m e j o u r , i l s'agite e n tous 
s e n s ; il heurte la coqui l l e avec u n e dent , dont s o n 

bec est a r m é , et y produit des fentes, des crevasses ; 
la coqui l le se rompt e n f i n , et le petit o iseau, étendant 
ses pattes , sort sa tête de dessous l'aile et abandonne 
sa prison. 

P e u d'oiseaux à la sortie de l 'œuf sont aussi v i g o u 
reux q u e les pouss ins ; t rès -peu sont e n état de pren
dre e u x - m ê m e s leur n o u r r i t u r e , de v ivre sans le se
cours de leurs parents . Ceux qui , adultes , seront les 
m i e u x partagés sous l e rapport de la force et de l'ac
t iv i té , sont préc i s ément aussi ceux qui , en naissant , 
sont les p lus imparfaits et les p lus impotents : les uns 
éc losent les yeux ouverts , le corps couvert d'un épais 

duvet [fig. 17) ; l es autres éc losent aveugles , nus , 
d'apparence h i d e u s e . 

Les oiseaux restent plus ou m o i n s l o n g t e m p s 
j e u n e s . Les u n s p e u v e n t se servir de leurs ai les au 
bout de trois s e m a i n e s ; l es autres , au bout de trois 
mois . Il en est qui ont beso in de plus ieurs années 
avant d'être les égaux de leurs père et m è r e . La j e u 
nesse des oiseaux n e se t e r m i n e pas , en effet, au 
m o m e n t où ils p r e n n e n t l e u r essor, m a i s à ce lu i où 
ils revêtent l eur p l u m a g e défini fi T. 

Beaucoup ont u n e l ivrée qui dilTère c o m p l è t e m e n t 
de cel le de leurs p a r e n t s ; d'autres, sous l eur pre 
m i e r p l u m a g e , re s semblent à l eur m è r e , et les diffé
rences , qui sont propres au sexe , n'apparaissent que. 
plus tard. Quelques rapaces n e sont adul tes qu'après 
p lus ieurs a n n é e s . 

D î n e s . — Tous les c h a n g e m e n t s de p l u m a g e r é 
sul tent de l 'usure , de la transformation de couleur 
des p l u m e s , de la m u e , c'est-à-dire de l eur c h u t e et 
de l 'apparit ion d'un n o u v e a u p l u m a g e . 

L'usure des p l u m e s a souvent pour effet d 'aug
m e n t e r l eur beauté ; les ex trémités , très-souvent 
ternes , se détruisent , et ce sont alors les parties 
m o y e n n e s de la p l u m e , aux te intes plus v ives , qui 
se mani fes tent . 

Quant aux c h a n g e m e n t s de cou leur , que plusieurs 
naturalistes ont vou lu n ier , c'est u n fait inexp l iqué , 
mais dont on n e saurait douter . Les j e u n e s pygar-
gués , par e x e m p l e , ont u n p l u m a g e foncé un i forme , 
tandis que les adultes ont la q u e u e et la tête b l a n . 
c h e s ; et c e p e n d a n t , ni les p e n n e s caudale,s ni les 
p l u m e s de la tête n e tombent à Ja m u e , e l les n e font 
que c h a n g e r de cou leur . Les p e n n e s de la q u e u e ou 
rectrices , sur l e s q u e l l e s l 'observation est faci le , pré
sentent d'abord des poinls b lancs , qui se mul t ip l i en t , 
s'agrandissent, se confondent finalement l e s uns avec 
les autres , et la p l u m e tout ent ière dev ient b l a n c h e . 
A'ous n e connaissons pas encore tous l e s oiseaux 
chez l e sque l s o n observe de pare i l l es transforma
tions ; mais l 'existence de ce l les -c i est mise m a i n t e 
nant hors de doute . 

Lors de la m u e , les p l u m e s tombent , et sont r e m 
placées par d ' a u t r e s ; l 'usure , l ' inf luence de la l u 
mière , de la pouss ière , de l 'humid i té , les ont désor
mais rendues impropres à rempl ir l eurs fonctions ; 
c'est surtout après la saison des amours et de l ' incu
bation, que ce c h a n g e m e n t a l i e u . La m u e c o m m e n c e 
par différents endro i t s du corps, et e n frappe à 'peu 
près u n i f o r m é m e n t les deux moi t i é s . Chez beaucoup 
d'oiseaux, la p r e m i è r e m u e n e porte que sur les p l u 
mes d u corps ; à la seconde s e u l e m e n t tombent les 
pennes des a i les et de la q u e u e . Dans certaines es 
pèces , i l faut p lus ieurs a n n é e s pour que les p e n n e s 
soient c o m p l è t e m e n t r e n o u v e l é e s , car il n e s'en dé
tache que deux c h a q u e a n n é e ; dans d'autres, au 
contraire, la m u e est si rapide , que , pendant u n cer
tain temps , l e s oiseaux sont incapables de voler. 

Tant que l 'oiseau est en b o n n e santé , chaque m u e 
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lui d o n n e u n p l u m a g e p lus br i l l an t , et ce p l u m a g e 

devient toujours p lus beau à m e s u r e que l 'oiseau 

viei l l i t . La m u e s 'arrête-t -e l le , l 'oiseau est m a l a d e ; 

le r e n o u v e l l e m e n t de son p l u m a g e est u n e condit ion 

indispensable de son ex i s tence . 

\'ie q u o t i d i e n n e . — A u c u n e créature n'a une vie 
aussi active q u e l 'oiseau, aucune n'emploie tout son 
temps d'une façon aussi complè te que lui . Le jour 
le plus long lu i est insuffisant, la nuit la plus courte 
lui est encore trop l o n g u e ; toujours actif, i l n e peut 
passer la moi t ié de sa v ie à rêver ou à d o r m i r ; il 
veut vivre tout le temps qui lu i a été accordé . 

Tous les oiseaux se révei l lent de b o n n e h e u r e . La 
plupart n e dorment déjà p lus lorsque les premières 
lueurs de l 'aurore v i e n n e n t rougir l 'horizon, et c'est 
à pe i ne s'ils d i s t inguent alors l e jour de la nu i t . A 
m i n u i t , j'ai encore e n t e n d u la voix d u coucou , et 
à une h e u r e du m a t i n , i l reprenai t son chaut pour 
passer tout l e jour sans repos . Qu'on parcoure nos 
forêts par u n e m a t i n é e d'été : i l ne fait pas jour 
encore, e t déjà cependaut s 'é lèvent de tous côtés les 
chants des oiseaux, pour n e s'apaiser q u e bien après 
le coucher du so le i l . Quelques h e u r e s dans la nui t , 
que lques m i n u t e s pendant la journée , c'est tout ce 
qu'ils consacrent au s o m m e i l . Nos pou le s domest i 
ques rentrent au poula i l l er avant le coucher du so
leil, m a i s e l les n e s 'endorment pas aussitôt, et leurs 
cris, qui retent issent dès l e m a t i n , n o u s apprennent 
que trois heures de s o m m e i l l eur ont été suffisantes 
pour réparer leurs forces. 11 en est de m ê m e des 
autres oiseaux ; seuls , les grands rapaces, et n o t a m 
m e n t les vautours , paraissent faire except ion . 

L'oiseau salue de son chant l 'approche du m a t i n , 
au m o i n s à l ' époque des amours , et il n e se m e t en 
quête de nourr i ture que b i en après . Presque tous 
les oiseaux font deux repas par jour , l 'un le mat in , 
l'autre le soir, et restent tranquil les au m i l i e u de la 
journée . Il y a des except ions à cette règ le p o u r les 
oiseaux qui ont beso in qu'un h e u r e u x hasard l eur 
procure de la nourr i ture . Les rapaces n e font guère 
qu'un repas . Parmi eux, c e u x qui se nourrissent 
de charognes et n e capturent pas e u x - m ê m e s l eur 
proie , n e trouvent pas à se sustenter quand ils 
veu lent , et ont souvent à supporter de l ongues h e u r e s 
d'abstinence. Généra lement , l 'oiseau m a n g e c h a q u e 
jour ce qu'i l a rencontré ; que lques -uns s e u l e m e n t , 
c o m m e les pics et que lques autres gr impeurs , 
font des provisions. Après l e repas, l 'oiseau va s'a
breuver et se b a i g n e r ; mais souvent , pour ce dernier 
soin, le sable, la pouss ière ou la n e i g e lu i t i ennent 
l i eu d'eau. 11 s 'abandonne ensu i te q u e l q u e temps a u 
repos et d i g è r e ; i l se net to ie , i l lis?e ses p l u m e s , 
puis se r e m e t en chasse . Celle-ci a-t-el le é té h e u 
reuse, il se rend vers l e soir à u n e place d é t e r m i n é e , 
où d'autres individus de son espèce le rejo ignent . 
L'oiseau chanteur , à ce m o m e n t , déploie toutes les 
r ichesses de sa voix ; puis il s'endort en compagnie de 
ses semblables . Au temps des amours , il s'élablit tout 

près du n i d o ù s a femel le couve , où dorment ses pet i ts . 

Mais, avant de se l ivrer au s o m m e i l , c'est encore 
un gazou i l l ement , u n babi l sans fin, jusqu'à ce que 
la lassitude et la fat igue l 'emportent . Le mauva i s 
temps dérange la régular i té de cette ex i s tence , car 
les oiseaux sont très -soumis aux inf luences a t m o 
sphér iques . 

A m o u r s e t r e p r o d u c t i o n . — Le révei l de la na-
lure agit aussi s u r l e s o iseaux. Partout , le temps de 
leurs amours co ïnc ide avec le pr intemps : sous les 
tropiques, c'est au c o m m e n c e m e n t de la saison des 
p lu ies , qui , c o m m e je l'ai dit m a i n t e s fois , corres
pond n o n à l 'hiver, m a i s au pr intemps . Différents 
en cela des autres a n i m a u x , la plupart des oiseaux 
contractent u n e seu le un ion , pour l eur vie durant . 
Très-peu v ivent en p o l y g a m i e . Chaque paire , u n e 
fois qu'e l le s'est const i tuée , est un m o d è l e de. fidélité, 
et ce n'est que t rès -except ionne l l ement , qu 'un des 
o iseaux, transporté d'une ardeur v io lente , enfreint 
les lois conjugales . Il existe g é n é r a l e m e n t plus de 
m â l e s que de femel les ; aussi des veufs ou des j e u n e s , 
encore cé l iba ta ires , s'adressent-ils souvent , pour se 
faire u n e c o m p a g n e , à des femel les déjà accouplées . 
Mais l 'époux en titre, transporté de jalousie , m e 
toute son ardeur à repousser leurs tentatives , et de 
là les combats cont inue l s que. se l ivrent ' les mâles 
au m o m e n t des amours . La femel le y prend part 
quelquefois et combat aux côtés de son époux ; c e 
pendant , l e plus souvent , e l le se l ivre au v a i n 
q u e u r . On a vu u n e f e m e l l e , dont le m â l e v e n a i t 
d'être tué , prendre un nouveau compagnon u n e 
d e m i - h e u r e après ; ce lu i - c i péri t encore , et e l l e e n 
accepta u n tro i s i ème. Généra lement , les m â l e s t é 
m o i g n e n t p lus de dou leur que les femel les de la 
perte de l eur c o m p a g n e , parce que , sans doute , il l eur 
est p lus difficile d'en trouver u n e autre . 

Les mâles font tous leurs efforts pour captiver 
l 'attention et les b o n n e s grâces d e leurs f emel l e s : 
i ls c h a n t e n t , ils les appel lent , ils saut i l lent autour 
d'elles, déploient toutes l eurs grâces e n volant . S o u 
vent leurs démonstrat ions sont v io lentes ; durant des 
heures ent i ères , u n m â l e poursuivra u n e f eme l l e , 
et la chassera devant lui ; ma i s , l e p lus souvent , 
ce l l e -c i n e résiste pas l o n g t e m p s et se l ivre . 

Déjà, au m o m e n t des amours , l es deux époux 
c h e r c h e n t u n e place convenable pour construire 
l eur n id , à moins cependant qu'ils ne re tournent 
à ce lui qu'ils avaient l 'année p r é c é d e n t e . Générale
m e n t , ce nid est au centre de l 'espace dont l 'oiseau 
fait son domaine , et il est d iversement placé suivant 
les espèces . Les rapaces construisent l eur aire a u n e 
grande h a u t e u r , et n e l 'établissen t que très-rarement 
s u r l e sol, où n i c h e n t l e s oiseaux c o u r e u r s ; les o iseaux 
arboricoles p lacent l eur nid sur u n e b r a n c h e , dans 
le creux d'un tronc d'arbre, à terre, sur un lit de 
m o u s s e , e t c . ; l es o iseaux de marais , au m i l i e u des 
jouets et des roseaux, sur de petits i l o l s , et. le cons
truisent assez souvent de façon à ce qu'il (lotte à la 
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surface de l 'eau ; l es o iseaux marins n i c h e n t sur l e s 
fafaises, dans des cavités qu' i ls se sont creusées e u x -
m ê m e s . Tout ce que l'on peut dire de généra l à c e 
sujet , c'est que le n id est c a c h é dans des profon
deurs o ù l 'œi l n e peut l e découvrir ; q u e lorsqu'i l 
est construi t à découver t , la pos i t ion qu'i l occupe 
est souvent inacces s ib l e , o u b i e n il est placé de 
te l l e sorte qu'on n e puisse fac i l ement l 'apercevoir . 
La forme du nid n'est pas constante dans u n e m ê m e 
fami l le ; e l le dépend , en effet, de l 'habitat ion, et c'est 
sous ce rapport que l'on r e m a r q u e les plus grandes 
différences entre o iseaux de m ê m e famil le ou du 
m ê m e g e n r e . 

Les uids les p lus s imples sont c e u x des o i seaux qui 
n i c h e n t à terre , puis v i e n n e n t ceux qui se c o n t e n 
tent de creuser u n e pet i te excavat ion pour y dé
poser l eurs œufs ; en tro is ième rang , arr ivent ceux 
qui tapissent cette cavi té de substances m o l l e s . Nous 
rencontrons les m ê m e s degrés pour ceux qui ni
c h e n t dans des trous, et pour ceux qui construisent 
u n nid flottant. Parmi ceux qui n i c h e n t sur les ar
bres , nous trouvons é g a l e m e n t de grandes différen
ces . Les uns se contentent de faire u n grossier 
amas de branches s è c h e s ; les autres d isposeut u n e 
charpente p r o p r e m e n t d i t e ; d'autres font une exca
vat ion qu'ils tapissent d'herbes , de lins rameaux , 
de racines , de poi ls , de p l u m e s ; i l en est qui ajou
tent u n e sorte de toiture au n id , et d'autres enfin, 
qui en disposent l ' entrée en forme de coulo ir . Les 
l isserins t issent r é e t l e m e n t des fibres végéta les , 
l es cousent avec des filaments qu'i ls trouvent ou 
qu'ils préparent e u x - m ê m e s . Mais, de tous les o i 
seaux , les archi tectes les p lus parfaits sont, sans 
contredit , l e s s i t le l les , qui construisent l e s parois 
de l e u r n id avec de l 'argile dé layée dans l e u r 
salive, e t lu i d o n n e n t ainsi u n e sol idité cons idé
rable . P lus ieurs d'entre e l l es r e m p l a c e n t l 'argile 
par des substances végéta les , de la m o u s s e , des feuil
les , qu'ils insa l ivent pare i l l ement . D'autres o iseaux, 
enfin, font l eur nid avec de la salive p u r e , qui durcit 
à l'air. 

( i é n é r a l e m e n l , le nid n'est construi t qu'en v u e de 
recevoir les œufs et de servir de berceau aux p e t i t s ; 
mais q u e î q u e s uns se bâtissent des nids de pla isance 
ou des habitat ions d'hiver. Tels sont, parmi les pre
miers , p lus ieurs p iocé idés , l e p t i l orhynque , l e cb la -
mydôre tacheté , et u n oiseau de marais , dont le nid 
g igantesque renferme u n e chambre pour les petits , 
u n e c h a m b r e qui sert de d e m e u r e h a b i t u e l l e , une 
c h a m b r e de vei l le , u n e c h a m b r e à m a n g e r : parmi 
l e s seconds , nous trouvons les pics , qui dorment t o u 
jours dans les creux des troncs d'arbres; les m o i n e a u x , 
d'iut la plupart passent toutes l eurs nui t s d'hiver 
dans des d e m e u r e s c h a u d e m e n t r e m b o u r r é e s . 

La f e m e l l e construi t le nid ; le m â l e l'y aide : c'est 
là la r è g l e ; m a i s l ' inverse s'observe aussi . Les m â l e s 
t isserins travail lent avec au moins autant d'ardeur 
q u e les femel tes , si toutefois m e s observations n e 
m'ont pas t rompé . Chez la plupart des o iseaux, l e 

m â l e vei l le à la sûreté du nid ; chez ceux-là. seuls qui 
v ivent en po lygamie , il n'y prend a u c u n in térê t . 
Très-souvent , i l c h e r c h e par ses chants à distraire 
sa f eme l l e . Certains oiseaux construisent l eurs nids 
en c o m m u n ; les femel les pondent l eurs œufs les u n e s 
à côté des autres, et l e s c o u v e n t a l t e r n a t i v e m e n t . 
D'autres fois, u n e société d'oiseaux bâtit u n e vasle 
construct ion , divisée en p lus i eurs c h a m b r e s , u n e 
pour c h a q u e fami l l e . 

Quand l 'oiseau c o m m e n c e à pondre , sa t e m p é r a 
ture s ' é l ève ; il entre dans u n e sorte d'état f ébr i l e ; 
les p l u m e s t o m b e n t sur divers endroits du corps, et 
n o t a m m e n t au v e n t r e . C'est surtout la f e m e l l e qui 
couve : e l l e n 'abandonne ses œ u f s que pour a l ler 
manger , et, pendant sa courte a b s e n c e , le m â l e la 
remplace . Quelquefois , c e p e n d a n t , cet te fonction est 
partagée par les deux é p o u x . Ckez les au truches , 
c'est l e m â l e seu l qui c o u v e . 

L' incubation se fait a v e c soin et i n t e l l i g e n c e ; il 
n'est pas de jour où la m è r e ne re tourne les œufs . 
Tel le f eme l l e , quand e l l e les quit te , les recouvre de 
sable ou de duvet ; te l le autre les expose aux ardeurs 
du sole i l . Les ta l legal lés m ê m e , qui n e couvent pas, 
et q u i se contentent d'entourer leurs œufs de m a 
dères végéta les en fermentat ion , sont ob l igés , c h a 
que jour , d'apporter les matér iaux nécessa ires pour 
fa product ion de c h a l e u r . 

Les parents n'aident n u l l e m e n t à l 'éclosion de l eurs 
p e t i t s ; ce n'est que quand ils sont sortis de l e u r co
qui l le , qu'ils l es s èchent et les réchauffent . A par
tir de ce m o m e n t , i ls l e s nourr issent avec la p lus 
grande so l l i c i tude . Us c o m m e n c e n t p a r l e u r d o n n e r 
des substances t r è s - t e n d r e s ; pu i s , p e u à p e u , ils l es 
habi tuent à des a l iments p lus 9 o l i d e s , jusqu'à ce 
qu'enfin ils puissent avoir l e m ê m e r é g i m e que les 
adul tes . 

Quand les j e u n e s ont pris l eur essor, les parents 
les a c c o m p a g n e n t encore , l e u r apprennent à c h e r 
cher e u x - m ê m e s l eur nourr i ture , et n e les abandon
nent q u e quand l eur instruct ion est t e r m i n é e . 

Tous les o iseaux t é m o i g n e n t à l eurs pet i ts la p lus 
grande tendresse : en cas de danger , i ls l e s d é f e n 
dent de l eur m i e u x , ils e m p l o i e n t tous les m o y e n s 
pour écarter leurs e n n e m i s ; i ls sacrifient l eur vie 
pour l e s sauver . Les pet i ts , de l e u r côte , n e l eur 
t é m o i g n e n t pas m o i n s d'amour, et obéissent à tous 
leurs s ignaux . 

. M i g r a t i o n s . — Beaucoup d'oiseaux, les soins de 
la reproduct ion t erminés , en treprennent un voyage 
plus ou m o i n s l ong . 11 faut d is t inguer ici c e u x qui 
émigrent , d e ceux qui n e font que voyager ou errer . 
Les premiers partent c h a q u e a n n é e à la même épo
que e t su ivent la m ê m e direct ion ; l es seconds n e 
se déplacent que contraints par la nécess i té ; ni 
l 'époque ni la direct ion de l eur voyage n e sont d é 
terminées d'avance, et ce lui-c i se t e r m i n e quand la 
cause qui lui a donné naissance a cessé d'agir; les 
trois ièmes, enfin, parcourent une é t endue très res-
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tre inle ' , i ls a b a n d o n n e n t s i m p l e m e n t u n e local i té 
pour une autre , s i tuée à peu de dis tance . 

Ce sont les migrat ions qui , c h a q u e a u t o m n e , é loi
gnent de nous les o i seaux chanteurs , et nous les 
ramènent au pr intemps ; ce sont e l les qui font que 
nos-oiseaux aquat iques n o u s abandonnent avant que 
la glace ait couvert l e u r d o m a i n e . Plus de la mo i 
tié des oiseaux d'Europe, du nord de l'Asie et de 
l 'Amérique, sont des o iseaux migrateurs . Tous se 
dirigent vers l e sud : ceux de l ' h é m i s p h è r e or iental 
vers le sud-oues t ; ceux de l 'hémisphère occ identa l , 
vers l'est, su ivant la configuration des pays où i ls 
vont passer l 'h iver . Les f leuves, les val lées dirigés 
dans le sens de leurs migrat ions l e u r servent de rou
tes ; l e 3 va l lées profondes , l i m i t é e s par dc^ monta 
gnes , sont l eurs l i eux de passage et l eurs l ieux de 
réunion . Les uns voyagent par paires , les autres en 
bandes p lus ou m o i n s n o m b r e u s e s . A l 'exception des 
espèces les p lus faibles, qui n e se déplacent que la 
nuit , les autres é m i g r e n t de jour . Ils partent avant 
que la faim l e s c h a s s e ; ils s 'avancent avec rapidité , 
et c o m m e poussés par u n e force irrésist ible ; ceux 
m ê m e s qui sont nés en cage et n'ont jamais vécu 
qu'en capt iv i té , sont agités à l 'époque des m i g r a 
tions. Les uns n o u s quit tent de bonne h e u r e , l es 
aufres tard, m a i s tous à des époques dé terminées . 
Ceux qui s 'é lo ignent les derniers sont aussi l es pre 
miers à r e v e n i r ; c e u x qui nous quit tent les premiers 
ne rev iennent que les dern iers ; le mart ine t noir 
s'en va au c o m m e n c e m e n t d'août pour n e revenir 
qu'au mois de mai ; les derniers émigrants dispa
raissent en n o v e m b r e , et sont de retour en février. 

Les oiseaux vont souvent fort loin pour h i v e r n e r ; 
nous ignorons m ê m e jusqu'où s'avancent certaines 
espèces . Beaucoup h ivernent dans le mid i de l'Eu
rope ; un p lus grand nombre sé journent t empora ire 
ment dans le nord de l'Afrique, du 37° au 24° de la
titude ; d'autres pénètrent dans les zones tropicales , 
et se m o n t r e n t , e n h iver , des côtes de l 'Atlantique 
à cel les de la m e r R o u g e et de la m e r des Indes. 
Les Indes et les î les avois inanles , le Birman, S iam, 
le sud d e l à Chine forment aussi u n e station d'hiver. 

Les oiseaux d e l 'Amérique du Nord vont dans le 
Sud des États-Unis e t dans l 'Amérique centra le . 

Des migrat ions semblab les s'observent aussi dans 
l 'hémisphère austral ; les o i seaux de l 'Amérique du 
Sud se dir igent vers l e nord , jusqu'au Brésil ; ceux 
du sud de l 'Australie , vers le nord de ce cont inent 
et les îles vois ines , la Nouve l l e -Guinée , par e x e m p l e . 

Avant de partir, l es o iseaux migrateurs ont l 'ha
bitude de se r é u n i r a cer ta ines p laces , et lorsqu'ils 
sont en n o m b r e suffisant, de prendre l e u r vo lée . 
Quelques-uns s 'exercent avant d e se met tre en r o u t e ; 
ils essayent l eurs forces avec ce l les de leurs compa
gnons, et quelquefois se battent avec e u x . 

Les bandes restent p lus ou m o i n s un ie s p e n d a n t le 
voyage. Elles affectent parfois e n volant u n ordre dé
t e r m i n é ; e l les se disposent en coin, ou p lutôt en 
deux l ignes droites, convergeant l 'une ve»s l 'autre en 

f o r m e de V, la po in t e t o u r n é e en a v a n t ; d'autre 
traversent les airs en l ignes serrées ; d'autres volent 
i r r é g u l i è r e m e n t groupées . Généra lement , les o iseaux 
migrateurs se t i e n n e n t à u n e grande h a u t e u r ; s o u 
v e n t , i ls se la issent b r u s q u e m e n t tomber , volent 
q u e l q u e t emps tout près d u sol, pour s'élever e n 
suite de n o u v e a u . Les o iseaux faibles no fournissent 
pas de l o n g u e s traites , et n e vo lent guère que d'ar
bre e n arbre, de forêt e n forêt. Les oiseaux m a r 
c h e u r s , dont l e vol est pén ib le , font u n e grande partie 
de la route e n m a r c h a n t ; les o iseaux aquat iques en 
nageant . Si l e vent souffle en face, le voyage se fait 
rap idement ; s'il souffle à dos , i l est r a l e n t i , i n t e r 
r o m p u m ê m e pour p lus ieurs jours . 

Les voyages p e u v e n t se rapprocher des migrat ions , 
en ce sens qu'ils se produisent à u n e certa ine épo
que avec p lus ou m o i n s de régu lar i l é . Beaucoup 
d'oiseaux du nord sont des oiseaux voyageurs ; ils 
errent toute l ' a n n é e dans des l imites assez é t endues , 
m a i s ce n'est que quand l 'hiver est part icu l i èrement 
r igoureux , qu'ils se dir igent vers l e sud, et arrivent 
jusque dans le mid i de l 'Europe. Dans ces c ircon
stances , i ls é m i g r e n t e n q u e l q u e sorte. 

Les o iseaux que l'on pourrait appeler vagabonds , 
errent partout et toute l ' année . Tels sont les grands 
rapaces , c o n t i n u e l l e m e n t e n quête de proie ; te ls 
sont encore les o iseaux veufs ou cé l ibataires . D'au
tres s e m b l e n t errer plutôt par plaisir que par n é 
cess i té , et parcourent des é t e n d u e s de terrain moins 
grandes . Dans les pays tropicaux, les o iseaux p e u v e n t 
rappeler que lquefo i s les espèces émigrante s . 

Mais, q u e l q u e longs que soient ses voyages , n o u s 
devrons toujours as s ignera l 'oiseau, c o m m e patrie , le 
l i eu où il se reproduit : ic i c'est le nid qui dé termine 
la d e m e u r e (1). 

Age.— L'âge a u q u e l peut atte indre u n o i s e a u p a 
raît être e n rapport avec sa îai l le , et peut-ê tre avec 
la durée de son d é v e l o p p e m e n t . En généra l , les o i 
seaux v ivent l o n g t e m p s . Les faits qui le d é m o n t r e n t 
sont p e u n o m b r e u x , à cause de la difficulté qu'il y a 
à suivre ces ê tres dans leur v ie e rrante ; cependant 
l'on connaî t que lques e x e m p l e s de l eur l ongév i t é . 
Girardin parle d'un héron qui avait au moins c in 
quante-deux ans lorsqu'i l fut t u é , ce qu'attestaient 
les vervel les ou a n n e a u x qu'il portait à l 'une de ses 
pattes . Pris pour la p r e m i è r e fois en 1731, dans u n e 
chasse au faucon, ce héron fut abattu d'un coup de 
fusil, près de Saint-Dié , e n 1783. Comme il était p le in 
de v i g u e u r au m o m e n t où il perdit la v ie , on est e n 
droit d'en conjecturer qu'i l aurait pu fournir u n e 
p lus l o n g u e carrière. La preuve de la longévi té des 
c igognes e n l iberté est é g a l e m e n t acquise . : on c i te 
u n couple qui était v e n u n i c h e r sur le m ê m e toit 
pendant p lus de quarante ans . 

Si nos connaissances re la t ivement à la d u r é e de 
la vie des oiseaux e n p le ine i n d é p e n d a n c e sont fort 

( 1 ) Voyez sur ce sujet Z . G e r b e , Revus zoologii/ue, 1 8 5 4 , 
t. VI, 2 « sér., p. U et 3 5 0 . 
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bornées , e l les sont plus é t endues en ee qui concerne 
l e s e spèces q u e n o u s é levons en domest ic i té ou que 
n o u s re tenons capt ives . Cependant , ic i , la longévi té 
d'un oiseau dépendant b e a u c o u p des soins qu'on lu i 
donne , des condit ions p lus ou m o i n s favorables dont 
on l 'entoure, doit néces sa i rement présenter des va

riat ions. On cite des perroquets qui ont s u r v é c u à 
plusieurs générat ions , et un corbeau qui était depuis 
quatre-vingt deux ans dans la m ê m e fami l l e . On a vu 
dos a igles résister p e n d a n t trente ans à la capt iv i t é ; 
des rossignols , des p insons , des chardonnere t s , des 
ser ins , vivre douze , qu inze , dix-huit et v ingt ans en 
cage . 

I f a l i i i l i m . — Les oiseaux, e n l iberté , n e sont pas 
très-sujets aux m a l a d i e s ; la p lupart périssent sous 
les dents ou les serres des carnivores , l e s autres 
s u c c o m b e n t à la v ie i l l esse . On a cependant observé 
des épizooties , qui en l èvent les o iseaux d'une m ê m e 
espèce . Ceux que l'on t ient en captivité et les espè
ces e u les races domest iques sont sujets à p lus ieurs 
maladies g é n é r a l e m e n t morte l l e s . 

On trouve rarement dans la c a m p a g n e l e cadavre 
d'un o i seau , surtout de grande tail le , qui soit mort 
de sa mort nature l l e . Beaucoup s u c c o m b e n t , nous , 
ne savons ni où ni c o m m e n t . De t emps à autre , la 
m e r rejette sur la p lage l e cadavre de q u e l q u e 
espèce aquat ique ; parfois, on e n trouve u n , sur 
les l i eux où l 'oiseau a l 'habitude de passer la n u i t ; 
mais les cadavres de la p lupart disparaissent ; la 
nature s emble se charger de les enseve l ir . 

U t i l i t é . — Les m a m m i f è r e s sont pour l ' h o m m e 
des an imaux ut i les , l es o i seaux des a n i m a u x d'agré
m e n t et d'uti l i té . Ceux-la, pour v ivre , doivent payer 
à l ' h o m m e u n impôt ; ceux-ci , au contra ire , possèdent 
tout son amour , toute sa b i e n v e i l l a n c e . Leur grâce , 
leur beauté , l eur agil i té , l e u r voix h a r m o n i e u s e , tout 
les rend agréab les . Les premiers h o m m e s , aussi lo in 
que nous pouvons r e m o n t e r , ont a i m é les o iseaux ; 
les sauvages les protégea ient ; les prêtres des rel i 
gions passées les regardaient c o m m e des êtres sacrés; 
les poètes de tous les temps les ont c h a n t é s . Leur 
v ie , l e u r chant , l eur vol, l e u r gaieté cont inue l l e 
nous c h a r m e n t et nous ravissent. Nous l e u r accor
dons l 'hospitalité q u e nous refusons aux m a m m i f è r e s 
et surtout aux rept i les , sans avoir à e n attendre 
grand profit ; nous en faisons des c o m p a g n o n s d'ap
p a r t e m e n t ; ce sont nos favoris et nos b i e n - a i m é s . 

Mais, de p lus , i ls nous sont u t i l e s . 

La p lupart des oiseaux sont c o m m e nos défenseurs 
n a t u r e l s contre nos e n n e m i s les plus n o m b r e u x , les 
plus invis ib les , l es p lus inaccess ib les à nos coups . 
La Providence l e u r a donné u n e vue perçante qui 
l eur p e r m e t , c o m m e nous l 'avons dit, de découvrir, 
m ê m e à u n e grande dis tance , l es insectes les p lus 
petits'; des ailes rapides pour les poursuivre , u n bec 
v igoureux pour les broyer . 

Parmi les rapaces , les buses , les crécere l l e s , l es 

kobez, l es effraies, les hu lo t te s , les c h e v ê c h e s , l es 
scops, e tc . , purgent nos champs des campagnols , des 
mulo t s e t autres pet i ts rongeurs qui les dévastent , 
et détruisent des quant i tés inca lcu lab les de gros i n 
sectes nuis ib les à nos réco l t e s . Le coucou débar
rasse nos bois et nos vergers des chen i l l e s ve lues qui 
les envahissent . Tous les insect ivores à bec fin, tels 
que les grives , l es m e r l e s , les traquets , les fauvet
tes , e t c . , pour que lques fruits qu'ils nous dérobent , 
n o u s r e n d e n t des services inappréc iables e n dévo
rant j o u r n e l l e m e n t des mi l l i ers d' insectes, de larves 
de vermisseaux . Les h ironde l l e s nous dél ivrent des 
m o u c h e s qui nous i m p o r t u n e n t , et chassent aussi 
les fourmis a i lées et, ce qui est pour nous d'un i n t é 
rêt plus grand , les charançons . Les pics , que l'on a 
quelquefo is accusés in jus tement de nous nu ire , sont 
au contraire les conservateurs de nos forêts, en ce 
qu'ils font u n e chasse cont inue l l e aux cossus, aux 
scolytes et autres xy lophages qui s'attaquent aux ar
bres . Les m é s a n g e s , dont le n o m b r e est m a l h e u r e u 
s e m e n t trop restre int , sont nos plus puissants auxi
l ia ires . Elles explorent m i n u t i e u s e m e n t un arbre, u n 
arbuste , du pied à la c i m e , pour y découvrir n o n - s e u 
l e m e n t les c h e n i l l e s n u e s , l es pucerons cachés dans 
l e feui l lage , m a i s e n c o r e les œufs que des insectes 
de divers g e n r e s ont déposés sur les branches ou 
les feui l les . Il en est de m ê m e des é l o u r n e a u x et des 
mart ins : i l s font dans nos prairies ce que les m é 
sanges font dans nos bois et nos vergers . Chercheurs 
i n f a t i g a b l e s , i ls foui l lent c h a q u e touffe d 'herbe , 
pour y trouver des sautere l les et l eurs larves, des 
morde l l e s , des vers , des l imaces . Il n'est pas j u s 
qu'aux m o i n e a u x , aux bruants , e t à d'autres passe
reaux à bec c o n i q u e , qui n e n o u s rendent des servi
ces , soit e n détruisant des insec tes , soit en dévorant 
les gra ines de p lus ieurs p lantes nu i s ib l e s . 

Les oiseaux sont donc indispensables sur la terre : 
ils m a i n t i e n n e n t l 'équi l ibre dans la série des êtres ; 
ils e m p ê c h e n t surtout les insec tes , ces e n n e m i s si 
pet i ts et si redoutables , de prendre la prépondérance . 
Une paire d'oiseaux peut n o u s rendre p lus de s e r 
vices que tout u n ordre de m a m m i f è r e s . Leur ut i 
l ité n e peut s 'est imer, tant e l l e est grande ; mais 
el le doit justifier ces mots , qui devraient être la devise 
de tout natural iste , de toute p e r s o n n e instrui te : 
Protection aux oiseaux! 

La loi d iv ine r e c o m m a n d e la conservation des 
oiseaux et de l eur couvée (1). 

La loi h u m a i n e (2) pun i t , c o m m e le braconnier , 
ceux qui détruisent les nids d'oiseaux, si ut i les à 
l 'agr icul ture . 

C l » a g i f i c a t l o n . — On n'est pas encore d'accord 
sur la classification sys témat ique des o iseaux. Ces êtres 
sont t e l l e m e n t semblab les entre eux ; on rencontre 
tant de formes in termédia i re s , que l e s diviser est 

(1) Deutêronome, ch. xxn, v. 6 et 7. 
C 2 ) Loi du 3 mai 1 8 4 1 1 . 
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Fig . 17. — J e u n e Effraie q u e l q u e s jours après la sort ie de l'œuf. (Pl . X X . ) 

chose des plus difficiles. A u c u n e classification irré

prochable n'a encore été produi te , et nous n e pou

vons dire s'il nous faut l 'attendre des progrès que 

nous a m è n e r a l 'avenir. Pour nous , en présence de 

v ingt -quatre m é t h o d e s proposées depuis L i n n é , et 

ayant c h a c u n e ses qual i tés et ses défauts , nous n o u s 

s o m m e s cru autorisé à. proposer la notre : n o u s 

n'avons pas la prétent ion de la donner c o m m e l e 

dernier m o t de la perfection ; nous n e l 'adoptons 

q u e parce q u ' a u c u n e des autres ne nous satisfait. 

Linné divise les o iseaux e n rapaces , corbeaux, pal

mipèdes , échassiers , ga l l inacés et passereaux . 

Il l iger, e n gr impeurs , m a r c h e u r s , rapaces , sar-

c leurs , coureurs , échass iers et n a g e u r s . 

T e m m i n c k (1 ), qui avait à sa disposition u n des plus 

riches m u s é e s du g lobe , en rapaces , omnivores , 

insect ivores , granivores , zygodactyles , anisodactyles , 

alcyons, ché l idons , p igeons , ga l l inacés , a lectorides , 

(1) C.-J. T e m m i n c k et Laug ier , Nouveau Recueil de plan-

clies coloriées d'oiseaux, pour servir de suite et de complé

ment aux planches enluminées de Buffon. Par i s , 1822-38, 

5 vol. in-fol . , avec 600 pl . 

BBEHM. 

c o u r e u r s , g r a l l e s , p i n n a t i p è d e s , pa lmipèdes et 

iner te s . 

Schinz, en rapaces, insect ivores , granivores , zygo

dactyles , préhenseurs , a lcyons , h irondel les , p igeons , 

ga l l inacés , coureurs , échass iers et n a g e u r s . 

P œ p p i g , eu rapaces , o iseaux à doigts é p e r o n n é s , 

à doigts prenants , paridigi tés , ga l l inacés , coureurs , 

échass iers , e t n a g e u r s . 

N a u m a n n , qui a plus é tudié la nature, q u e les col

l ec t ions , e n rapaces , coraces , in sec t i vores , gran i 

vores , paridigités , échassiers , perche.urs, h i r u n d i n é s , 

p igeons , ga l l inacés , coureurs , échass iers et n a g e u r s . 

Mon père , dans u n e classification b o r n é e aux o i 

seaux d'Europe, en rapaces, h i r u n d i n é s , p e r c h e u r s , 

c o r a c e s , p i c s , g o b e - m o u c h e s , laniers , g r o s - b e c s , 

a louettes , chanteurs , m é s a n g e s , p igeons , ga l l inacés , 

coureurs , p luviers , râles , hérons , bécasses , longi--

p e n n e s , pa lmipèdes , dentirostres et p l o n g e u r s . 

Wagler , en h iboux , h ironde l les , vautours , gal l i 

nacés , p igeons , outardes , c o u c o u s , perroquets , pas 

sereaux , c o r b e a u x , gea is , p ies , p ics -p laneurs , cor

morans , hérons , o ies , et autruches . 

Sundeval l , e n passereaux, chanteurs , l ong ipennes , 

III — 212 
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pies, perroquets , coucous , rapaces, pul lastrés , p o u 

les , sarcleurs , au truches , poules -échass ières , é c h a s 

siers, m o u e t t e s , pa lmipèdes , nies et p l o n g e u r s . 

Oken, su ivant d'autres caractères , en dent irostres , 

ténuirostres , crénirostres , et obtusiroslres . 

Kaup, en par id ig i tés , oiseaux aériens ou propre

ment dits, échassiers , nageurs , et ga l l inacés . 

He i c h e n b ac h , en sarcleurs, arbor ico les , échass iers , 

nageurs . 

G. Cuvier (1), se rapprochant de la classification de 

l . inné , en rapaces , passereaux, gr impeurs , ga l l ina 

cés, échass iers et pa lmipèdes . 

I leglaud et Z. Gerbe ( 2 ) , e n accipitres , passereaux , 

p igeons , ga l l inacés , échassiers et p a l m i p è d e s . 

Blasius, en rapaces , gr impeurs , chanteurs , gal l i 

nacés , échass iers et pa lmipèdes . 

Burmeis ter , en rapaces , g r i m p e u r s , p e r c h e u r s , 

lourbi l lonneurs , sarcleurs , coureurs , échass iers et 

pa lmipèdes . 

Leunis , e n rapaces , gr impeurs , chanteurs , p igeons , 

gal l inacés , coureurs , échass iers et pa lmipèdes . 

Ch. Lucien Bonaparte , qui a travail lé dans toutes 

los grandes col lect ions d'Europe, en perroquets , ra 

paces, passereaux, p igeons (3), ga l l inacés , a u t r u c h e s , 

échassiers et p a l m i p è d e s . 

Cray, l e directeur du British Muséum à Londres , 

en rapaces , passereaux, gr impeurs , p igeons , gal l i 

nacés , au truches , échassiers , p a l m i p è d e s . 

Jerdon, en rapaces , percheurs , tourbi l lonneurs , 

sarcleurs, échass iers et nageurs . 

Fitzinger, en perroquets , rapaces d iurnes , rapaces 

nocturnes , gr impeurs , m a r c h e u r s , fissirostres, p i 

geons , boecos , ga l l inacés , coureurs , pou le s - échas -

î i ères , hérons , o ies , cypsèles et p l o n g e u r s . 

Cabanis, en chanteurs , cr ieurs , p ia i l leurs , g r i m -

(1) Cuvier, Les Oiseaux décrits et figurés d'après la clas
sification de G. Cuvier, mise au courant des progrès de la 
xrienc.c. Paris, 18b9. 

(2) Deglaud et Z. Gerbe, Ornithologie Européenne, ou 
Catalogue descriptif, analytique et raisonné des oiseaux ob-
seroés en Europe, i e édit. Paris, 1 S I > 7 . 

(3) Ch. Lucien Bonaparte, Iconographie des Pigeons. Par i s , 
1S37, in-ibl. 

peurs , rapaces, tourbi l lonneurs , sarcleurs, échass iers 

et n a g e u r s . 

Cari Vogt, en rapaces, gr impeurs , cr ieurs , c h a n 

teurs , p igeons , coureurs , gal l inacés , échass iers et 

p a l m i p è d e s . 

Giebel, professeur à Halle, a adopté le sy s t ème de 

Cabanis, mais en supprimant l'ordre des p ia i l l eurs . 

Enfin, Spencer F. Baird, de Wash ington , dans 

u n e classification assez concordante avec ce l l e do 

Liljenborg, a établi les ordres des passereaux, piail

leurs , paridigités , rapaces, p igeons , ga l l inacés , bré

v ipennes , échass iers , dentirostres , pa lmipèdes , l on -

g i p e n n e s et p longeurs . 

Devant tant de classifications discordantes , j e m e 

suis p e r m i s de créer la m i e n n e , et j 'espôre qu'on 

m e le pardonnera fac i l ement . Je ne prétends pas , 

j e le répè le , avoir atteint le dernier degré de la per

fect ion; mais il m ' a é t é imposs ib le de m e conformer 

e n t i è r e m e n t à l 'une ou à l 'autre des classi l ications 

proposées avant m o i . 

Je divise les o iseaux en cinq sous-classes, c o m p r e 

nant dix-sept ordres. En voici le tab leau . 

S o u s - c l a s s e . — Les broyeurs. 
1er ordre. — Les perroquets. 
2 e ordre. — Les passereaux. 
3 e ordre. — Les coracirostres. 

II e 
S o u s - c l a s s e . — Les prédateurs. 

4 e ordre. — Les rapaces. 
5 e ordre. — Les fissirostres. 
G* ordre. — Les chanteurs. 

III e 
Sot 9 - C L A S S E . — Les investigateurs. 

7 e ordre. — Les grimpeurs. 
8" ordre. — Les colibris. 
9 e ordre. — Les lévirnsU'es. 

IV e 
S o u s - c l a s s e . — Les coureurs. 

\\f ordre. — Les tourbillonneui 
Il* ordre. — Les sarcleurs. 
12 e ordre. — Les brévipennes. 
1 :j" ordre. — Len échassiers. 

V S o u s - c l a s s b . — Les nageurs. 
H e ordre. — Les lamellirostres 
15 e ordre. — Les longipennes. 
l(i e ordï~e. — Les stéganopodes. 
17 e ordre. — Les plongeurs. 
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LES OISEAUX 

L E S B R O Y E U R S — E N U C LE A T O RE S. 

Die Knacker. 

Dans la p l u p a r t des t ra i tés d 'o rn i tho log ie , l 'h is
toire des ver tébrés ai lés, aux cou leurs et aux 
formes si variées, c o m m e n c e par celle des laids 
et s tupides vau tours . Que lques a u t e u r s , cepen
dan t , se r a n g e a n t à l 'avis de Cabanis , r ega rden t 
les oiseaux chan teu r s c o m m e les plus élevés dans 
la série. Pu i s v iennent les au t re s o iseaux, dans 
un ordre qu i varie suivant le capr ice ou les vues 
pai t iculières de c h a q u e na tura l i s te . P résen te r 
ces a n i m a u x dans u n e série un i fo rme , adoptée 
p a r t o n s , c 'est chose encore inlrouvée : la sc ience, 
nous l 'avons di t , n'offre pas encore de classifica
tion nature l le i r r ép rochab le . 

P o u r moi , avec, Il l iger, de Iî lainville, K a u p , 
Bonapar te et d 'autres na tura l i s tes , j e r e g a r d e les 
per roquets c o m m e les oiseaux les plus élevés en 
organisat ion, car ce sont eux dont tous les or
ganes sont le p lus un i fo rmémen t développés ; j e 
crois que c'est par eux , et r ien q u e par eux, 
que l'on doit c o m m e n c e r l 'his toire na ture l le des 
oiseaux. Avant d 'en exposer les motifs , voyons 
quels sont les plus p roches pa ren t s des pe r ro 
quets . 

Les classifications ont p o u r b u t de r app roche r 
les espèces les plus voisines, de p e r m e t t r e faci
lement u n e vue d ' e n s e m b l e ; mais elles sont 
loin d'avoir a t te in t le degré de perfection auque l 
elles doivent about i r . Il nous faudra encore che r 
cher l ong temps avant de t rouver la loi fonda
menta le du déve loppement des diverses formes 
organ iques . Nous par lons b ien , il est vrai, de 
plan de créat ion ; mais , pour ê t re francs, il nous 
"finiL avouer que nous bapt i sons de ce n o m nos 
propres concept ions . L 'un i l é est dans la n a t u r e , 
et cependant nous la décomposons par les l imi
tes et les divisions que nous établ issons. T o u t 
système es tp lus ou moins artificiel e t dé f ec tueux ; 
il est plus ou moins l 'expression des connais
sances de celui qui l'a p r o p o s é ; mais il facilite 

l ' in te l l igence du tou t , et c 'est par la qu ' i l est ut i le . 

C'est la seule just if icat ion, d 'a i l leurs , q u e j ' i n 
voque en faveur de la classification que j ' a i su i 
vie pour les o iseaux. Cet le classification par tage 
tou t e la classe en divers o rd res , ayant ent re eux 
u n e ce r ta ine un i fo rmi t é , et elle p e r m e t m ô m e 
aux phi losophes de d é m o n t r e r par elle le plan 
de la créat ion ; d 'en t i rer des conclusions logi 
q u e s , m a t h é m a t i q u e s ; de s'en servir pour soute
nir leurs théor ies et leurs op in ions . 

Les orni thologis tes sont t rès-divisés q u a n d il 
s 'agit d 'é tabl i r la paren té qui existe en t re les per 
roque t s et les au t res o iseaux. II en résul te qu ' i l s 
leur on t donné u n e p lace à par t , isolée, ce qu i 
n 'est pas dans la na tu re ; ou bien ils les on t r é u 
nis à d ' au t res oiseaux don t ils diffèrent beau
coup . Un na tura l i s te ingén ieux , mais dont les 
t ravaux ne sont pas est imés à leur valeur , 
Re i ehenbach , r app rocha , le p remie r , des p e r r o 
que t s , les oiseaux qu i l eu r sont , d 'après moi , les 
plus ana logues , et en forma l 'o rdre des broyeurs, 
qui c o m p r e n d , ou t re les p e r r o q u e t s , les passe
reaux et les corac i ros t res . 

Aucun na tura l i s te n ' a m é c o n n u la pa r en t é qui 
existe en t re ces deux dern ie r s o rdres ; mais c'est 
à Re iehenbach qu 'es t due la découver te des affi
ni tés qui exis tent en t re ceux-ci et les pe r roque t s , 
et il y ar r iva n a t u r e l l e m e n t , en ne laissant pas les 
caractères accessoires lui m a s q u e r les ca rac tè res 
d o m i n a n t s . Il est m ê m e é tonnan t q u e ces rap
por ts n ' a i en t pas été r e m a r q u é s depu i s plus long
t e m p s . Ce n 'es t pas sans motifs qu ' on a appelé 
un passereau, le bec-croisé ,perroquet des sapins, 
et cer ta ins p e r r o q u e t s , perroquets-moineaux. Vi\ 
donnan t ces noms , on n 'a eu égard qu 'à l 'analogie 
manifeste qui existe en t re ces oiseaux, et l 'on 
ne s'est pas laissé enfermer dans le cadre é t roi t 
d 'un sys tème. 

11 nous f ¡ut cependant faire r e m a r q u e r que 
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2 L E S B R O Y E U R S . 

n o u s par lons ici d ' une pa ren té en t re o rd re s , et 
non en t re familles ; et q u ' e n faisant nos rappro 
chemen t s , nous ne cons idérons de ces an imaux 
q u e l ' ensemble . Un cacatoès , un moineau et u n e 
cornei l le , voilà cer tes trois oiseaux bien diffé
r en t s , et nu l l emen t pa ren t s l 'un de l ' au t re ; mais 
les pe r roque t s , pris en masse , r e s semblen t beau
coup aux passereaux, envisagés en g roupe , et 
ceux-ci de leur côté ont la p lus g r a n d e affinité 
avec les corac i ros t res . ' 

C a r a c t è r e s . — Les oiseaux composan t ces 
trois ordres ( p e r r o q u e t s , passereaux, coraci ros
t res) , on t p lus ieurs ca rac tè res c o m m u n s . Tous 
sont t r apus , à aile de moyenne l o n g u e u r , à 
pat tes cour tes et v igou reuse s , à tê te relat ive
m e n t épaisse, a bec cour t , b o m b é , r e c o u r b é en 
c roche t , ou s imp lemen t c o n i q u e . Leur queue 
var ie : t an tô t l ongue , t an tô t cour te , t an tô t poin
t u e du bout , t an tô t t r o n q u é e , elle est c e p e n d a n t 
tou jours formée de pennes re la t ivement mol les , 
ayant r a r e m e n t la rés is tance des r émiges . Quel
ques p lumes en sont p lus développées que les 
au t res , et d 'o rd ina i re celles qui la r ecouvren t sont 
très-touffues. Le reste du p l u m a g e est épais , sans 
Être p réc i sément fourni ; les p lumes en sont 
g randes , souvent du res , et souvent aussi les cou
leurs en sont vives, quelquefois m ê m e t r è s -
br i l lan tes . 

Les o rganes in te rnes sont cons t ru i t s sur le 
m ê m e p lan dans les t rois o r d r e s . Le sque le t t e est 
l o u r d ; les musc les sont v i g o u r e u x ; la l angue est 
de l ongueu r m o y e n n e , p e u ou poin t p ro t r ac t i l e , 
ma i s t r è s - m o b i l e ; l 'œsophage s 'élargit , d ' o rd i 
na i re , p o u r former un jabo t ; l ' e s tomac a des pa 
rois épaisses, fo r t ement m u s c u l e u s e s . 

Les sens sont assez éga lemen t développés : tous 
les broyeurs sont doués à u n h a u t deg ré d e la 
vue , de l 'ouïe et du touche r ; que lques - uns font 
preuve d ' o d o r a t ; que lques aut res de goût . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p e r r o 

quets hab i t en t exclus ivement les pays c h a u d s ; 
les deux au t r e s o rd res sont cosmopol i tes . L e u r 
aire de dispersion est l imi tée g é n é r a l e m e n t par 
la zone des a rb res . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r i ' g i m c . — Tous les 

broyeurs sont des a n i m a u x pa r f a i t emen t doués , 
aussi b ien sous le rappor t d u phys ique q u e sous 
celui de l ' in te l l igence. Ils sont p r u d e n t s , gais, 

sociables ; leur sociabi l i té , cependan t , n e va pas 
j u s q u ' à faire q u ' u n e espèce r e c h e r c h e les au t re s 
espèces . Leur in te l l igence développée leur per
m e t de vivre b ien , m ê m e dans de mauvaises con
di t ions . Ils sont pa r fa i t ement a rmés pour soute
nir le c o m b a t de la c o n c u r r e n c e vitale. 

La p lupa r t des b royeurs sont arbor icoles , et 
hab i t en t des can tons l imi tés , don t ils s 'écar tent 
p e u . Ce n 'es t q u ' ex cep t i o n n e l l emen t qu ' i l s en 
émigren t , c 'es t -à-di re qu ' i l s en pa r t en t a n n u e l 
l e m e n t , à des époques fixes, p o u r un endro i t éloi
g n é . Ceux-là seuls qui vivent dans les pays froids 
e n t r e p r e n n e n t de longs voyages. 

Les b royeurs ont su r tou t un r é g i m e végétal . 
L e u r bec solide leur p e r m e t de p r e n d r e des 
a l iments t rès -durs , d 'ouvr i r des grains que les 
au t r e s oiseaux ne peuvent d igére r . Us se nourr is
sen t , en out re , de fruits et de b o u r g e o n s . Beau
coup sont exc lus ivement insec t ivores ; d ' au t r e s 
m a n g e n t à la fois des graines et des insectes ; 
q u e l q u e s - u n s , s eu lemen t , s ' a t t aquent à des a n i 
m a u x plus gros q u e ces de rn i e r s . 

Quant à la r ep roduc t ion , nous nous b o r n e 
rons à dire d ' une m a n i è r e généra le que p r e s q u e 
tous les b royeurs vivent avec u n e seule femelle, à 
laquelle ils res ten t fidèles tou te l eur vie ; que 
p r e s q u e tous ont plus d ' u n e couvée par a n ; q u e 
la s t r u c t u r e du nid est t r è s -va r iab le , et q u e leurs 
œufs sont m o y e n n e m e n t n o m b r e u x . D 'o rd i 
na i r e , la femelle couve seule ; p e n d a n t ce 
t e m p s , le mâ le la nour r i t , quelquefois m ê m e il 
la r emp lace . Les deux paren ts p r e n n e n t égale
m e n t par t à l ' éduca t ion de leurs pet i ts . 

U t i l i t é . — Les dépréda t ions causées par p lu 
sieurs b royeu r s , les font détes ter de l ' h o m m e . 
Mais, s o m m e tou te , ils sont plus ut i les q u e nui
sibles . Ils m a n g e n t les gra ines des mauvaises 
p lan tes ; ils d é t r u i s c n t d e s insectes qui s ' a t t aquent 
à nos récol tes ; en o u t r e , ils a n i m e n t les forêts et 
les campagnes pa r leur v ivac i t é , l eu r s chan 
sons, l 'éclat de leur p l u m a g e . Us sont géné ra l e 
m e n t faciles à appr ivo i se r . La cha i r de la p lu 
p a r t des espèces de b royeurs est un mets sain e t 
agréable ; leurs p l u m e s fournissent des p a r u r e s 
r e c h e r c h é e s . 

On voit donc que , p o u r p lus d ' une raison, ce t te 
classe d 'oiseaux mér i t e de fixer no t re a t t en t ion . 
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L E S P E R R O Q U E T 

Die Papageien 

C o n g f d é r a t i o n i i g é n é r a l e s . — L e s pe r roque t s 

sont des s inges ailés : tel est n o n - s e u l e m e n t 

l'avis de l ' h o m m e du m o n d e , mais encore du 

natural is te . J ama i s compara i son en t r e a n i m a u x 

appar tenant à des classes différentes n ' a été p lus 

jus te . Mais je ne m 'appu ie ra i pas sur ce paral 

lèle pour é tabl i r q u e les pe r roque t s sont les o i 

seaux les p lus élevés. Tous les ca rac tè res qui 

leur sont p ropres suffisent p o u r leur assurer cet te 

p lace . 

Excepté les q u e l q u e s na tu ra l i s t e s que j ' a i 

déjà c i tés , tous les au t re s ne veulen t ass igner aux 

per roque t s q u ' u n r ang infér ieur dans la série des 

oiseaux. Ils se sont laissé égare r par T i n ca rac 

tère que les pe r roque t s pa r t agen t avec des oiseaux 

moins bien d o u é s : p a r la forme du p i ed . Les 

perroquets , les pics , les coucous , les t o u c a n s , 

les couroucous , les b a r b u s , les j a c a m a r s sont des 

oiseaux g r i m p e u r s , c 'es t -à-di re qu ' i l s ont à c h a 

que pat te q u a t r e doig ts , d i r igés , deux e n avant , 

deux en ar r iè re . D 'o rd ina i re , la s t r u c t u r e d u pied 

n'est q u ' u n ca rac tè re s u b o r d o n n é ; ici, on l 'a éle

vée au r a n g de ca rac t è r e domina t eu r , et on a 

inst i tué ainsi u n o rd re , qu i renferme les an imaux 

les plus d ispara tes , et qui n ' o n t en t re eux, p o u r 

la p lupar t , que ce seul point de res semblance . Il 

est bien en tendu , q u e nous ne par lons q u e d 'ani

maux de la m ê m e c lasse ; car , on p o u r r a i t t ou t 

aussi bien r app roche r les g r i m p e u r s ailés des 

gr impeurs velus (les cousous) , ou s q u a m m e u x 

(les caméléons) . Les g r i m p e u r s n e cons t i tuen t pas 

un ordre n a t u r e l , r e n f e r m a n t des a n i m a u x s e m 

blables en t re eux et b ien dist incts des au t re s ; 

et ils sont la preuve qu 'on n e doi t pas a t t ache r 

une grande impor t ance à la forme de leurs pa t t e s . 

La sittelle t o r c h e p o t , le g r i m p e r e a u familier 

et d 'autres oiseaux g r i m p e n t aussi b ien que les 

vrais g r impeur s , e t le pic à t rois doigts n 'es t pas 

plus maladroi t que ses congénères à qua t r e doigts 

opposés. * 

Je crois q u ' o n ne peu t mieux appréc ie r le p ied 

des oiseaux g r i m p e u r s q u ' e n le c o m p a r a n t à la 

queue p r e n a n t e des m a m m i f è r e s . L ' un ou l ' au t re 

organe p e r m e t à l ' an imal qui en est d o u é de 

mener u n e exis tence a rbor ico le , lui donne la 

acuité de se c r a m p o n n e r so l idement aux b r a n -

hes et aux t roncs [fig.AS). Mais l 'un pas p lus que 

S — PSITTACINI. 

, The Parrots. 

l ' au t re ne se r encon t r e que chez des êtres t r è s -

voisins dans la série na ture l le : on l 'observe, 

au cont ra i re , chez des espèces fort différentes, 

quo ique m e n a n t un genre de vie i d e n t i q u e . 

E t d 'a i l leurs , le pied des oiseaux g r i m p e u r s 

n 'es t pas tou jours cons t ru i t sur le m ê m e t y p e ; 

il varie a u moins a u t a n t q u e les au t res ca rac tè res 

qu i di f férencient ces o iseaux. Le pied du pe r ro 

q u e t est tout différent de celui des au t re s gr im

peurs : il s 'en d is t ingue n o t a m m e n t pa r la s t r u c 

t u r e des os du tarse , qu i , p lus q u e chez a u c u n 

au t r e oiseau, se r a p p r o c h e n t du type de la m a i n . 

Nous voyons donc que les p e r r o q u e t s d o i 

ven t être c o m p l è t e m e n t séparés des au t r e s g r i m 

p e u r s , et sur tou t de ceux chez lesquels le g r i m 

p e r est le p lus hab i tue l , p a r exemple , des p ics . 

Mon a m i W e i n l a n d , c e p e n d a n t , c ro i t voir u n e 

g rande r e s semblance e n t r e la l angue des pics e t 

celle des p e r r o q u e t s , et il s 'en se r t p o u r r a p p r o 

che r ces deux g roupes . Il r e m a r q u e q u e , chez tous 

les deux, la l angue est u n o rgane tact i le ; ma i s 

il au ra i t dû pense r q u e cet te pa r t i cu la r i t é se r e 

t rouve , au moins aussi développée, chez d 'au t res 

oiseaux, chez les espèces aqua t iques par exemple . 

La l angue des pe r roque t s r e s semble aussi peu 

à celle des pics , que celle des singes r e s semble 

à celle des fourmi l i e r s . C o n t r a i r e m e n t à l 'opinion 

de W e i n l a n d , la forme de la l angue ser t p lus à 

sépare r les g r i m p e u r s qu 'à les r éun i r . 

II en est de m ê m e de tous les au t re s organes : 

les pics et les p e r r o q u e t s fo rment deux g roupes 

isolés, b ien d is t inc ts , au mi l i eu des au t re s gr im

p e u r s . 

Voyons m a i n t e n a n t les carac tè res qui a p p a r 

t i e n n e n t en p r o p r e aux de rn ie r s . 

C a r a c t è r e s . — Les p e r r o q u e t s cons t i tuen t un 

o r d r e bien défini. L e u r ca rac tè re essent ie l con 

siste dans la forme de leur bec , fo rme qu i leur 

est par t i cu l iè re , et q u i ne se r encon t r e chez 

a u c u n a u t r e oiseau. Aussi S t a u d e , u n des n o m 

b r e u x a u t e u r s qui on t essayé de c rée r u n e c las 

sification na tu re l l e des o iseaux, les désigne-t-i l , 

e t avec ra ison , sous le n o m de globirostres. A 

p r e m i è r e vue , le bec d u p e r r o q u e t r e s semble à 

ce lu i de l 'oiseau de p r o i e ; mais il est plus épais , 

p lus fort, plus é levé r e l a t ivemen t , p lus unifor

m é m e n t déve loppé . La r ac ine de la m a n d i b u l e 
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supé r i eu re est r ecouver t e par u n e m e m b r a n e 
mol le et dépou rvue de p l u m e s . P o u r ce qui r e 
ga rde la s t ruc tu re de ce bec , j e ne crois p o u 
voir m i e u x faire q u e de ci ter Burme i s t e r , dont 
p e r s o n n e n ' a encore égalé , à m o n avis, les des 
cr ip t ions claires et exactes . « S u r la m a n d i b u l e 
supé r i eu re du bec des pe r roque t s , dit-il, on re 
m a r q u e u n e saillie dorsale m i n c e , mais bien 
p r o n o n e é e , de laquel le descenden t les deux 
faces latérales, m o y e n n e m e n t b o m b é e s . En 
a r r i è r e , ces deux faces se t e r m i n e n t insen
s ib lement dans u n e m e m b r a n e cou r t e , recou
ver te de que lques p lumes ro ides , s u r t o u t a u -
dessous des nar ines , e t qu i se pro longe vers 
l 'angle de la b o u c h e . Les na r ines sont si tuées à 
la par t ie supér ieure de cet te m e m b r a n e ; elles 
son t rondes et en tourées d ' un rebord élevé. 
Les bords de la m a n d i b u l e supér i eu re présen
t e n t d 'o rd ina i re , en leur mi l i eu , u n e saillie en 
fo rme de den t ob tuse , mais sol ide, plus t r a n 
chan te en avant qu 'en a r r i è r e . L ' ex t rémi té de la 
m a n d i b u l e est longue , r ecourbée en c roche t , 
e t s i l lonnée su r sa face i n t e r n e , qu i est un peu 
t o m b é e . La mand ibu le infér ieure est p lus cour te , 
épaisse et en forme de corbe i l l e ; elle est à peine 
p lu s basse , ou m ê m e p lus h a u t e que la s u p é 
r i e u r e ; en son mi l ieu , elle p résen te souvent u n e 
légère saillie l ong i tud ina l e , co r r e spondan t à 
l 'angle de la m â c h o i r e . A une faible d i s t ance de 
ce t te p r e m i è r e saillie , on en r e m a r q u e deux 
au t res , qui se r éun i s sen t en avant , et l imi ten t 
ainsi la par t ie t e rmina l e , l a rge , élevée e t t r a n 
chan t e de la mand ibu l e supé r i eu re . E n avant de 
ces sail l ies, le b o r d supé r i eu r de la m a n d i b u l e 
présen te u n e é c h a n c r u r e co r re spondan t à la 
d e n t e l u r e de la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e . A pa r 
t ir de là, la mand ibu l e va s 'élargissant en a r r i è re . 
Les faces latérales de ce t t e m a n d i b u l e sont p lus 
ou moins b o m b é e s , n 

Les au t res o rganes des pe r roque t s offrent u n e 
disposit ion un peu moins carac té r i s t ique . « Les 
pa t tes ,d i t enco reBurme i s t e r , sont épaisses , fortes, 
c h a r n u e s , mais basses ; le tarse est p lus cour t q u e 
le doigt du mil ieu , et r ecouver t de pet i tes s q u a m -
m e s . Les doigts sontassez longs ; ils o n t u n e p l a n t e 
épaisse, e t , c o m m e le t a r se , l eur face supér i eu re 
est recouver te d 'écail lés qu i vont en s 'agrandis-
san t jusque vers l eur ex t r émi t é ; à la de rn iè re 
pha l ange , ces écailles sont cour tes , ma i s elles 
r ecouvren t tou te la face supé r i eu re du doigt . 
Les ongles n e sont n i l o n g s , n i v igoureux ; 
ils sont for tement r ecourbés et assez a igus . Le 
doigt in te rne et a n t é r i e u r a, d 'o rd ina i re , le plus 
pet i t ongle , puis vient le p o u c e ; le doigt ex te rne 

et an t é r i eu r a l 'ongle u n p e u plus long que le 
doigt externe et pos té r i eur . » 

La s t ruc tu r e de l 'aile est la m ê m e chez tous 
les p e r r o q u e t s . Les os en sont sol ides , ma i s de 
moyenne longueur ; les pennes , au n o m b r e de 
vingt à v ing t -qua t re , sans ê t re longues , sont dis-" 
posées de m a n i è r e à faire pa ra î t r e po in tue l 'aile 
é t e n d u e . Les pennes caudales var ien t cons idéra 
b lement , et de forme et de l o n g u e u r . 

Le p l u m a g e des pe r roque t s offre u n e notab le 
rés is tance . Les p l u m e s sont peu nombreuse s , 
mais t r è s -g randes ; celles de la tê te font seules 
except ion. « L 'œi l est en tou ré g é n é r a l e m e n t d 'un 
cercle n u , le p lus o r d i n a i r e m e n t b l anc . Chez la 
p lupar t des espèces , les par t ies compr i ses e n t r e 
r œ i l e t l e bec sont couver tes de p l u m e s , qui , au 
voisinage de la m a n d i b u l e infér ieure , où elles sont 
s u r t o u t a b o n d a n t e s , sont d i r igées en avan t . » 

Que lque variée que soit la couleur d u p lu
m a g e , elle est néanmoins carac té r i s t ique : le 
vert y d o m i n e . On t rouve c e p e n d a n t des pe r ro -
quels bleu hyac in the , p o u r p r e , j a u n e d 'o r , et 
gris . L a d is t r ibut ion des cou l eu r s , dans le p lu
m a g e des pe r roque t s , est t r è s - p a r t i c u l i è r e ; il 
faut no t e r ce que nous pour r ions appeler des 
champs de coloration, la p résence de couleurs 
complémen ta i r e s aux deux faces d u corps , et 
m ê m e de la m ê m e p l u m e : b leu violet , b leu 
foncé, b leu clair , vert , à la face supé r i eu re ; j a u n e 
clair , j a u n e o r a n g e , r o u g e , p o u r p r e , à la face 
infér ieure . Non moins r emarquab l e est ce que 
l 'on observe chez cer ta ins cacatoès , pa r exemple , 
où l a . couleur rouge ou j a u n e vif de la base des 
p lumes est c o m p l è t e m e n t m a s q u é e par la cou
leur b l anche du res te du p l u m a g e . 

Les organes in te rnes des p e r r o q u e t s ne m é 
r i tent pas moins de fixer no t r e a t tent ion . Le 
sque le t te offre p lus ieurs par t icu lar i tés in té res
santes . « La plus r e m a r q u a b l e , di t Burme i s t e r , 
est l ' a r t icula t ion qui existe en t re le frontal et 
la m a n d i b u l e supé r i eu re , et que l'on n e re t rouve , 
chez a u c u n au t r e oiseau. Il en est de m ê m e de 
l 'a r t icula t ion d u maxi l la i re infér ieur avec l'os 
t ympan ique : celui-ci p résen te u n condyle t rès-
a l longé , qu i s 'ar t icule avec une fossette creusée 
dans la face in te rne du maxi l la i re . Le bord de 
l 'orbi te est ent ièrement , fe rmé et o s s e u x ; les os 
palat ins sont t rès -grands , et ces dispositions ne 
se r e n c o n t r e n t pas chez les au t res o iseaux. La 
fourche t te est t rès -pe t i te ; elle repose l i b r emen t 
sur la c rê te s ternale , e t m a n q u e c o m p l è t e m e n t 
dans cer ta ines espèces . Le s t e r n u m est assez 
g rand , a r rond i à son e x t r é m i t é ; le b r éche t est 
peu sai l lant . D'après le p r ince de W i e d , il y a u -
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rait au pied u n os de plus que chez les au t r e s 
oiseaux. 

' « P a r m i les par t ies mol les , la langue épaisse , 
charnue , con ique et ob tuse , est l 'o rgane le plus 
r emarquab le . Parfois son bord est a r m é de den-
«lelures ou d e p iquan t s cornés . L 'œsophage s'é
largit en jabo t . Le vent r icu le succen tu r i é est 
séparé pa r un condui t lisse de l ' es tomac p r o p r e 
ment dit ou gés ie r ; celui-ci a des parois minces , 
villeuses sur la face in t e rne . Il n 'y a ni vésicule 
biliaire, ni ccecum. L ' intes t in a d ' o rd ina i r e le 
double de la longueur d u corps . » Le pancréas 
est double, la ra te pe t i te , le rein p r o f o n d é m e n t 
trilobé. D'après Giebel, il faut encore no te r la 
présence de deux ar tè res caro t ides , et l ' absence , 
dans cerlains cas, de la glande coccygienne . Le 
larynx inférieur es t pourvu de t rois pa i res de 
muscles. 

De que lque façon donc que nous cons idér ions 
les perroquets , nous ne pouvons nous refuser à 
voir en eux un groupe d 'oiseaux bien dis t inct , 
ne pouvant en t re r dans a u c u n e des au t res divi
sions générales ; en u n mo t , nous devons faire 
d'eux ce q u e n o u s appelons un o r d r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p e r r o 

quets se r e n c o n t r e n t dans toutes les par t ies du 
inonde, l 'Europe exceptée ; ils hab i t en t sur tout 
les zones t ropica les . Une espèce amér ica ine re
monte jusqu ' au 42° de la t i tude n o r d ; u n e a u t r e 
se trouve j u s q u e dans les déser ts de la T e r r e - d e -
Feu, pa r 53° de la t i tude s u d . E n Asie et en 
Afrique, les pe r roque t s s 'é loignent moins d e 
l 'équateur . En Chine, on n ' en t rouve p lus au 
delà du 27° de la t i tude nord ; aux Indes , ils arr i 
vent à peine au pied de l 'Himalaya . Dans l'Afri
que occidentale, ils ne dépassen t guère le 16° de 
latitude nord ; dans l 'Afrique or ienta le , le 15°. Au 
sud, ils s 'éloignent davantage de l ' équa teur . 

H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les carac

tères physiques ne sont pas les seuls qu i fassent 
assigner aux p e r r o q u e ts u n e p lace i n d é p e n d a n t e ; 
ils se séparent encore des a u t r e s oiseaux pa r 
leur genre de vie, leurs m œ u r s , l eurs facul tés . 
Nous devons a d m e t t r e , à priori, q u e le genre de 
vie est en accord parfait avec la conformat ion 
physique ; que celle-ci é t an t pa r t i cu l i è re , celui-
là le sera auss i . En l 'é tudiant d 'une façon plus 
approfondie, nous t rouverons de nouveaux ar
guments en faveur de la place q u e nous leur 
avons ass ignée. Ju squ ' i c i , nous n 'avons passé en 
revue que leurs caractères in te rnes ; n o u s al
lons main tenan t nous occupe r de leurs facultés, 
de leur in te l l igence; é t u d e sans laquel le nous 
ne pouvons c o m p r e n d r e la vie des a n i m a u x . 

Avec Oken, j ' a i dés igné (1) les m a m m i f è r e s 
c o m m e é tant des a n i m a u x doués de tous les sens , 
et j ' a i fait r e m a r q u e r q u e le déve loppement égal 
et un i forme de ces sens étai t l e s igne d ' une pos i 
t ion élevée dans l 'échel le des ê t r e s . T ranspo r tons 
cet te donnée dans l ' é tude des o iseaux, et nous 
ver rons , q u ' à que lques except ions p rès , les per 
roque t s se d i s t inguen t p r é c i s é m e n t des au t res 
a n i m a u x de la m ê m e classe par le déve loppement 
uniforme de leurs sens . Aucun , chez eux , n 'es t 
a t rophié ; a u c u n , non p lus , n 'est ex t r ao rd ina i r e -
m e n t développé aux dépens des a u t r e s . Le fau
con est r e m a r q u a b l e par sa vue p e r ç a n t e , le h i 
bou par son ouïe fine, le corbeau pa r son o d o 
ra t ; le canard pa ra î t doué d ' un goû t très-fin, le 
pic a le l ouche r t rès -dé l ica t , et ainsi de b e a u 
c o u p d ' a u t r e s . Mais le pe r roque t voit, sent, e n 
t end , goû te , t o u c h e éga lemen t b ien . P a s n 'est 
besoin de prouver qu' i l voit et qu' i l en t end ; pour 
se convaincre qu ' i l est d o u é des aut res sens , il 
suffit de l 'observer ; il é t e rnue après avoir resp i ré 
de la fumée ; il r econna î t avec u n e rapidi té i n 
croyable les fruits qu i sont bons . Examinez u n 
p e r r o q u e t apprivoisé auque l on tend u n mor
ceau de s u c r e ; voyez-le t o u c h a n t les objets de 
sa l angue , ou passez l é g è r e m e n t la m a i n su r ses 
p l u m e s , et vous n e lui refuserez ni le goût , ni le 
touche r . Au m o m e n t où j ' é c r i s ces l ignes , j e 
viens encore de m e conva inc re de ce développe
m e n t de tous les sens chez l e s p e r r o q u e t s : on 
n 'en peu t donc pas nier l 'existence. 

Non moins indiscutable est l ' intel l igence de 
ces an imaux : c 'est elle qui p e r m e t de les a p p e 
ler, c o m m e nous le faisions en c o m m e n ç a n t , des 
singes ailés. Nous ne reconna i s sons le singe dans 
le p e r r o q u e t , q u ' a p r è s avoir appr is à connaî t re 
l ' intel l igence de cet oiseau. Il a toutes les facul
tés et toutes les passions du singe, il en a les 
quali tés c o m m e il en a les défauts . C'est l 'oiseau 
le plus in te l l igent , mais il est singe, c 'est-à-dire 
cap r i c i eux , i n c o n s t a n t . C'est le c o m p a g n o n 
le p lus g a i , le p lus a g r é a b l e ; t ou t à l ' h eu re , 
ce sera l 'ê tre le plus i n s u p p o r t a b l e . Le per
roque t a de la m é m o i r e , de la p r u d e n c e , de 
la ruse , d u j u g e m e n t ; il a conscience de l u i -
m ô m e ; il est fier, cou rageux , affectueux, t e n d r e 
m ê m e p o u r ceux qu ' i l a ime ; l 'on peut dire aussi 
qu ' i l est fidèle j u s q u ' à la mor t , et r econna i s 
sant avec j u g e m e n t . On p e u t l ' ins t ru i re , le ren
dre obéissant , c o m m e le s i n g e . Mais il est aussi 
colère , m é c h a n t , ru sé , faux; il g a r d e l a m é m o i r e 
des mauvais t r a i t e m e n t s ; c o m m e le s i n g e . i l est 

( 1 ) A. E. Brehm, Les Mammifères. 1870, t. I. 
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sans pitié p o u r 1RS faibles, p o u r les m a l h e u r e u x . 
Son carac tère est un mé lange des qual i tés et des 
défauts les plus opposés . Or, u n parei l assem
blage de facultés n e peu t i n d i q u e r q u ' u n grand 
déve loppement de l ' in te l l igence. 

Un an imal aussi bien doué doit , on s'y a t tend , 
t i rer de ses organes le me i l l eu r par t i poss ible . 
On a voulu r a n g e r les pe r roque t s au-dessous des 
au t res oiseaux parce qu' i ls n 'avaient pas la m ê m e 
rapidi té de m o u v e m e n t s . Il est vrai qu ' i l s volent 
mo ins bien q u e le faucon, qu ' i l s g r i m p e n t moins 
ag i l emen t que le pic , qu'i ls couren t mo ins vite 
q u e la p o u l e , qu ' i l s n a g e n t moins s û r e m e n t que 
le c y g n e . Mais ne peu t -on pas d i re la m ô m e 
chose de l ' h o m m e ? En réa l i t é , les pe r roque t s 
sont t rès-agi les . Les g randes espèces volent lour
d e m e n t , en appa rence , mais r a p i d e m e n t . Les 
pe t i tes espèces volent à mervei l le , et j e fus pres
q u e consolé de la fuite d ' une pe t i te p e r r u c h e 
(Melopsittacits undulatus) en la voyant s 'envoler. 
Elle fendait l 'air c o m m e un faucon, elle s'y mou
vait c o m m e u n e h i ronde l l e , a Les aras , dit le 
p r ince de W i e d , volent l e n t e m e n t ; ils f rappent 
fo r tement l 'air de leurs ai les, leur q u e u e é tant 
ho r i zon ta l emen t é t endue . Les maracanas et les 
perekittos volent t r è s - r ap idemen t , t r aversan t l 'air 
c o m m e u n e flèche. Les pe r roque t s p r o p r e m e n t 
dits on t u n vol assez lent ; ils donnen t des coups 
répétés de l eu r s cour tes ai les, pour mouvoi r leur 
corps gros et l ou rd . » 

Beaucoup de pe r roque t s para issent é t rangers 
su r le sol, et saut i l lent p lus qu ' i l s ne m a r c h e n t ; 
mais il est des espèces te r res t res , qu i cou ren t 
aussi r a p i d e m e n t q u ' u n échassier . Le nymph i -
q u e de l 'Austra l ie peu t ê t re c o m p a r é à u n e 
bécasse p o u r la m a r c h e ; Gould par le d 'un 
p la tyce rque qu i coura i t c o m m e un v a n n e a u . 
S'il est difficile aux pe r roque t s de saut i l ler de 
b r a n c h e en b r a n c h e , ils ne s 'en m e u v e n t pas 
mo ins r a p i d e m e n t dans les a rb re s , vole tant ou 
g r i m p a n t . La seule différence qui existe en t re 
eux et les au t res oiseaux, c'est que ceux-ci ne se 
servent que de leurs pa t tes , tandis que les per 
roque t s e m p l o i e n t et leurs pa t tes et l eur bec . 

Ils ne sont pas de plus habiles nageu r s q u ' u n e 
poule ou q u ' u n mer l e , e t ils n e peuvent pas 
p l o n g e r ; mais dans t ou t e s les au t re s c i r con
s tances , ils savent se servir de leurs m e m b r e s , et 
m i e u x que les au t res o iseaux. Leu r s pa t tes l eur 
dev iennen t des ma ins . Leur bec est plus mobi le 
q u e chez pas un ; a u c u n n e s'en sert mieux ; et 
ils sont les seuls qui l ' emplo ien t p o u r g r i m p e r . 

L e u r voix est forte, c r i a rde , sans être absolu
m e n t désagréab le . El le est très-flexible, t rès-

expressive. Il est cer ta ines espèces , la pet i te per
r u c h e ondu lée , pa r e x e m p l e , dont le mâle chan te 
à sa femelle u n e chanson si c h a r m a n t e , qu 'on 
peu t les r ange r p a r m i les oiseaux c h a n t e u r s ; il 
en est d ' au t re s qui a p p r e n n e n t à siffler des airs , 
m i e u x que ne le ferait u n ser in des Canar ies . 

T o u t le m o n d e sait c o m m e n t les pe r roque t s 
pa rv iennen t à imi te r la voix et la paro le hu 
m a i n e s . Ils su rpassen t en cela tous les au t res 
a n i m a u x , et font, sous ce r appor t , des choses 
incroyables . Ils ne j acas sen t pas , ils pa r l en t ; ils 
savent ce que les m o t s signifient. 

En généra l , l 'exis tence des pe r roque t s est liée 
à celle des forêts; cependan t , on r encon t r e que l 
ques espèces dans des plaines dépourvues d ' a r 
b r e s , dans les s teppes ; d ' au t res s 'élèvent dans 
les Andes au delà de la l imi te des a rb res , j u s q u ' à 
3,600 mè t r e s au -dessus du n iveau de la m e r . 
Dans le no rd -es t de l ' A f r i q u e , j ' a i r e m a r q u é 
qu 'on ne les voyait q u e là oii il y avait des s in
g e s ; en sorte que l 'on pour ra i t p r e sque consi 
dé re r ces a n i m a u x c o m m e inséparab les . P lus 
les forêts sont g randes , p lus la végéta t ion est 
luxur ian te , p lus aussi les p e r r o q u e t s sont com
m u n s . « Dans les forêts des t rop iques , dit le 
p r ince de W i e d , ils fo rment la plus g rande pa r 
t ie de la popu la t ion ai lée, » Il en est de m ê m e 
en Aus t ra l i e , dans p lus ieurs cont rées de l ' Inde 
et dans cer ta ines par t ies de l 'Afrique. Ils sont 
là aussi c o m m u n s que , chez n o u s , les cor 
b eau x ou les m o i n e a u x . 

Pa r tou t où ils hab i ten t , ils savent a t t i re r l 'at
t en t ion . Ils embel l issent les forêts par l eur p lu
m a g e , et les r empl i s sen t de leurs cr is . « Les 
p e r r o q u e t s , dit le pr ince de W i e d , embel l i ssent 
par leurs p l u m e s aux cou leurs br i l lan tes les 
sombres forêts vierges des t r o p i q u e s . » — « I l est 
impossible d e décr i re , dit Gould, le spectacle 

, m a g i q u e qu'offrent les pe r roque t s à p l u m a g e 
r o u g e vif, volant au mil ieu des acacias à feuilles 
d 'a rgent de l 'Austra l ie . L e u r livrée splendide se 
dé tache à mervei l le sur le fond d u feuillage. » 

— « Les cacatoès , s 'écrie Mitchell avec ravisse
m e n t , t r ans fo rment les h a u t e u r s où ils vivent 
en pays de dél ices . » —• « J e les ai vus , dit 
A u d u b o n , r ecouvr i r c o m p l è t e m e n t des b r a n 
ches d ' a r b r e s , aussi serrés les u n s cont re les 
au t re s qu ' i l était possible. » — « Matin et soir , 
r appor t e S c h o m b u r g k , on voit des bandes i n 
nombrab l e s de pe r roque t s s 'envoler en cr iant 
dans les a i r s . Une après-midi , j e vis u n e b a n d e 
parei l le s'abatLre sur les a rbres du r i vage ; les 
b ranches pl ia ient sous le poids des o iseaux. » 

— « Il faut avoir vécu dans ces con t rées , di t 
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Humbold t , et s u r t o u t dans les c h a u d e s vallées 

dus A n d e s , p o u r pouvoi r c o m p r e n d r e c o m 

ment les cris de ces oiseaux peuven t m a s q u e r 

complè tement le m u g i s s e m e n t d 'un to r r en t se 

p réc ip i tan t de r o c h e r en r o c h e r , A — Que 

seraient sans eux les émouvan tes forêts des 

t ropiques? le j a r d i n m o r t d ' un e n c h a n t e u r , le 

domaine du s i lence , le déser t . Ce sont eux qu i y 

font péné t re r et qui y en t r e t i ennen t la vie, ce 

sont eux qui y f rappent à la fois et les yeux et 

les oreil les. 

Hors la saison des a m o u r s , les pe r roque t s 

vivent en sociétés ou en bandes t r ê s - n o m h r e u -

ses. Us se choisissent u n e d e m e u r e dans u n 

endroi t dç la forêt, e t de là, ils p a r t e n t c h a q u e 

jour p o u r en t r ep rend re leurs excurs ions . Les 

m e m b r e s d 'une m ê m e t roupe res ten t f idèlement 

unis les uns aux au t res , et pa r t agen t en c o m m u n 

la bonne c o m m e la mauva ise fo r tune . Tous , le 

mat in , qu i t t en t ensemble la place où ils ont passé 

la nu i t , s 'abat tent su r un arbre ou sur un c h a m p 

p o u r en m a n g e r les fruits. Us p lacen t des senti-

Bniiuii. 

nelles cha rgées de veiller a u salut de la bande ; 

ils sont attentifs aux aver t i s sements q u e celles-ci 

d o n n e n t . E n cas de danger , t ous p r e n n e n t la 

fuite, se sou t iennen t l 'un l ' au t re , r ev iennen t en

semble à l eur p lace de repos , v iven t , en un 

m o t , c o n t i n u e l l e m e n t r é u n i s . 

« A la p r e m i è r e l u e u r de l 'éc la tante a u r o r e 

des t r o p i q u e s , dit le p r ince de "Wied, les p e r r o 

quets se lèvent ; ils s èchen t l eu r s ailes moui l l ées 

par la rosée ; ils s ' exercent en se j o u a n t , en s 'ap-

pelant à g rands cris ; ils font mil le tours dans les 

a rb res , puis ils s 'envolent r a p i d e m e n t p o u r cher

cher l eur n o u r r i t u r e . Le soir , ils r ev i ennen t tous 

fidèlement à la p lace qui l e u r sert d 'abr i . » 

T s c h u d i a aussi observé au P é r o u ces e x c u r 

sions quo t id i ennes des p e r r o q u e t s . Les ind igènes 

y on t m ê m e d o n n é le n o m de journalier à u n e 

espèce , qu i , c h a q u e m a t i n , descend r égu l i è r e 

m e n t de la m o n t a g n e , p o u r y r e t o u r n e r le soir . 

Le Vai l lant r appor te q u e les pe r roque t s du 

sud-oues t de l 'Afrique s 'envolent en peti tes ban

des p o u r c h e r c h e r leur n o u r r i t u r e . Vers midi, 

III — 2 ! 3 
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ils se ba ignen t ; p e n d a n t le m o m e n t de la forte 
cha leu r , ils se cachen t à l ' ombre d u feui l lage; 
vers le soir, ils se d ispersent de n o u v e a u , se bai 
g n e n t encore u n e fois, el r e t o u r n e n t passer la 
nu i t à l a m ô m e place d 'où ils sont part is le m a t i n . 

Ce lieu de repos est variable : t an tô t c 'est la 
c ime d 'un a rb re , t an tô t une paro i rocheuse c r e 
vassée, ou le c reux d 'un a r b r e . Ce dern ie r e n 
d ro i t pa ra î t le plus r e c h e r c h é . 

« La p e r r u c h e de l 'Amér ique d u Nord (conu-

rus carolinensis), di t A u d u b o n , se loge dans le 
c reux d 'un a rb r e , ou clans le n id d 'un g rand p ic , 
a b a n d o n n é par son p rop r i é t a i r e . Au c répuscu le , 
on peu t voir des bandes de ces p e r r o q u e t s se 
r a s semble r au tour des v ieux sycomores et d 'au
t r e s arbres c reux , ils se massen t à l ' en t rée de la 
cavi té , e t l 'un ap rès l ' au t re y pénè t r en t . La p lace 
est-elle insuffisante, ceux qu i n 'on t pu e n t r e r se 
suspendent au tour de l ' ouve r tu re avec leurs pat
tes et leur bec . A les voir, on di ra i t que le bec 
seul suppor t e t o u t le poids du corps ; mais en 
r e g a r d a n t avec u n e lune t t e d ' app roche , j ' a i pu 
m e convaincre du con t ra i re . » 

Dans les forêts vierges , sur les rives du Nil 
Bleu , j ' a i surpr i s souvent , a u c répuscu le , les 
pe r roque t s e n t r a n t dans le t r onc c r eux des adan -
sonias . Aux I n d e s , au r appor t de Layard , le 
pa léorn is à collier {palœornis torquatus} passe 
la nui t dans les fourrés de b a m b o u s . « Tous les 
p e r r o q u e t s , les geais, les corbeaux de p lus ieurs 
milles à la r onde , se r a s semblen t le soir dans 
les b a m b o u s , et depuis le c o u c h e r d u soleil j u s 
q u ' à la nu i t , depuis les p r e m i è r e s l ueu r s de 
l ' au ro re j u s q u ' a u j ou r , l 'oreille du voyageur est 
f rappée pa r le b ru i t qu i s'en élève, c o m m e par 
celui de n o m b r e u s e s m a c h i n e s à vapeur . P l u 
sieurs de ces bandes n e r e n t r e n t que ta rd de 
leurs excurs ions . Les oiseaux alors volent à ras de 
t e r r e , se h e u r t a n t souvent a u x corps solides 
qu ' i l s r e n c o n t r e n t ; p lus ieurs nui ts de sui te , on 
t rouva des p e r r o q u e t s m o r t s , p o u r s 'être ainsi 
assommés con t re des m u r s ou d ' au t r e s obs ta 
cles. H 

Layard donne u n e descr ip t ion t rès -an imée des 
hab i t udes de la p e r r u c h e d 'Alexandre , qui est 
t r è s - c o m m u n e à Ceylan. « A Chilaw, dit-i l , j ' a i 
vu ces p e r r u c h e s s ' aba t t re su r les cocotiers 
du m a r c h é , qu i leur servent de p lace de r e 
pos ; elles é ta ient en tel n o m b r e , que leurs cris 
couvra ien t c o m p l è t e m e n t ceux des m a r c h a n d s . 
On m'avai t par lé de ce spectac le , et u n soir j e 
m e mis en observat ion sur u n p o n t , dans les 
envi rons , p o u r tâcher d 'es t imer le n o m b r e de 
ces oiseaux a r r ivan t d 'une seule d i rec t ion , Ycrs 

q u a t r e heu re s , a p p a r u r e n t que lques bandes épar-
ses qui r en t r a i en t au logis ; puis en vinrent d 'au
t res , d é p l u s en plus fortes, et au b o u t d ' une demi-
h e u r e , c 'étai t u n passage con t inue l . Il m e deve
nai t imposs ib le de c o m p t e r les b a n d e s . Quel
ques-unes s 'élevaient dans l 'air jusqu 'au-dessus 
des a rbres , pu i s s 'abat ta ient ve r t i ca l emen t ; 
d ' au t res vola ient à fleur de t e r r e , j u s q u ' à m'ef-
fleurer le visage. Elles passa ien tauss i r ap ides que 
la pensée , et leur br i l lan t p l u m a g e é t incela i t aux 
rayons du soleil. J e restai à m o n poste j u s q u ' a u 
soir , et j ' e n t e n d a i s encore passer des oiseaux que 
les t énèbres m ' e m p ê c h a i e n t de voir . J e t irai u n 
coup de fusil ; il s'éleva aussi tôt un b ru i t , c o m m e 
celui d 'un g rand vent ; b ientôt , les pe r ruches se 
raba t t i r en t , et poussè ren t des cris, tels q u e j e ne 
les oubl ierai j a m a i s . L e u r voix pe rçan t e , le ba t 
t e m e n t de l eu r s ailes, le f rô lement des feuilles, 

'[ t ou t cela étai t si assourdissant , q u e j e m e t r o u -
j vai b ien h e u r e u x q u a n d j e fus r e n t r é chez moi . » 

Des c imes d ' a rbres touffues sont non moins 
indispensables aux per roque t s q u ' u n e plaee de 
repos bien sû re . Ils c h e r c h e n t moins un abri 

j con t re le mauvais t e m p s q u ' u n e b o n n e cache t t e . 
Ils a imen t la cha leu r , mais sans c e p e n d a n t c ra in
dre le froid, et encore moins la p lu ie , a Au m i 
lieu de ces ter r ib les orages des t rop iques , qui 
parfois obscurc i s sen t le ciel , d i t le p r ince de 
W i e d , o n v o i t l e s p e r r o q u e t s p e r c h é s , immobi l e s , 
sur les plus hautes b ranches , faisant ga iemen t 
en t end re leur voix, tandis q u e l 'eau découle de 
leurs ai les. Ils t rouvera ien t tou t près u n abri 
sous le feuil lage touffu; mais ils s e m b l e n t se 
plaire ainsi exposés à une c h a u d e pluie d 'o rage . 
Cependant , dès q u e l 'ondée est passée , ils se h â -

l tent de sécher leurs p l u m e s . » 

Il en est a u t r e m e n t par le beau t e m p s : a lors , 
ils r e c h e r c h e n t les feuillages épais , p o u r se 
sous t ra i re aux a rdeur s du soleil ou peut -ê t re p o u r 
se cache r . C'est d 'a i l leurs ce qu ' i l s font aussi dès 
q u ' u n danger les m e n a c e . Us savent pa r fa i t ement 
q u ' u n a rb re b ien feuillu est u n e excel lente ca
che t t e p o u r eux qui p o r t e n t la livrée de la forêt ; 
q u e l 'œil a de la difficulté à les y apercevo i r . Il y 
en a c inquan te de pe rchés s u r un a r b r e ; on le 
sait, et on ne p e u t en voir a u c u n . 

Mais ils savent auss i déployer de la ruse : ils ne 
veulent pas ê t re vus. U n d ' en t re eux a-t-il aperçu 
l ' ennemi à t e m p s , il donne l ' a l a rme , e t tous se 
ta isent auss i tô t ; ils se r e t i r en t a u cen t re d u 
feuillage ; ils g r impen t s i l enc ieusement , se d i r i -

S géan t du côté opposé à celui d 'où vient le dange r , 
j s 'envolent et ne font en tendre leur voix q u e q u a n d 

ils sont déjà éloignés d 'une cen ta ine de pas , 
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comme p o u r se m o q u e r de l ' i m p o r t u n qui les a 
t roublés . C'est éga lement ainsi qu' i ls se condui
sent , lorsqu' i ls se sont aba t tus su r un a r b r e p o u r 
en m a n g e r les fruits. Dans leurs excurs ions de 
maraude , ils ne cessent de déployer à un t r è s -
hau t degré la ruse et la p r u d e n c e . 

Les p e r r o q u e t s m a n g e n t s u r t o u t des fruits et 
des gra ines .P lus ieurs lor i s ,cependant , n e se n o u r 
rissent p re sque exc lus ivement que du nec ta r des 
fleurs, de pollen et peu t -ê t re des insectes qu i 
habi ten t le calice des fleurs. Les a ras et les 
per ruches a i m e n t b e a u c o u p les bourgeons des 
arbres et les bou tons de fleurs , et ce r ta ins 
cacatoès ne déda ignent pas les larves d ' insectes 
et les vers. Je crois d 'a i l leurs que les g randes 
espèces ont u n r ég ime bien plus an ima l qu ' on 
ne le pense , et j ' e n ai c o m m e preuve la soif de 
sang de cer ta ins p e r r o q u e t s ; l 'avidité avec la
quelle, en capt ivi té , ils reçoivent de la v iande , 
une fois qu ' i l s on t été hab i tués à cet te n o u r r i 
ture . J 'a i eu des p e r r o q u e t s qui se préc ip i ta ien t 
sur leurs c o m p a g n o n s , l e u r ouvra ien t le c r âne , 
en enlevaient le cerveau .Le mangea ien t - i l s ? c'est 
ce que j e ne pou r r a i s d i r e . Un p e r r o q u e t , q u ' o n 
laissait l ibre de sort ir et de r en t r e r , se faisait 
une joie , à ce que m e racon ta i t son p ropr i é t a i r e , 
de su rp rendre de j e u n e s oiseaux, à pe ine sortis 
de leur nid , de les t u e r , de les dépoui l le r t rès-
proprement , d 'en dévorer u n e par t ie , et de j e t e r 
ensuite au loin leurs cadavres . A vrai d i re , c 'étai t 
un animal captif, hab i tué pa r conséquen t à tous 
les rég imes . Quoi qu ' i l en soit de ces faits, les 
perroquets se nour r i s sen t s u r t o u t de végétaux. 

C'est un spectale c h a r m a n t q u e de voir des 
perroquets à la m a r a u d e s ' aba t t re su r un a rb re 
fruitier ou dans un c h a m p s . Dans ces c i rcon
stances, ils se m o n t r e n t de véri tables singes ai lés . 
Chacun a d m i r e la ruse , la p r u d e n c e qu ' i ls d é 
ploient dans leurs vols. De loin, ils accouren t 
vers le l ieu qu i l eu r offre u n e r iche p ro ie . 
«Plusieurs fruits qu' i ls affectionnent par t i cu l iè re 
ment , dit le pr ince de W i e d , a t t i r en t les t imides 
aras bien loin de la l is ière de la forêt. » Gould 
a trouvé les b r i q u e t s à l a n g u e en p inceau pres
que exclusivement sur les eucalyptées , dont les 
Heurs leur fournissent de la n o u r r i t u r e en abon
dance ; jamais il n ' en vit sur d ' au t res a rbres . 

.Toutes les g randes espèces font p reuve de 
prudence , lorsqu 'e l les sont à la r eche rche de 
leurs a l i m e n t s ; en forêt m ê m e , elles se com
portent comm e à la m a r a u d e , ci Les g rands aras 
vert-doré des Andes , nous r appor t e P œ p p i g , se 
préc ip i ten tpar essaims sur les rouges é ry lhr inées 
et sur les j a u n e s tachiées , dont ils mangen t les 

fleurs. Ils poussen t des cris assourdissants , mais 
ils sont assez p r u d e n t s p o u r se taire lorsqu ' i ls 

. veu len t piller que lque c h a m p de maïs . C h a c u n 
c o m p r i m e alors son envie de c r i e r ; on n ' en tend 
q u e que lques sourds m u r m u r e s , et l 'œuvre de 
des t ruc t ion va r a p i d e m e n t son t r a in . Le c h a s 
seur , l ' Indien m ê m e , fur ieux de voir ses récol tes 
ainsi a n é a n t i e s , ne peu t les a p p r o c h e r facile
m e n t . Les plus âgés font sent inel le sur l 'arbre 
le p lus élevé. Au p r e m i e r signal qu ' i l s donnen t , 
r épond un cri à demi-voix ; au second, t o u t e la 
bande s'envole en pous san t de g rands cris , pour 
r e c o m m e n c e r p lus loin ses dépréda t ions . » 

S c h o m b u r g k confirme p l e inemen t cette re la 
t ion ; il dit q u e souvent on n 'est averti de la p r é 
sence d ' une parei l le b a n d e de p e r r o q u e t s q u e 
par la c h u t e des enveloppes des g ra ines , qu i , en 
t o m b a n t s u r l e s feu i l l e s ,p rodu isen t un brui t fac i le 
à percevoir m ê m e de loin. Le Vail lant a vu des 
pe r roque t s surpr i s , au mi l ieu de leur r epas , par 
l ' approche d 'un ennemi : ci ils se t i n r en t cois, d i t - i l , 
on n ' en tenda i t r i en , et cependan t ils é ta ient ras 
semblés au n o m b r e de p lus ieurs mil l iers . Un coup 
de feu par t i t , et aussi tôt tou te la b a n d e s 'é lança 
dans les a i rs , en faisant u n bru i t assourdissant . » 

Il en est a u t r e m e n t dans les endroi t s où ils sa
vent qu' i ls n ' o n t r ien à c ra indre de l ' h o m m e . 
Dans l ' Inde , au dire de J e r d o n , ils p é n è t r e n t dans 
les villes, se p e r c h e n t sur les toi ts des maisons , 
pour de là, sans dou te , aller pil ler les c h a m p s et 
les j a r d i n s . 

Les dégâts causés par les p e r r o q u e t s sont im
m e n s e s , et just i f ient toutes les m e s u r e s que l 'on 
a prises con t re e u x . R ien n 'es t en sûre té dans 
les localités qu ' i l s f réquen ten t . « Les g r a n d s aras 
su r tou t , dit le p r ince de W i e d , ouv ren t avec 
l eu r bec v igoureux les fruits , les noix les plus 
du res , » Mais ils savent indi f féremment s 'ac
c o m m o d e r d 'un fruit succu len t , ou d 'une gra ine 
de faible d imens ion . Les r a inu res de la m a n d i 
bule supé r i eu re leur p e r m e t t e n t de saisir u n 
gra in , q u e l q u e lisse, que lque p e u t qu ' i l s o i t ; 
l eur l angue mobi le l eu r est aussi d 'un grand se 
cours . E n un ins tan t u n e noix est ouve r t e , u n 
épi dépouil lé de sa balle, une gra ine sortie de son 

! enveloppe . Le bec ne suffit-il pas , la pa t t e vient 
à son secours . 

C o m m c ' T c s s inges, ils dé t ru i sen t p lus encore 
qu' i ls ne m a n g e n t . Les essa ims i nnombrab l e s 
qu i s 'abat tent sur les a rb res ou dans les c h a m p s , 
se gorgent au tan t qu' i ls peuven t le faire ; ma i s , 
sans compte r ce qu'ils e m p o r t e n t p o u r le dévorer 
t o u t à leur aise, ce qu ' i l s dé té r io ren t est encore 
plus cons idérable . Us fondent sur u n ve rge r , 
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y inspec ten t c h a q u e a rb re , en g o û t e n t tous les 
frui ts , re je t ten t ceux qu' i ls ne t rouven t point 
assez dé l i ca t s , ne dévorent que ceux qu i sont 
à l eur convenance . Us dépoui l l en t de la sorte 
u n a rbre , en c o m m e n ç a n t par ses b r a n c h e s 
in fé r i eu res , e t , arrivés a u s o m m e t , s 'é lancent 
su r u n second p o u r y c o n t i n u e r leurs ravages . 
Dans l ' A m é r i q u e du Nord et au Chil i , ils pi l lent 
les a rbres avant que les fruits soient m û r s , 
p o u r en savourer le lai t qu i en tou re la g r a ine . 
Au r a p p o r t d ' A u d u b o n , ils sont t rès-fr iands du 
blé mis en meu les dans les c h a m p s . Ils en r e 
t i r en t s u b t i l e m e n t le g ra in avec l eu r bec , lais
sant au paysan la balle et la pai l le . Les u n s p r é 
fèrent tel le n o u r r i t u r e , les au t re s telle au t r e ; 
ma i s , en s o m m e , il n 'es t fruit ou réco l te qu ' i ls 
n e pi l lent ; aussi ne peut-i l y avoir ami t ié en t re 
l ' h o m m e et ces o iseaux. 

Après le r epas , les pe r roque t s vont s ' abreuver 
e t se b a i g n e r . Ils boivent b e a u c o u p , et m ê m e , 
disent A u d u b o n et S c h o m b u r g k , de l 'eau salée 
ou s a u m à t r e . Ils p r e n n e n t leur ba in dans les 
flaques d ' eau . Le Vai l lan t n o u s a p p r e n d qu' i ls se 
ba ignen t , de tel le façon q u e les gout tes d ' eau les 
enve loppen t c o m m e u n e p lu ie . D'après A u d u 
b o n , ils a i m e n t à se rou le r s u r le sable , c o m m e 
les pou les , et , c o m m e elles aussi , ils couvren t 
l eu r s ailes de pouss iè re . Souvent , à cet effet, on 
les voit r a m p e r dans le nid des g rands mar t in s -
p ê c h e u r s . Ils r e c h e r c h e n t les t e r res imprégnées 
de sel , ce qu i expl ique p o u r q u o i on en t rouve 
toujours près des sources salées, dans l ' in té r ieur 
des forêts. 

Les pe r roque t s se r ep rodu i sen t dans la saison 
qui co r re spond au p r i n t e m p s de leur pa t r i e , dans 
celle qui p récède l ' époque de la m a t u r a t i o n des 
frui ts . Les g randes espèces n e para issent p o n d r e 
q u ' u n e fois par an , et deux œufs s e u l e m e n t . Les 
p la tycerques d 'Austral ie et les au t r e s p e r r o q u e t s à 
large q u e u e font except ion à ce l te règ le . Ils pon 
d e n t t rois ou q u a t r e œufs , q u e l q u e s - u n s m ê m e 
de six à neuf, e t la pon te , d 'après ce que l 'on 
a p u observer chez des individus capt i fs , a lieu 
deux ou trois fois par a n . Les pa léornis et les 
caca toès ponden t toujours p lus de deux œufs , 
mais ils n 'on t q u ' u n e p o n t e . Les œufs des per 
roque t s sont a r rond i s , b l ancs , à coqui l le lisse. 

Les p e r r o q u e t s a i m e n t s u r t o u t à faire l eur 
nid dans le c r e u x d 'un a rb re . Quelques espèces 
amér i ca ines se logen t dans des crevasses de ro 
c h e r s , e t les p e r r u c h e s de l ' Inde, au r a p p o r t de 
J e r d o n , dans les c reux des vieilles maisons , des 
pagodes , des t o m b e a u x . Les pe r roque t s t e r res 
tres ponden t l eu r s œufs sur la te r re n u e . A u d u 

bon affirme que p lus ieurs femelles hab i t en t un 
m ô m e nid : c'est là, j e c ro is , u n e e r r e u r . Mais, 
dans tous les cas , les pe r roque t s qu i vivent pa r 
g r andes b a n d e s , n i chen t les uns près des au t r e s . 
Mol ina ,dé jà , avait par lé de parei l les réun ions ,qu ' i l 
avait observées au Chili ; P œ p p i g les décri t d 'une 
façon t r è s -complè t e . « Ce spectac le , di t- i l , su r 
p r e n d r a à coup sûr celui qui le voit pour la pre
m i è r e fois. On s 'avance pén ib l emen t , au mil ieu 
du j o u r , aup rès d 'une paroi vert icale de r o c h e r ; 
on se cro i t c o m p l è t e m e n t i so lé ; tou t a l en tour ne 
r ègne q u e ce s i lence qu i , dans les zones t r o p i 
cales de l ' A m é r i q u e , ind ique l ' h eu re de mid i . De 
tous côtés , c e p e n d a n t , arr ive une sorte de m u r 
m u r e ; mais on regarde en vain, on ne voit d 'où 
il v ient . T o u t à coup re ten t i t le cri d ' a l a rme d 'un 
p e r r o q u e t ; il se r épè te , et, en un ins tan t , on est 
e n t o u r é de nuées de ces oiseaux, qu i vo len t en 
cercles serrés au tour du voyageur , et s emblen t 
vouloir fondre sur lu i . De tou tes les crevasses du 
roche r sor tent des tê tes de pe r roque t s , et ceux 
qu i ne s 'envolent poin t , i n d i q u e n t au m o i n s , pa r 
leurs cr is , qu ' i ls p r e n n e n t par t à l ' émot ion g é 
né ra l e . Chaque ouve r tu re est celle d 'un nid q u e 
son p ropr ié ta i re a c reusé dans les couches de 
m a r n e qu i séparen t les assises r o c h e u s e s , et 
souvent on en compte p lus ieurs c en t a ine s . Mais 
tou jours ces colonies sont si tuées à l 'abri des 
incurs ions de tou t carnass ie r . » Dans les forêts , 
on n e r encon t r e pas de parei l les associat ions , 
ca r là il est b ien plus difficile de t rouver des 
condi t ions favorables p o u r la nidification en 
c o m m u n . Les pe r roque t s r e c h e r c h e n t su r tou t les 
g rands arbres don t le t ronc ou les b r a n c h e s sont 
c reusés en plusieurs endro i t s . E n Afr ique, ils 
n i chen t de préférence sur les adansonias e t dans 
les t r o u s , p lu tô t que sur les b r a n c h e s , q u a n d 
l ' a rb re est h o r s de la forêt. J e vis ainsi dans les 
s teppes du Kordofahn un b o u q u e t isolé d ' a d a n -
s o n i a s , quo ique alors d é p o u r v u s de feu i l les , 
peuplés par u n e colonie de p e r r o q u e t s . Ils n ' a u 
raient certes pas choisi cet te locali té, si les a rbres 
n ' ava ien t été c reux . 

L o r s q u e les pe r roque t s ne t r o u v e n t pas p o u r y 
établ ir leur nid u n a rb re p r é p a r é , soit pa r un pic 
adroi t , soit par u n hasa rd h e u r e u x , ils sont obli
gés d'y pourvo i r . Dans ces cas , on voit l 'usage 
qu ' i ls savent faire de leur bec . Le mâ le et la fe
mel le , mais s u r t o u t cet te de rn i è re , font u n t rou 
dans l ' écorce . Ils se suspenden t au t r onc c o m m e 
u n pic , e t du b ec , r o n g e a n t p l u t ô t que coupan t , 
ils en lèvent fibre à fibre, j u s q u ' à ce que la de 
m e u r e soit cons t ru i t e . Ils y m e t t e n t des semai 
nes ; mais , à force de persévérance , ils en v iennent 
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à leur fin. Le t rou c r e u s é , le p r inc ipa l est feit. 
Quelques copeaux suffisent p o u r en tapisser le 
fond. Le pe r roque t se con ten te m ô m e d ' un 
creux fort imparfa i t . « Sur le t r o n c b lanc d 'un 
pa lmier i r imi , d i t P œ p p i g , j e vis u n e br i l lante 
queue de p l u m e s bleu de ciel : c 'é ta i t un a ra 
j aune , occupé à é larg i r avec son bec u n n id de 
pic, dans lequel il couvai t ses œufs, quo ique sa 
queue n'y pû t ten i r . » 

La femelle seule couve ; p e n d a n t ce t e m p s , le 
mâle la n o u r r i t et la d is t ra i t par son caque t . Le 
n y m p h i q u e de la Nouvel le -Hol lande fait excep
tion ; le m â l e relaie sa femelle . 

Chez les pe t i tes espèces , la p e r r u c h e o n d u l é e , 
par exemple , la femelle res te sur les œufs de 
seize à d i x - h u i t j o u r s . D 'autres pe r roque t s cou 
vent dix-neuf, v ingt - t ro is , v ing t -c inq j o u r s ; on 
ne sait c o m b i e n de t emps du re l ' incubat ion 
pour les a ras . 

Les j eunes éclosent t r ès - impar fa i t s , mais se 
développent r a p i d e m e n t . Ils n e sont d 'abord 
couverts q u e d 'un r a r e duvet . A l 'âge de c inq 
ou six jours , ils p r e n n e n t les p r e m i è r e s p l u m e s ; 
à hu i t ou dix j ou r s , ils o u v r e n t ' l e s yeux. De 
petites pe r ruches o n d u l é e s q u i t t è r e n t l eu r n id 
pour la p r e m i è r e fois à t r en t e - t ro i s j o u r s , et, 
deux jours plus t a rd , volèrent aux a l en tou r s . 

II est à no t e r que q u e l q u e s j eunes p e r r o q u e t s 
offrent à l eur bec des p r o l o n g e m e n t s en forme 
de dents , qui d ispara issent p lus ta rd , t o m b e n t 
et sont r emplacés par des masses car t i l ag ineuses . 
On admet q u e ces dents sont les ex t r émi t é s , r e 
couvertes de papil les co rnées , des vaisseaux et 
des nerfs qu i favorisent et r égu la r i sen t la crois 
sance du bec . 

Le père e t la m è r e nou r r i s sen t l eu r s pet i ts , et 
cela encore q u e l q u e t e m p s après qu ' i ls on t 
quitté le n id . Les pa ren t s ramol l i s sen t dans leur 
jabot les g ra ins des t inés à leurs nou r r i s sons , et 
les leur dégorgen t dans le bec . S c h o m b n r g k a 
observé une pai re de pe r roque t s qu i n ichai t près 
de son c a m p e m e n t , et il a vu q u e les pet i t s ne 
recevaient leur n o u r r i t u r e que deux fois pa r 
jour , ù. 11 h e u r e s du m a l i n et à 5 h e u r e s du 
soir. « Dès q u e les pa ren t s a r r iva ien t , ils se 
perchaient sur u n e b r a n c h e , près de leur t rou ; 
se voyaient-ils observés , ils y res ta ien t i m m o 
biles, a t t e n d a n t l 'occasion de d ispara î t re dans le 
nid sans ê t re r e m a r q u é s . » 

Les paren ts p r o d i g u e n t tous leurs soins à 
leur p rogén i tu re . E n c a s . d e danger , ils la d é 
fendent avec courage et d é v o u e m e n t ; captifs, 
ils n 'en laissent m ê m e pas app roche r le ma î t r e , 
qu'i ls connaissent et qu' i ls a imen t c e p e n d a n t . 

Cer ta ines espèces a d o p t e n t et t r a i t en t avec 
la m ô m e tendresse des pet i t s a b a n d o n n é s , q u a n d 
m ô m e ils n ' appa r t i ennen t pas à leur espèce. « Le 
c h i r u r g i e n du navire le Triton, avec lequel j e 
fis la t raversée de la Nouvel le -Hol lande en A n 
gle ter re , r a c o n t e C u n n i n g h a m , possédai t deux 
p e r r o q u e t s don t l ' un , le plus pe t i t , é ta i t t rop j e u n e 
p o u r pouvoir p r e n d r e l u i -même sa n o u r r i t u r e . 
Le plus âgé, u n p e r r o q u e t b leu , s'en cha rgea , 
le so igna avec la plus g r a n d e t endresse . L 'a
mi t ié de ces deux oiseaux sembla s 'accroî t re 
avec l e t e m p s ; ils passa ient tou te la j o u r n é e à. 
s ' embrasser , à. se becque t e r , le p lus vieux en 
laçant t e n d r e m e n t le plus j e u n e avec ses ailes. 
Leurs t émoignages d ' a m o u r dev in ren t m ê m e 
si b ruyan t s , qu 'on les sépara, p o u r ne pas d o n 
ner de sujet de pla intes aux passagers . Le 
plus j e u n e fut mis dans m a cab ine avec p lus ieurs 
au t r e s . Au bou t de deux mois , le pe r roque t b leu 
parvint à s ' é c h a p p e r ; guidé pa r la voix de son 
élève, il en t ra droi t dans ma cab ine , et se c r a m 
ponna à la cage . On r éun i t les deux a m i s , m a i s , 
qu inze jours ap rè s , le plus j e u n e m o u r u t par ac
c ident . L ' au t r e en devint t r i s te , m u e t , e t ne 
t a r d a pas à s u c c o m b e r à son t o u r . » 

Il faut dire cependan t q u e l 'on observe par 
fois tou t le con t r a i r e . Ainsi , j ' a i eu u n e pet i te 
p e r r u c h e ondu lée , qu i , dès qu 'e l le se t rouva dans 
la société de ses congénè res , fut a t t a q u é e par eux 
et m o r d u e si v i o l e m m e n t , qu 'e l le succomba à ses 
b lessures . 

Géné ra l emen t , les p e r r o q u e t s on t à deux ans 
leur p l u m a g e définitif et sont aptes à se r e p r o 
du i r e : les pet i tes espèces le sont m ê m e à u n 
an . Malgré cet te p récoc i t é , ils vivent l o n g t e m p s . 
On a p u s'en convaincre chez des pe r roque t s 
captifs, qu i on t survécu à la famille dans le sein 
de laquel le ils avaient passé l eu r s j e u n e s années . 
Au dire d 'une légende a m é r i c a i n e , des p e r r o 
quets on t vu d i spara î t re tou t un peup le . « Il 
est p robab le , r a p p o r t e H u m b o l d t , que la der
nière famille des A tu re s a dû s 'é te indre assez 
t a rd , car dans le Maypures vit encore u n vieux 
pe r roque t , que les indigènes ne c o m p r e n n e n t pasi 
parce q u e , disent-ils, il par le la langue des A t u 
res. Ce p e r r o q u e t a été le sujet d ' une c h a r m a n t e 
poésie . » C o m m e mes lecteurs peuven t ne pas la 
conna î t re , j e veux en ci ter au moins quelques 
vers (1 ) : 

Un v ieux perroquet so l i ta ire , 

P r è s de l 'Orénoque é c u m a n t , 

Vit on dirait qu'il e s t de p ierre , 

A le voir froid, sans m o u v e m e n t . 

( 1 ) Traduct ion inédi te de M. Ch. Meaux Saint-Marc. 
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Aux brisants du fleuve rapide, 
Tout un peuple dort au cercueil ; 
Redoutant un voisin perfide, 
Naguère il fuit vers cet ëcueil : 

Les Atures sur cette plage 
Vivant libres, libres sont morts ; 
Et les roseaux verts du rivage 
De tous leurs fils couvrent les corps. 

Le perroquet inconsolable 
Survit à leur race, Ô malheur I 
Aiguisant son bec sur le sable, 
Perçant l'air de cris de douleur. 

Les enfants dont le babillage 
L'instruisait à dire leurs mots, 
Et les femmes qui de feuillage 
Paraient le nid de son repos, 

Où sont-ils ? Couchés sur la grève, 
Les yeux fermés à tout jamais : 
L'oiseau plaintif de ce long rêve 
N'en réveille aucun désormais. 

II est p robab le q u e la p l u p a r t des g rands pe r 
roque t s s u c c o m b e n t plus au fardeau des a n s , 
qu ' i ls ne sont v ic t imes de leurs ennemis : ils en 
c o m p t e n t c e p e n d a n t , et p a r m i eux l ' h o m m e est 
le p lus à c ra ind re . L e u r p r u d e n c e leur p e r m e t 
d ' é c h a p p e r aux carnass iers , e t ils savent se dé
fendre contre ceux m ô m e s qu i peuven t a r r iver 
j u s q u ' à leurs re t ra i t e s . Les oiseaux rapaces , les 
m a m m i f è r e s arbor icoles qu i se nour r i s sen t de 
cha i r , font souvent l eur proie des pet i tes espèces ; 
mais les g randes lu t t en t avec succès , se servant 
de l eu r bec c o m m e d ' u n e a r m e redou tab le . 
Cont re l ' h o m m e ils sont sans défense : ils doi
vent s u c c o m b e r devan t ses moyens d ' a t t a q u e . 

C h a s s e . — P a r t o u t on poursu i t les p e r r o q u e t s , 
pa r tou t on les chasse avec u n e ce r t a ine passion, 
soit p o u r les profits qu ' on en r e t i r e , soit p o u r se 
ga ran t i r de leurs dépréda t ions . Cela est su r tou t 
nécessai re dans toutes les locali tés où les plan
ta t ions sont voisines de forêts hab i t ées par les 
p e r r o q u e t s . « Qu 'on n 'ai l le pas se figurer, dit 
A u d u b o n , q u e le p l a n t e u r suppor te p a t i e m m e n t 
tous les méfaits dont les pe r roque t s se r enden t 
coupab les à son égard 1 11 tâche de les su rp ren 
dre dans leurs excurs ions , et l eur fait payer de 
leur vie leurs r ap ines . Le fusil c h a r g é à la m a i n , 
il se glisse j u s q u e près d ' eux , et h u i t ou dix tom
ben t du p r emie r coup de feu. Les au t re s se lè 
ven t , c r i en t , volent en cerc le p e n d a n t cinq ou 
six m i n u t e s , r ev i ennen t près des cadavres de 
l eurs c o m p a g n o n s , les e n t o u r e n t en poussan t des 
cris plaintifs, et t o m b e n t e u x - m ê m e s à l eu r tour , 
victimes de leur a m i t i é , j u s q u ' à ce qu 'enf in le 
p l a n t e u r ne les t rouve p lus assez n o m b r e u x p o u r 

avoir à défendre con t re eux ses récol tes et ses 
moissons . J ' a i en q u e l q u e s h e u r e s aba t tu ainsi 
p lus ieurs cen ta ines de p e r r o q u e t s , et j ' a i e m p o r t é 
des corbei l les p le ines de leurs cadavres . Ceux qu i 
n e sont q u e blessés se défenden t v igoureuse 
m e n t , e t de leur bec t r a n c h a n t font souvent de 
profondes b lessures . » Les Chil iens a t t e n d e n t q u e 
les p e r r o q u e t s se soient a b a t t u s dans un c h a m p , 
puis ils se p réc ip i t en t s u b i t e m e n t sur eux , et les 
a s s o m m e n t à coups de b â t o n . Les Aus t ra l iens les 
effrayent lorsqu ' i l s sont r éun i s à l eu r place de 
repos , e t l ancen t leurs javelots su r l 'essaim qu i 
s 'envole. De t é m é r a i r e s chasseurs se glissent le 
long des parois des roche r s où les pe r roque t s ont 
établ i l eurs d e m e u r e s , et au m o y e n de crochets 
en lèvent les pet i ts de leurs n ids . Les chasseurs 

d'occasion et les mauvais t i r eu r s c h e r c h e n t à les 
s u r p r e n d r e p e n d a n t l eu r r epos . Lo r squ ' on n e 
peu t a t t e indre le nid , on dispose des pièges de 
toutes sor tes p o u r p r e n d r e les pe t i t s . 

C a p t i v i t é e t d o m e s t i c i t é . — On ignore à quel le 

é p o q u e on a c o m m e n c é à apprivoiser les p e r r o 
que t s . Cet te époque pa ra î t ê t re con tempora ine 
de celle à laque l le nos a n i m a u x domes t iques ont 
été soumis . A lexand re le Grand , ou p eu t - ê t r e un 
de ses g é n é r a u x , r a p p o r t a des pe r roque t s app r i 
voisés des Indes . Il en t r ouva d o n c là dans les 
hab i t a t ions des ind igènes . Ces oiseaux é ta ient 
c o m m u n s à R o m e , où on les r e c h e r c h a i t à cause 
de l eu r beau t é e t de leur genti l lesse. 

« 0 m a l h e u r e u s e R o m e 1 s 'écriai t le r igide Ca-
ton le Censeur , où es-tu t o m b é e , pour q u e les 
femmes élèvent des chiens dans leur sein, e t que 
les h o m m e s po r t en t d e s p e r r o q u e t s sur le poing ! » 
O n les m e t t a i t d a n s des cages d ' a rgen t , d 'écail lé 
et d ' ivo i re , il y avait des gens p o u r les élever, 
p o u r l e u r a p p r e n d r e su r tou t à p r o n o n c e r le n o m 
de César. Le pr ix d 'un p e r r o q u e t par lan t dépas 
sai t souven t celui d 'un esclave. Ovide ne déda i 
gna pas de c h a n t e r u n de ces oiseaux. LTélioga-
bale ne croyait pouvoi r offrir à ses hô tes de mets 
p lus r a r e q u e des têtes de p e r r o q u e t s . Du t emps 
de Néron , on n e connaissa i t encore que les espè
ces ind iennes ; p lus t a rd , on i m p o r t a aussi des 
p e r r o q u e t s d 'Afr ique . 

Au t emps des croisades , les r i ches ba rons 
ava ien t des pe r roque t s p o u r o r n e r l eu r s d e m e u 
res ; o n leur app rena i t à par le r , c o m m e on peut 
le conc lu re de cet te c i ta t ion de Chr is t ian von 
H a m e l n : « J e voudra is qu' i l puisse par le r c o m m e 
le p e r r o q u e t en cage , n 

Les c o m p a g n o n s de Colomb, en a b o r d a n t en 
A m é r i q u e , t rouvè ren t des pe r roque t s apprivoisés 
dans les cabanes des ind igènes , et l 'on y en voit 
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encore a u j o u r d ' h u i . S c h o m h u r g k nous a p p r e n d 
que, dans l eu r pa t r i e , on laisse les p e r r o q u e t s 
voler l i b remen t , sans l eu r coupe r les ailes. « J ' e n 
vis p lus ieurs , écr i t - i l , se m ê l e r le ma t in à l eu r s 
congénères sauvages , par t i r avec eux , et s 'en 
séparer le soir p o u r revenir à la cabane de l e u r 
maî t re . « Nous a p e r ç û m e s un j o u r , cont inue- t - i l 
plus loin, un b o u q u e t d ' a rb res qu i para issa ien t 
couverts de fleurs j a u n e s . J e me réjouissais déjà 
d'avoir découver t u n nouveau végétal , q u a n d j e 
reconnus tou t à coup q u e ces fleurs j aunes se 
mouvaient , changea i en t de place : c ' é ta ien t des 
kessi-kessi (conurus sohtitiulis) appr ivoisés , q u i , 
à not re app roche s 'envolèrent , avec un brui t 
infernal, vers u n e cabane voisine. » Il résul te 
des récils de S c h o m h u r g k , que dans les vil
lages indiens les pe r roque t s r emplacen t nos 
pou les ; s e u l e m e n t , ils p r e n n e n t plus de par t q u e 
celles-ci à la vie des h o m m e s . « U n e chose c u 
rieuse est l ' incl inat ion q u ' é p r o u v e n t les singes 
et les pe r roque t s p o u r les enfants . J ' a i r a r e m e n t 
vu de pet i t s Indiens j o u e r e n s e m b l e , sans qu ' i l 
y ait au mil ieu d ' eux des singes et des p e r r o q u e t s . 
Ceux-ci ne t a rden t pas à imi te r tous les b ru i t s 
qu'ils en tenden t , les cris des coqs, les abo ie 
ments des ch iens , les p l eu r s , les r i res des en
fants. » 

Comparé à ce g e n r e de vie d o m e s t i q u e , le sor t 
du pe r roque t a m e n é en E u r o p e est b i en t r is te .Les 
plus mauvais m o m e n t s p o u r l 'oiseau sont ceux 
qu'il passe avant d 'a r r iver à des t ina t ion . L ' Ind i en 
qui l'a pris p o u r l ' échanger cont re q u e l q u e p ro 
duit d 'Europe , le m e t , dans le p r e m i e r por t venu, 
entre les m a i n s d 'un mate lo t , qu i ne sait n i soi
gner l ' an imal , ni lui d o n n e r la n o u r r i t u r e qu i lui 
convient. A pe ine si la moi t i é des p e r r o q u e t s 
qu'on e m b a r q u e ainsi peuven t suppor t e r la tra
versée , et , p a r m i ceux-ci , c o m b i e n n 'y en a-t-il 
pas qui vont encore s u c c o m b e r dans les b o u t i 
ques sombres , sales, empes t ées des m a r c h a n d s ! 
Ce n'est que q u a n d le p e r r o q u e t finit par t r o u 
ver u n ma î t r e convenab le , que sa des t inée 
s 'améliore. Mais, souvent , il est devenu t imide , 
méfiant, m é c h a n t , et ne pe rd q u e long temps 
après ces mauvaises qual i tés . 

Cependant le pe r roque t est un an ima l sage ; il 
sait se plier aux c i rcons tances ; il s 'habi tue d 'a
bord à tou te espèce de r é g i m e . Au lieu des fruits 
succulents et des gra ines de ses forêts natales , il 
reçoit les a l iments de l ' h o m m e . Ces a l iments lui 
plaisent d ' au tan t plus qu ' i l les connaî t m i e u x . 
Dans le p r inc ipe , du chènevis , d u mil let lui suf
fisent; mais il devient plus fr iand. On lui donne 
des douceurs , et on en fait u n g o u r m a n d , qui ne 

veut plus d 'une n o u r r i t u r e trop s imple . On p e u t 
l ' hab i tuer à tous les a l i m e n t s , à boi re du café, 
du t h é , d u vin, de la b ière ; il s 'enivre en buvan t 
des sp i r i tueux . Les peti ts p la tycerques d ' A u s t r a 
lie seuls font excep t ion ; ils ne m a n g e n t q u e 
des grains et des feuilles. On a p r é t e n d u que le 
r é g i m e an imal auque l on les s o u m e t fait con
t rac te r aux pe r roque t s u n e fâcheuse babiLude. 
Beaucoup de ceux que l 'on t i en t en captivi té 
s ' a r r achen t eux-mêmes les p l u m e s au point d 'en 
devenir chauves , si l'on peu t ainsi d i re . Us y met
ten t u n e g r a n d e a rdeur , et a u c u n e pun i t i on , — ce 
à quoi ils sont o r d i n a i r e m e n t t rès-sensibles , — ne 
peu t l eur faire p e r d r e cet te h a b i t u d e . Le r é 
g ime y est-il p o u r q u e l q u e chose? C'est p r o 
bable , ca r j a m a i s j e n 'a i vu de p e r r o q u e t s , s im
p l e m e n t nour r i s , t o u r n e r ainsi l eu r fureur con t r e 
e u x - m ê m e s . D 'après m a p rop re expér i ence , les 
g randes espèces de pe r roque t s se t rouvent t rès -
bien q u a n d on les n o u r r i t avec d u chènevis , du 
riz cui t , de l 'avoine, du maïs , de la sa lade , des 
choux , des fruits ; les pet i tes espèces , quand ou 
leur donne du mil le t , de la sa lade , des feuilles. 
Les amandes a m è r e s et, d ' après Bue t e , le persi l 
l eur sont des poisons mor te l s . 

C o m m e on l 'observe chez tous les a n i m a u x 
élevés, il est des pe r roque t s qui , b ien que de la 
m ê m e espèce, s ' ins t ruisent plus ou moins faci
l e m e n t ; qu i sont plus ou moins b ien doués . Ce
lui-ci a p p r e n d beaucoup e t vi te , celui-là peu et 
l e n t e m e n t ; un t ro i s i ème n ' a p p r e n d r ien d u tou t . 
U n bon sys tème d ' éduca t ion p r o d u i t o rd ina i re 
m e n t de bons résul ta ts . 

L 'excel lente m é m o i r e des pe r roque t s leur est 
t rès-ut i le : ils r e t i ennen t les choses p e n d a n t des 
années . El le l eur est auss i indispensable p o u r 
par ler , q u e l e u r l angue mob i l e , sans laquel le ils 
ne pour ra i en t imi ter la voix h u m a i n e . Us sais is
sent u n e idée, r e t i ennen t le m o t ; à celui-ci , s 'en 
jo in t un second, puis un t rois ième, e t l e u r faculté 
se développe à m e s u r e qu 'e l le est mise plus sou
vent et p lus l ong t emps en j e u . Ainsi , l 'enfant 
des forêts vierges, en con tac t avec l ' h o m m e , 
se façonne de plus en plus à son image , et d e 
vient u n ê t re auque l nous ne pouvons refuser 
u n e cer ta ine es t ime. Le p e r r o q u e t s ' h u m a n i s e ; 
c o m m e le c h i e n , l ' éduca t ion le forme, le civi
lise, si j ' o s e m ' e x p r i m e r a insi . Mais cet ê t r e , 
c o m m e tous ceux à qui l ' ins t ruct ion est don-

j née par qu i l eu r est s u p é r i e u r , d e m a n d e à 
| ê t re t ra i té r égu l i è r emen t , avec a m o u r et d o u -
j ceur , et en m ê m e t e m p s avec f e r m e t é ; au t re -
I m e n t , on arrive à le gâter , non à l 'élever. Trop 

de tendresse est aussi nuisible que t rop de sévé-
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r i t e . Une f e m m e qui vit seule avec son p e r r o 
que t n ' abou t i t q u ' à en faire u n e c r é a t u r e i n s u p 
por tab le , parce qu 'e l le le t ra i te t r op b ien , t rop 
m i n u t i e u s e m e n t . La p r e m i è r e condi t ion à r e m 
plir , est q u e l 'oiseau soit d ' abord é t ro i t ement 
captif, afin que son ma î t r e puisse s'en o c c u p e r 
con t inue l lement . Le la isse- t -on voler l i b r e m e n t 
dans un grand espace , il ne s 'apprivoise que t rès-
r a r e m e n t , e t a p p r e n d encore p lus r a r e m e n t à 
pa r le r . Il n e faut lui laisser de l iber té que q u a n d 
son éduca t ion est p resque t e r m i n é e . 

Les pe r roque t s on t besoin de cer ta ines condi 
t i ons p o u r pouvoir satisfaire u n des v œ u x les 
p lus a rden t s de l ' amateur , p o u r pouvoi r p o n d r e . 
L a p o n t e n 'es t si r a re en capt ivi té , que pa rce 
que l 'on n e m e t pas ces oiseaux dans u n mi l ieu 
convenab l e . Bien des observat ions p rouven t ce
p e n d a n t qu'i l n 'est pas bien difficile de les faire 
se r e p r o d u i r e dans nos d e m e u r e s , l o r squ 'on l e u r 
d o n n e de l ' espace , du repos et u n n id qui leur 
conv i enne . Une vaste volière, où ils pu issen t 
passer tou te l ' année t r a n q u i l l e m e n t ; un t ronc 
d ' a rb re à bois m o u , c reusé d 'un t rou assez g r a n d , 
telles sont les condi t ions qu ' i l faut r e m p l i r p o u r 
faire p o n d r e les p e r r o q u e t s . On voit qu ' i l s se 
c o n t e n t e n t de peu , et savent pa r fa i t ement se 
plier à t ou t e s les c i rcons tances . 

J ' a v o u e , pour m a pa r t , q u e des p e r r o q u e t s 
r a s semblés dans u n e grande vol ière m e font plus 
de plais ir à voir, que les pe r roque t s enfermés 
i so lément dans une ét roi te cage, q u a n d bien 
m ê m e ceux-c i par le ra ien t à mervei l le . E n éc r i 
vant ces l ignes , j ' a i sous les yeux u n e volière où 
vivent ensemble une vingta ine de pe r roque t s de 
diverses espèces , r éun i s à deux fois p lus de pin
sons, d 'a louet tes , de mer l e s , et cette vue est u n e 
de mes grandes jouissances . À vrai d i re , j ' a i choisi 
avec soin mes p e r r o q u e t s , et n 'a i mis ensemble 
q u e des espèces sociables. Aussi , t ous vivent là 
en paix et en b o n n e h a r m o n i e , sans que j ama i s 
il y ait de disputes . Les pet i tes espèces se sont 
empa rée s de tous les n ids ; q u e l q u e s paires se 
sont accouplées et ont déjà p o n d u . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Quoique du re et Clan- 1 

dreuse , la cha i r des p e r r o q u e t s est t rôs-es t i - i 
mée ; on en fait su r tou t u n excellent boui l lon . 
S c h o m b u r g k vante la soupe de p e r r o q u e t 
c o m m e un me t s délicieux. Les Chil iens en sont 
p lus que fr iands. "Les Ind iens de l 'Amér ique , les I 
sauvages de l 'Austra l ie poursu iven t ac t ivement 
les pe r roque t s , p o u r en m a n g e r la cha i r . 

On chasse plus souvent encore ces oiseaux 
p o u r se p r o c u r e r leurs belles p l u m e s . « Rien de 
p lus na ture l , dit le p r ince de W i e d , que cet te 

p a r u r e si s imple et si bel le , r e c h e r c h é e pa r les 
sauvages . Us sont superbes , ces gross iers o u 
vrages de p lumes , t ravai l de peup lades non c i 
vilisées, et d o n t n o u s pa r l en t les voyageurs . Plu
s ieurs des peuples ind igènes duBrés i l se sont dis
t ingués pa r t i cu l i è r emen t dans c e t a r t ; on a m ê m e 
d i t qu ' i l s savaient t e indre les p l u m e s de p e r r o 
quets avec du sang de g renoui l l e . » Le p r i n c e 
de W i e d ajoute q u e c'est là sans doute u n e fa 
ble inven tée p a r que lque na tu r e l et r a c o n t é e 
p a r lui à u n t r o p c rédule E u r o p é e n . Cet a m o u r 
des peuples sauvages p o u r les p l u m e s de per 
roque t s est t r è s -anc ien et t r è s - r é p a n d u . « Dans 
les t e m p s les plus recu lés , di t P œ p p i g , les h a b i 
t an t s des l isières des forêts appor t a i en t aux Incas 
des p l u m e s d 'aras pour o rne r leurs pala is , et 1rs 
anciens h is tor iens d u P é r o u nous a p p r e n n e n t 
q u e ce fut la r e c h e r c h e de ces p lumes et du coca 
qu i firent p é n é t r e r les h o m m e s dans les te r r ib les 
forêts v ierges . » 

A ce t i t re , les pe r roque t s t i e n n e n t u n e place 
dans l 'h is toire du m o n d e . Ce fait, d 'a i l leurs , n 'es t 
pas isolé. Les p e r r o q u e t s , d a n s u n e au t r e c i rcon
s tance , on t joué u n rôle cons idérab le : ce fut u n 
vol de ces oiseaux qui fit découvr i r l 'Amér ique . 
P inzón , le c o m p a g n o n et le l i eu t enan t de Co
l o m b , supplia ce lu i -c i de changer la d i rec t ion de 
son nav i re . « J ' a i , di t- i l , u n p r e s sen t imen t que 
nous devons naviguer d 'un a u t r e côté . » Ce 
p res sen t imen t , à ce q u e rappor ta u n vieux ma t e 
lot au fils de Colomb, nous dit H u m b o l d t (1), 
Pinzón le devait à u n vol de p e r r o q u e t s , qu ' i l 
avait vu le soir se d i r iger vers le s u d - o u e s t , p o u r 
y c h e r c h e r , c o m m e il devait le supposer , une 
t e r r e et des a r b r e s pour y passer la nui t . On pour
rai t p resque d i re q u e ces oiseaux ont d é t e r m i n é , 
dans les colonies du nouveau con t inen t , la sépa
ration des deux races lat ine et g e r m a n i q u e . » 

Je ne veux pas de ce hasard faire u n mér i t e 
aux pe r roque t s ; j ' a i s eu l emen t c ru ne pas devoir 
passer le fait sous s i lence. 

Les p e r r o q u e t s nous sont de la m ê m e uti l i té 
que les singes : on m a n g e leur chair , on se pare de 
leurs p l u m e s , et de plus , ce nous sont des c o m 
pagnons agréables . Nous nous y a t t achons , m a l 
gré leurs défau ts ; nous leur p a r d o n n o n s de 
blesser nos orei l les , de tou t ronger , de tou t d é 
t ru i re , m ê m e le fer; nous n o u s laissons éb loui r 
par leur beau té , c h a r m e r pa r leur p r u d e n c e . 

C lass i f i ca t ion . — T o u t ce q u e nous venons de 

dire des p e r r o q u e t s fixe b ien le r a n g qu' i ls doi-

( I ) I l u i u b o l d t , Cosmos. 
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vent occuper : ils sont r ée l l emen t les singes des 
oiseaux, c 'es t -à-di re les oiseaux les plus élevés 
en organisat ion, les p lus r approchés de l ' h o m m e . 
On ne p e u t l eur ass igner q u ' u n e p l a c e , et ce t t e 
place doit ê t re la p r e m i è r e . 

Cependant , Cabanis , u n des plus i ngén i eux 
orni thologis tes , p ré t end q u e le g rand n o m b r e 
des pennes des ailes, la disposit ion ré t icu lée des 
écailles qu i r ecouvren t les pa t tes , son t des in 
dices d 'une organisa t ion imparfa i te , et il fait des 
perroquets la de rn iè re famille des g r i m p e u r s . 
Dans le système de Cabanis , les oiseaux sont dis
posés en série l inéa i re , suivant le degré de p e r 
fection de leur organisa t ion , et les p e r r o q u e t s y 
sont placés t e l l emen t b a s , q u ' u n mer le l eur 
est de beaucoup supé r i eu r . Les pe r roque t s , ces 
oiseaux vifs, p r u d e n t s , in te l l igents , seraient , d 'a
p rès ce système, n o n - s e u l e m e n t au-dessous des 
coucous e t des p ics , mais encore des s tupides 

P i R E I I M . 

| c o u r o u c o u s , des lents j a c a m a r s , des h ideux 
j b a r b u s . E t p o u r q u o i ? Pa rce q u e leurs tarses 
| sont r ecouver t s de pet i tes écai l les , pa rce que 
j l eurs ailes sont formées de n o m b r e u s e s r émiges . 
! Cabanis a r e m a r q u é que ces carac tè res se t r o u -
| vaient chez des o iseaux r ée l l emen t infér ieurs , et 
| il en a conclu q u e les ca rac tè res opposés : g r an 

des s q u a m m e s , pennes p e u nombreuses , ind i 
qua ien t u n degré élevé d 'o rganisa t ion . 11 est im
possible d ' appor t e r en classification des vues plus 
étroi tes , impossible d'y persévérer p lus long
t e m p s . Avec au moins a u t a n t de raison que Caba-

j nis nous pouvons dire : P u i s q u e les p e r r o q u e t s , 
oiseaux i ncon t e s t ab l emen t t rôs-élevés dans la 
série, p résen ten t cet te conformat ion des tarses 
et des ai les, celle-ci ne peu t i n d i q u e r un degré 
infér ieur d 'o rgan i sa t ion , et je crois q u e cet a r -

j g u m e n t est i r ré fu table . C'est d 'a i l leurs le gen re 
i de vie d ' un an ima l , nous l 'avons déjà di t , qui 
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p e r m e t de c o m p r e n d r e son organisa t ion . « Ces 
oiseaux, dit Raup , en pa r l an t des pe r roque t s , 
ont l 'œil le plus parfait , en tou ré c o m p l è t e m e n t 
ou p resque c o m p l è t e m e n t d 'un cercle osseux ; ils 
on t le cerveau le plus développé ; ils sont doués 
de l ' intel l igence la plus é t endue . » Nous n e pou
vons donc l eu r ass igner un rang infér ieur , c a r 
c'est par le déve loppement du cerveau e t des 
sens q u e nous es t imons les a n i m a u x . A mes 
yeux , des sens parfaits on t plus d e va leur q u e 
que lques s q u a m m e s des ta rses ; des facultés in
tel lectuelles co r r e spondan t à un déve loppement 
concordan t d u cerveau sont plus impor t an t e s 
q u e les pennes de la q u e u e ou de l 'aile. Le nom
b re e t la var iété des facultés , c 'est là le point 
i m p o r t a n t ; c'est là le c r i t é r i um de la perfect ion. 

Si l 'on peu t , avec tou te a s su rance , r a n g e r les 
pe r roque t s à la tète des oiseaux, il est plus dif
ficile d 'é tabl i r dans l ' o rd re qu' i ls fo rment u n e 
bonne classification, par la raison q u e le n o m b r e 
des espèces est t rès -cons idérable , et q u e les ca
rac tères de ces m ê m e s espèces sont t rès-uni for 
m e s . C'est à pe ine s'il est possible de sépare r net
t e m e n t les diverses famil les , quo iqu ' i l y ai t p lu 
s ieurs types b ien évidents de p e r r o q u e t s . P o u r 
mo i , il y a lieu d 'adopter t rois sect ions o u t r ibus : 
les perroquets à courte queue, ou perroquets propre
ment dits, les cacatoès ouplictoloph.es et les perro
quets à longue queue , c h a c u n e de ces sect ions 
se divisant en familles composées c h a c u n e de 
plus ieurs gen re s . 

1 ° L E S P E R R O Q U E T S A C O U R T E Q U E U E , 

Die k'irzschwa7izigen Papageien. 

C a r a c t è r e s . — Les pe r roque t s à cou r t e q u e u e 
on t u n type t r è s -un i fo rme . L e u r tai l le var ie : 
q u e l q u e s - u n s ont le vo lume d 'une cornei l le , la 
p lupar t , celui d 'un p igeon , les moins gros celui 
d 'un p inson . Le plus pet i t de tous les p e r r o q u e t s 
appa r t i en t à ce g roupe , et a la taille du ser in . 

Leur corps r a m a s s é , l eu r queue toujours 
cou r t e les font pa ra î t r e lourds . Ils on t la tê te 
g r a n d e ; le bec v igoureux , mais non di f forme; 
les pat tes sol ides, de h a u t e u r m o y e n n e ; les doigts 
longs . Leu r s ailes a t t e ignent p r e s q u e le b o u t de 
la q u e u e , dont la forme est t rès -var iab le , et don t 
les pennes sont tan tô t larges et a r rond ies , tan
tôt po in tues et é t ro i tes . Excep t ionne l l emen t , les 
deux rec l r ices moyennes sont t r è s - longues . Les 
p lumes sont cour t e s , la rges , i m b r i q u é e s c o m m e 
des ^éca i l les ; elles sont plus n o m b r e u s e s q u e 
dans les deux aut res sect ions . Une famil le se fait 
r e m a r q u e r p a r son p l u m a g e lâche , les p l u m e s 
é tant c o m m e ébarbées . Ce n 'es t que t r è s -excep-

' t i onne l l emen t que la tête est s u r m o n t é e d 'une 
h u p p e : en généra l , tou tes les p lumes on t u n e 
égale l ongueur . Le ver t d o m i n e dans le p l u mag e 
des pe r roque t s à cour te q u e u e ; on y voit cepen
dan t aussi du r o u g e vif, du b leu , du jaune, d u 
gris , du b r u n , du gris no i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette Section 

a des r ep ré sen t an t s dans tou te la zone t ropica le , 
et su r tou t en Afrique et aux Indes . Une famille 
hab i t e m ê m e exc lus ivement le con t inen t ind ien 
et les îles qu i en d é p e n d e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On voit fré

q u e m m e n t en E u r o p e des p e r r o q u e t s à cour t e 
q u e u e ; les occasions de bien les é t u d i e r en c a p 
tivité ne m a n q u e n t d o n c pas ; mais l eur vie i n 
dépendan te est moins accessible à l ' observa t ion ; 
aussi ne conna issons-nous q u e peu de chose 
de l eu r s m œ u r s à l 'é ta t de n a t u r e . Les jacos, pa r 
exemple , don t , depuis t rois cents ans , t ou t na
vire qui revient des côtes occidentales d 'Afr ique 
nous appor t e des ind iv idus , pe r sonne , j u s q u ' à 
p résen t , ne les a observés dans leurs forêts na ta les . 
Nousconna i s sons m i e u x l e shab i ludes d u s t r i g o p s , 
cet te espèce si l imi tée , d o n t la découver te re
m o n t e à q u e l q u e s dizaines d ' années s e u l e m e n t , 

! que celles du j aco , q u e nous pouvons tou jours 
| a che t e r chez tous les m a r c h a n d s . Il en est de 
| m ê m e des au t res espèces . Aussi n e p o u v o n s -
j n o u s dire a u t r e chose , s inon q u e les pe r roque t s 
| à cour t e q u e u e , c o m m e tous les oiseaux d u 
| m ê m e o r d r e , sont des a n i m a u x arbor ico les , qui 

vivent dans les forêts, et ne les qu i t t en t que p o u r 
aller pil ler les p lan ta t ions établies dans leur voi
s inage . Beaucoup d e m e u r e n t dans les fourrés les 
p lus é p a i s ; d ' au t r e s , s u r t o u t les pet i tes espèces , 
p ré fè ren t les bosque t s p e u touffus et les endro i t s 
découver t s . T o u s sont sociables , sans c e p e n d a n t 
former de g randes b a n d e s , mais b ien des a t t rou 
pemen t s peu n o m b r e u x . Ils son t fidèles à ce r 
taines locali tés e t à ce r ta ins a r b r e s , qu 'on peu t 
considérer c o m m e leurs a rb res favoris. 

J'ai déjà pa r l é de leur ag i l i t é ; q u a n t à leur in
te l l igence , qu ' i l m e suffise de dire q u e les p e r 
roque t s à cour te q u e u e sont les plus rusés , les 
plus in te l l igents de tout l ' o rdre , 

i Une famille de cet te sect ion se nour r i t , s inon 
exclus ivement , d u m o i n s de p ré fé rence , du n e c 
tar des fleurs et des pa r t i e s suc rées des p l an te s . 
Les au t res s ' a t t aquen t à tou tes les subs tances 
d o n t il a é té ques t i on lo r sque n o u s avons par lé 
des pe r roque t s en généra l , e t se fout ha ï r des 
p lan teu r s e u r o p é e n s , pa r su i te de ces h a b i t u d e s . 

C h a s s e . — Cette ha ine se t r adu i t pa r la chasse 
a r d e n t e q u ' o n fait à ces o i s e a u x , chasse q u e 
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tous les réc i t s des voyageurs nous m o n t r e n t i captifs qui a r r iven t en E u r o p e . On les tue p a r m i l -

c o m m e t r è s - f ruc tueuse . La preuve nous en est l iers , on les p r e n d pa r cen ta ines ; quels moyens 

d'ailleurs fournie p a r le n o m b r e des p e r r o q u e t s I emplo ie - t -on p o u r les c a p t u r e r ? J e l ' ignore. 

LES P S 1 T T A C I D É S — PSITTACI. 

Die Papaqeien, The Parrots. 

C a r a c t è r e s . — La p r e m i è r e famille r en fe rme 

les pe r roque t s p r o p r e m e n t d i t s . Ce son t eux s u r 

tout que n o u s avons eus en vue en faisant l 'h is

toire généra le de ces o iseaux. l i s s e ca rac t é r i s en t 

par leurs p l u m e s larges et ro ides . L e u r bec est 

de longueur m o y e n n e , fort, r e c o u r b é p re sque en 

demi -ce rc le . Leurs tarses sont t rès cour t s , l eurs 

doigts longs . Chez p lus ieurs , l 'œil est e n t o u r é 

d 'un cercle dépourvu de p l u m e s , a l lant q u e l q u e 

fois j u s q u ' à la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les psi t taci-

dés hab i t en t l 'Afrique et ses îles, diverses îles 

du Grand Océan , l ' A m é r i q u e d u S u d . 

Cette famille est t r è s - r i che en espèces . Nous 

ne nous occuperons que de q u e l q u e s - u n e s , no t r e 

plan n ' é t an t po in t de faire u n ouvrage p u r e 

ment descriptif. Nous n e savons d 'a i l leurs pres

que r ien des m œ u r s et du genre de vie de ces 

diverses espèces . 

L E S P E R R O Q U E T S \RA\S—PS1TTACUS. 

Die Graupapageien, The true Parrots. 

C a r a c t è r e s . — Les pe r roque t s vrais ne se 

dist inguent des au t res g roupes de la famille q u e 
par leur q u e u e r é g u l i è r e m e n t c a r r é e ; l eu r p lu 
mage où le gris d o m i n e , et des ailes qu i a t te i 
gnent l ' ex t rémi té de la q u e u e . 

LE l'EHUOQUET C K 5 D R K O U J A C O — l'SITTACUS 

EltrTIISJCEUS. 

Der Jako, The grey Parrot. 

La p r e m i è r e p lace , p a r m i les psi t tac idés , a p -
parkientsans contes te au pe r roque t c e n d r é ^ . ! 9) , 
ou/ace , ou perroquet gris, perroquet à queue rouge, 
c o m m e on l 'appel le e n c o r e . On peu t cons idé
rer e n q u e l q u e sor te cel te espèce c o m m e le type 
de l 'ordre, et c 'est b ien dans cet te pensée q u e la 
plupar t des natura l i s tes lu i on t donné pour 
génér ique l ' anc ienne dénomina t i on psittanis. 
Cependant p resque tous les orni thologis tes on t 
rangé les lou rds a ras à la tête des pe r roque t s , et 
cela avec au t an t de motifs qu ' i ls en on t p o u r p la 

ce r les v a u t o u r s au -des sus des faucons . Les a ras 
ne l ' empor t en t sur les au t res pe r roque t s que p a r 
leur taille : p a r t o u s leurs au t re s carac tè res , ils 
leur sont infér ieurs . Le p e r r o q u e t c e n d r é , p a r 
c o n t r e , r eprésen te d i g n e m e n t l 'o rdre auque l il 
appar t ienL II n 'est ni le plus r ap ide au vol , n i 
le p lus é l é g a m m e n t coloré , mais c'est celui chez 
lequel toutes les facultés sont le p lus un i fo rmé
m e n t développées . Si j ' o s e me servir de ce t te ex
press ion , c 'est Y ois eau-homme. Ce n 'es t pas le 
hasa rd ou le capr ice , mais b i en la j u s t e app réc i a 
t ion de son mér i t e , qui nous lu i fon t ass igner la 
p r e m i è r e p lace . 

C o r a c t è r e s . — Quelques mots suffisent p o u r 
caractér iser cel le espèce . La q u e u e est rouge d e 
s a n g ; tou tes les aut res p l u m e s sont gris de c e n 
dre , ou gris-bleu, bordées d 'un liséré p lus c l a i r ; 
ce l iséré est plus manifeste à la tê te et au cou , 
ce qui fait pa ra î t re ces par t ies moins foncées q u e 
le reste du corps . Il y a des individus d o n t le 
p l u m a g e est plus ou moins foncé ; il y en a qu i 
sont d 'un gris c e n d r é b l euâ t r e , d ' au t res d 'un gr is 
b leu foncé, q u e l q u e s - u n s m ê m e presque c o u l e u r 
d 'ardoise . Géné ra l emen t , les j eunes sujets son t 
plus foncés q u e les vieux. Le bec est noi r , les 
pat tes sont d 'un gris no i r , la pupi l le est d ' u n 
b r u n clair , le t o u r des yeux b l anc . Les deux sexes 
ne se d i s t inguen t que pa r u n e légère différence 
de ta i l le , le mâ le é t an t u n peu p lus g r a n d que la 
femelle. L 'espèce a, en m o y e n n e , 33 c e n t de long, 
et 7 0 c e n t . d ' enve rgure . La q u e u e m e s u r e 8 cen t . ; 
l 'aile fermée a 23 cent , depuis le pli j u squ ' à la 
pointe et dépasse la queue de q u e l q u e s mil l i 
mè t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D 'après les 

observat ions de Heug l in , n o u s savons que ce t 
oiseau se r e n c o n t r e depuis la côte occidentale-
d'Afrique j u s q u ' a u loin dans l ' in té r ieur d u con
t inent . Ce natura l i s te le vit en grand n o m b r e 
dans les pays de W a u et de Bongo , par le 8° de 
la t i tude no rd . Il n e para î t pas vivre plus à l 'est , 
et m a n q u e c o m p l è t e m e n t dans le Soudan o i i en -
lal . On ne sait quel les sont les l imites sep ten
tr ionale et mér id iona le de son aire de dispers ion . 
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Le p e r r o q u e t cendré a été i n t r o d u i t de la Gui
n é e à Madagascar et dans les îles voisines, et il 
s'y est pa r fa i t ement acc l ima té . I l s'y est m ô m e 
mul t ip l ié au poin t de devenir , au c o m m e n c e 
m e n t d u d i s - h u i t i è m e siècle, u n véri table fléau 
p o u r Maur ice et R o u r b o n , et l 'on du t faire de 
g randes ba t tues p o u r s 'en débarrasser . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il est su r 

p r e n a n t que n o u s ne sachions à peu près r ien 
de la vie de ce pe r roque t en l ibe r té , et cela est 
d ' au t an t plus ex t raord ina i re q u e c 'est l 'espèce 
q u e l 'on voit le plus souvent en E u r o p e . Il n 'y a 
peut -ê t re pas u n navire a r r ivan t d e l à côte occi
denta le d 'Afrique, qu i n ' en ai t au moins u n à son 
bo rd . 

Nous en s o m m e s donc r é d u i t aux conjec tures , 
et à suppose r q u e le j a co est t r è s - n o m b r e u x dans 
sa pa t r i e et qu ' i l y vit en grandes t roupes . Il 
sera i t difficile de s 'expl iquer sans cela c o m m e n t 
on peu t en p r e n d r e u n aussi grand n o m b r e . Ce 
qu ' i l y a de c u r i e u x , c 'est que p a r m i ceux qu 'on 
i m p o r t e en E u r o p e , on voit t r è s -peu de j eunes 
individus pr is au n id . Il est t r è s -p robab le que la 
p l u p a r t sont cap tu rés au m o y e n de pe r roque t s 
appr ivo i sés , qu i a t t i r en t dans les pièges leurs 
congénères sauvages. 

C a p t i T i t é . — Si nous m a n q u o n s de rense igne
m e n t s sur la vie de l 'espèce en l iber té , les obser
vat ions faites su r les individus captifs sont loin 
de faire défaut : elles s u r a b o n d e n t . Le p e r r o q u e t 
gris est u n des oiseaux d ' a p p a r t e m e n t les p lus 
agréab les . Par sa douceu r , son inte l l igence, son 
a t t a c h e m e n t à son ma î t r e , il mér i t e par fa i t ement 
la faveur dont il j ou i t . Toutes les langues le cé 
l è b r e n t ; il n 'es t pas un na tura l i s t e , pas un ou
vrage t r a i t an t des m œ u r s des an imaux , qui n e 
r acon t e de lu i que lques trai ts in té ressan ts . 

Le Vai l lan t fait m e n t i o n dans les t e rmes sui
vants d 'un pe r roque t qu ' i l a vu chez u n m a r 
chand d ' A m s t e r d a m . « Cari, ainsi se n o m m a i t - i l , 
par la i t aussi b ien q u e Cicerón. J e pour ra i s r e m 
plir t ou t u n livre des discours qu' i l p ronon 
ça i t , et qu ' i l m e répé ta sans en oubl ie r u n e 
syllabe. Obéissant au c o m m a n d e m e n t , il a p 
por ta i t le b o n n e t de nu i t e t les pantoufles de 
son m a î t r e , appela i t la servante quand on avait 
besoin d 'e l le . Sa rés idence favorite étai t la bou
t i q u e , où il é tai t t rès -u t i le . Quo iqu 'un entrail-i i 
en l 'absence de son m a î t r e , il criait j u squ ' à ce 
que l 'on arr ivât . Il avait u n e excel lente m é m o i r e , 
et savait des phrases t ou t ent ières de hol landa is . 
Ce ne fut qu ' ap rès soixante ans de capt ivi té , que 
sa m é m o i r e c o m m e n ç a à baisser , et c h a q u e j o u r , 
il oubl ia i t que lque chose de ce qu' i l savait. 11 ne 

disait p lus q u e la moi t ié d 'une p h r a s e , t r a n s p o 
sait les m o t s , mêlai t les phrases les unes avec 
les a u t r e s . » 

Mais ces que lques mo t s de Le Vail lant n e d o n 
nen t pas u n e idée suffisante des méri tes de l 'es
pèce . Rien d 'aut res re la t ions ont été publ iées , e t 
tou tes s 'accordent à r econna î t r e q u e les pe r ro 
que ts cendrés ont à p e u près tous les m ê m e s 
ta lents . Il en est cependan t qui sont plus r e m a r 
quab les que les a u t r e s . L e p lus s u r p r e n a n t , peu t -
ê t r e , est celui qu i vécut l ong temps à Vienne et à 
Salzbourg , et qu i trouva des observa teurs zélés 
et capables . P lus ieurs a u t e u r s , p a r m i lesquels 
j e m e compte , en ont déjà par lé dans p lus d 'un 
livre : j e ne puis m e dispenser de r a p p o r t e r ici 
ce que j ' e n sais . Lenz a pa r f a i t emen t ra ison , 
q u a n d il dit q u e j a m a i s , depuis qu ' i l existe des 
oiseaux, on n ' e n a t rouvé qui soit arr ivé à u n 
plus hau t degré d ' ins t ruc t ion q u e ce p e r r o q u e t , 
qu i r éponda i t a u n o m de jaco. 

E n 1827, sur la pr iè re d u chano ine Joseph 
Maschner , de Sa lzbourg , le conseil ler m i n i s t é 
riel André Mechle tar l ' acheta p o u r 25 florins 
(fr. 62,50) d 'un capi ta ine de vaisseau de Tr ies te . 
E n 1830, il passa en t re les mains d u maî t re 
des c é r é m o n i e s de la ca thédra le , I lan ik l . Celui-
ci lui donnai t c h a q u e j o u r u n e leçon , le ma t in , 
de 9 à 10, ou le soir, de 10 à 11 heu re s . Il s'oc
cupa b e a u c o u p de lui et développa ses facultés au 
plus h a u t degré . A la m o r t de I lan ik l , le per ro
quet fut vendu ISO florins (37o fr.) ; puis , en 1842, 
370 florins (923 fr.). Un ami de m o n pè re , le 
comte Gourcy -Dro i l aumon t , publ ia su r cet oiseau 
u n ar t ic le qui excita u n é tonnemen t g é n é r a l (1). 
S u r la pr iè re de Lenz, le dern ier p ropr ié ta i re 
de Jaco, le prés ident d e K l e i m a y r n , complé ta 
les p remiè res données d u comte Gourcy-Droi-
t a u m o n t . Ce sont tous ces réci ts que nous r é 
s u m o n s ici . 

Jaco é ta i t a t t en t i f à tou t , savait j u g e r de 
tou t , r éponda i t p e r t i n e m m e n t aux quest ions , 
obéissai t a u c o m m a n d e m e n t , saluai t les ar r i 
vants et les pa r t an t s , ne disait bonjour q u e le 
mat in , et le soir bonsoir, d e m a n d a i t à m a n g e r 
quand il avait f a im. Il donnai t son n o m à cha
que m e m b r e de la famille, et avait p a r m i eux 
ses préférences. Voula i t - i l voir le prés ident Klei-
m a y r n , il appelai t : « P a p a , viens ici. « 11 par la i t , 
chanta i t , sifflait c o m m e u n h o m m e . Parfois , il 
sembla i t u n improvisa teur t r anspo r t é d ' en thou
s iasme, et l 'on au ra i t dit la voix d 'un o ra teu r 
q u e l 'on entend de loin. 

(1) Gourcy-Di'oitaumont in Oken'3 Isis. 1835 . 
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L E P E R R O Q U E T 

Voici les paroles qu ' i l p rononça i t : « Monsieur 
l ' abbé, bonjour . — Mons ieur l ' abbé , u n e a m a n d e , 
je vous pr ie . — "Veux-tu une a m a n d e ? Veux- tu 
une no ix? — T u a u r a s que lque chose . — Tiens , 
voici. — Mon cap i ta ine , bonjour, m o n cap i ta ine . 
— Votre servi teur , m a d a m e la s u r i n t e n d a n t e . — 
Paysan, voleur , polisson, b r a c o n n i e r ; passe au 
l a r g e ; r e n t r e ; veux-tu r e n t r e r ! p r e n d s garde à 
toi . — Pol isson, vaur ien , g a r n e m e n t 1 — B r a v e 
Jaco, bon Jaco. — Tu es u n bon garçon , un bien 
bon g a r ç o n . — T u vas recevoir u n b o n b o n , t u 
vas le recevoir . — Nenn i , n e n n i . — Pe rme t t ez , ] 
voisin, p e r m e t t e z . » 

Quelqu 'un frappait-i l à la por te , il cr iai t t ou t 
hau t , et d ' u n e voix d ' h o m m e : « E n t r e z ; j e 
suis votre se rv i t eu r ; j ' a i plaisir à vous voir ; j ' a i 
l ' honneur de vous sa luer . i> Parfois , il frappait 
lu i -même à sa cage , et tenai t ce m ê m e d i scours . 
Il imitai t pa r fa i t emen t le coucou . « Donne un 
baiser, u n ba iser , tu au ras u n e a m a n d e . — Voi
là. — Sors . — Monte . — Viens ici. — Mon cher 
Jaco. •— Bravo , b rav iss imo. — Rions , al lons 
prier . — Mangeons . — Allons à la fenêt re . — 
J é r ô m e , debou t . — J e m ' e n vais, Dieu vous 
garde . — Vive l ' empe reu r ! vive l ' e m p e r e u r ! — 
D'où viens-tu, c o q u i n ? — Oh ! pardonnez-moi , 
Monsieur; j e croyais q u e vous étiez u n oiseau. » 
Quand il avait r o n g é ou dé t ru i t q u e l q u e chose : 
<( Ne m o r d s p a s ! T r a n q u i l l e ! Qu 'as- tu fa i t? 
qu ' a s - tu f a i t ? At tends , pol isson! ga re , je te 
fouette. — J a c o , c o m m e n t vas-tu, J a c o ? — As-tu 
à m a n g e r ? — B o n appét i t . — Ps t , pst, bonne 
nuit . —Jaco p eu t so r t i r , a l lons, v iens . — Garde 
à vous, j o u e , feu I . . . p o u m ! — Va à la maison ; 
veux-tu r e n t r e r 1 de sui te ; gare ! j e te fouet te . » 
Il agitait une sonne t te s u s p e n d u e dans sa cage , et 
criai t : « Qui sonne? qu i s o n n e ? c'est J a c o . — 
Le chien est là, u n joli pet i t ch i en !» E t il sif
flait. — i C o m m e n t par le le ch ien ? disait-il , e t il 
aboyait. — « Appelez le ch ien . » E t il sifflait. 
Quand on lui c o m m a n d a i t feu, il cr iai t p o u m ! 
Il connaissai t les c o m m a n d e m e n t s mil i ta i res : 
a Ha l t e ! ga rde à v o u s ! por tez a r m e ! apprê tez 
arme ! joue ! feu ! p o u m ! b ravo , braviss imo ! » 
Quelquefois, il oubl ia i t le c o m m a n d e m e n t de 
feu, il criai t p o u m ! et de sui te après , « a p p r ê - I 
tez a rme ! » mais a lo r s , il n 'a jouta i t pas bravo , 
braviss imo! il avait conscience d 'avoir fait u n e 
faute, n Dieu vous g a r d e , a d d i o , Dieu vous 
garde ! » Ainsi sa lua i t - i l les gens qu i pa r 
taient . « Quoi ! m e f rapper , moi ! m e frap
per ! » et il poussai t u n cr i d'effroi, c o m m e s'il 
é ta i t r ée l l emen t ba t t u , e t con t inua i t : « Me frap
per, moi ! a t t ends , v a u r i e n ! Me f r appe r ! Oui, 

1!) 

oui , c 'est ainsi que va le m o n d e , » e t il r ia i t t r è s -
d i s t i nc t emen t . « Jaco es t m a l a d e ; il est m a l a d e , 
p a u v r e Jaco.— At tends , j e vais te secouer , toi. » 
Quand il voyait couvrir la t ab le , ou qu ' i l e n t e n 
dai t d ' une au t re pièce m e t t r e le couver t : « Al
lons m a n g e r ; allons à t ab le . » Lorsque son 
ma î t r e dé jeunai t dans u n e au t re c h a m b r e , il 
cr ia i t : « Chocola t ! tu a u r a s d u c h o c o l a t , t u 
en auras ! » 

Quand la c loche de la ca théd ra l e sonna i t 

l ' heure de l'office, il cr iai t : « J e viens, Dieu 

vous g a r d e ! j e viens, » Quand son ma î t r e sor ta i t 

à u n e au t re h e u r e , le p e r r o q u e t lu i cr ia i t , dès 

que la por te s 'ouvrai t : K Dieu vous garde I » 

Son ma î t r e était-il a c c o m p a g n é , il ajoutait : 

« Dieu vous garde tous ! » S'il passai t la nu i t dans 

la c h a m b r e de son m a î t r e , il restai t s i l enc ieux 

t an t q u e ce lu i -c i d o r m a i t ; mais , dans u n e a u t r e 

c h a m b r e , il c o m m e n ç a i t dès l ' aurore à c h a n t e r , 

à siffler et à pa r le r . 

Le possesseur de Jaco avait u n e pe rd r ix . Lors 

qu 'e l le h t en t end re son c h a n t pour la p r e m i è r e 

fois, le p e r r o q u e t se t o u r n a vers elle et c r ia : 

« Bravo ! pet i te ! brav'o ! » P o u r voir si on arr ive

ra i t à lui faire c h a n t e r que lque chose , on choisi t 

d ' abord des mo t s qu ' i l savait dire déjà , c o m m e 

ceux-ci : « L e beau Jaco est-il l à ? le bon Jaco 
« est-il l à ? est-il là le cher Jaco? Jaco est-i l l à ? 

n oui , ou i , oui . » P lus t a rd , on lui appr i t q u e l q u e s 

peti tes chansons . Il donna i t des accords , sifflait 

u n e g a m m e m o n t a n t e e t de scendan te , des 

t r i l les , e t c . , ma i s ne chanta i t ni ne sifflait t o u 

j o u r s dans le m ê m e t o n ; il mon ta i t ou baissai t 

d 'un t o n ou d ' un demi - ton , sans j a m a i s c e p e n 

dant faire de fausses no tes . A Vienne, on lui a p 

pr i t à siffler u n air de Marlha; son ma î t r e dansa 

en m e s u r e devant lui , Jaco l ' imita , soulevant 

une pa t t e après l ' au t re , e t r e m u a n t son corps de 

la façon la plus c o m i q u e . 

Le p rés iden t de Kle imayrn m o u r u t en 1833 . 

Jaco t o m b a m a l a d e de c h a g r i n ; en 1834, on du t 

le me t t r e su r u n e pet i te couche t t e , on le soigna 

avec tendresse , il par la i t encore , r épé tan t souvent 

d 'une voix t r is te : « Jaco est ma lade , il est ma-

« lade le pauvre Jaco, » et il m o u r u t . 

Voici ce q u ' u n e j e u n e d a m e nous a p p r e n d 

d 'un a u t r e de ces oiseaux. 

« Le pe r roque t , dont j e veux vous en t r e t en i r , 
nous fut donné par u n e p e r s o n n e qui avait long
temps vécu aux Indes or ien ta les . Il par la i t beau
coup , ma i s en hol landa is . Bientôt , il appr i t l 'al
l e m a n d et le français . Il par la i t ces t rois langues 
t rès -d i s t inc tement ; il étai t très-attentif , et disait 
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souvent des phrases q u ' o n ne lu i avait po in t en
seignées . 

« E n ho l landa i s , il p rononça i t des mots et des 
phrases ent ières ; dans u n e ph ra se a l l emande , il 
i n te rca la i t parfois u n m o t ho l l anda i s , mais 
tou jours à p ropos , et pa r ce qu ' i l ne t rouvai t pas 
ou ne savait pas le m o t a l l emand . I l ques t ion
na i t et r éponda i t , d e m a n d a i t , r e m e r c i a i t ; il par
lai t en parfai te conna i ssance d u t e m p s , des l ieux, 
des pe rsonnes . 

« Coco veut faire g louglou (boire) . Coco veut 
avoir à m a n g e r . » Si on n e lui donna i t pas aus 
si tôt : « Coco veu t et doit avoir à m a n g e r . » 
Éta i t -on sourd encore , il r enversa i t t o u t , p o u r 
exha le r sa co lè re . 

« Il saluai t les gens , le m a t i n avec bonjour, 

le soir avec bonsoir ; il d e m a n d a i t à se reposer , 
p r e n a i t congé : « Coco veut a l ler dormi r , n L 'em
por t a i t -on , il r épé ta i t p lus ieurs fois : « Bonsoi r , 
bonso i r . » 

H II é ta i t t r è s - a t t a c h é à sa ma î t r e s se . Q u a n d 
elle lui donna i t à m a n g e r , il appuya i t for tement 
son bec con t re sa m a i n , c o m m e p o u r la ba iser et 
disai t : « Baise la m a i n de m a d a m e . » Il p rena i t 
u n e vive par t à t ou t ce qu ' e l l e faisait, et souvent , 
q u a n d elle é tai t occupée à q u e l q u e chose , il de
m a n d a i t avec u n e express ion des plus c o m i 
ques : « Que fait donc m a d a m e ? » Lorsqu 'e l l e 
m o u r u t , il devint t r i s te . On eu t de la peine à le 
n o u r r i r . Souvent , il réveil lai t les chagr ins des 
pa ren t s , en s 'écr iant : « Où est donc m a d a m e ? » 

« Il sifflait t r è s - b i e n , et chan ta i t parfaite
m e n t . « Coco va chan t e r que lque chose , » disai t-
il, puis il c o m m e n ç a i t : 

c e Perroquet mignon, 
Dis-moi sans façon, 
Qu'a-t-on fait, dans ma maison 
Pendant mon absence ? » 

ou b ien : 

« Sans amour et sans vin, 
Nous vivons tout de même. » 

Parfois , il t ransposa i t : 

« Sans amour, sans maison 
Nous vivons tout de même. » 

OU 

« Un baiser sans façon, · 

ce qui l ' amusa i t fort, et le faisait par t i r d ' un 
g rand éclat d e r i r e . 

« Coco, c o m m e n t par le Char lo t te?» se deman
dai t - i l , pu is il faisait la réponse : ci 0 beau Coco, 

ô jo l i Coco, viens, donne un b e a u baiser . » E t il 

le disait avec l ' express ion m ê m e de Char lot te . Il 
t é m o i g n a i t p a r ces paroles son c o n t e n t e m e n t 
de l u i - m ê m e : ce Ah ! ah ! c o m m e il est beau 
Coco, » et il se passai t la pat te sur le bec . 

« Il était cependan t bien loin d ' ê t re beau , car il 
avait le défaut de s ' a r r ache r les p l u m e s . On lui 
o rdonna c o m m e r e m è d e des bains de v in , qu ' on 
lui d o n n a i t avec u n pet i t a r rosoi r . Cela lui é tai t 
fort désagréable , e t q u a n d il en voyait les p ré 
parat i fs , il disai t avec des l a rmes dans la voix : 
« P a s mou i l l e r Coco; a h ! pauvre Coco, pas le 
moui l le r . » 

« Il n 'a imai t pas les é t r a n g e r s , et ceux qu i ve
na ien t exprès pour l ' en tendre par le r , n 'a r r iva ient 
à satisfaire l eur désir q u ' e n se c a c h a n t . E n leur 
p résence , il res ta i t s i lencieux. Mais dès qu ' i ls 
avaient d i spa ru , il n ' en babi l la i t que de p lus 
be l le , c o m m e p o u r se d é d o m m a g e r . On pouvai t 
c ependan t conqué r i r son ami t ié : il parlai t avec 
les personnes qu ' i l voyait souvent , plaisantai t 
m ê m e à sa m a n i è r e . U n vieux major , qu ' i l con
naissait à mervei l le , vou lu t un j o u r lui a p p r e n 
dre des t ou r s d 'adresse : ce Monte sur le perchoi r . 
Coco, sur le pe rcho i r , » o rdonna - t - i l . Coco resta 
stupéfait , ma i s t o u t à coup , poussan t u n éclat 
de r i re , il s 'écria : a Major, sur le p e r c h o i r , 
a l lons , major ! » 

« Un a u t r e de ses amis , du n o m de Ro th , n'était, 
pas venu de l ong temps . On en par la i t , on disait 
q u e l 'on a t t enda i t sa visi te , quand : «Voici Roth !» 
s 'écria tout à c o u p le p e r r o q u e t ; il avait r ega rdé 
pa r la fenê t re , et l 'avait r e c o n n u de loin. 

ci Georges , le fils d e la ma i son , avait fait u n e 
absence . On l ' a t tendai t , on par la i t de son r e 
tou r . Il n 'a r r iva que le soir t a r d . Coco étai t en
dormi dans sa cage . Après les p remie r s e m b r a s -
semenls ; Georges s ' approcha de la cage, leva le 
tapis qu i la recouvra i t . « Ah-! t u es là , Georges? 
C'est b ien , c 'est t r è s -b i en , » dit le p e r r o q u e t . 

a II avait r e m a r q u é que son m a î t r e appelai t 
souvent de la fenêtre l ' i n t endan t ou le fe rmier . 
Chaque fois qu ' i l les voyai t s ' approcher , il les 
appela i t tous les deux , n e s a c h a n t a u q u e l son 
ma î t r e avai t affaire. 

ci J e n ' en finirais pas , si j e voulais r acon te r 
tous ses t ra i t s d 'espr i t : c 'était p r e s q u e un 
h o m m e . 

« I l eu t u n e t r i s te fin. Un vieil ami de la fa
mil le é tai t t o m b é en enfance , et avait pris p o u r 
ce p e r r o q u e t u n e affection enfant ine : on le lui 
donna . T o u s p l e u r a i e n t , q u a n d on l ' empor t a . 
Coco seul n e p leura i t pas ; mais il ne p u t suppor 
ter l 'absence, e t m o u r u t au b o u t de que lques 
j o u r s , i) 
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Je pour ra i s e i ler e n c o r e p lus ieurs exemples 
de pe r roque t s arr ivés à u n h a u t deg ré d ' i n s t ruc 
t i o n ; mais ceux que j e viens de r a p p o r t e r suf-
fircfht, j ' e s p è r e ; p o u r donner u n e idée de ce 
que l 'on p e u t en ob ten i r . Je dois c e p e n d a n t 
faire r e m a r q u e r q u e ce l t e excel lente m é m o i r e 
des pe r roque t s a auss i son mauva i s côté . Les 
premiers maî t res du pe r roque t , ce sont les m a 
telots, et, p lus ta rd , les domes t iques s 'enten
den t à complé te r leur œuvre . A pare i l le école, 
le glossaire de l 'oiseau ne s ' enr ichi t pas des mots 
les mieux choisis . Ma lheu reusemen t , que lque 
bien élevé q u e soit p lus t a rd le p e r r o q u e t , il 
garde le souvenir de sa p r e m i è r e éduca t ion , et il 
mêle les paroles les p lus tr iviales et les plus gros
sières à la plus jolie p h r a s e . Il semble p r e n d r e 
plaisir à imi te r les cris et les bru i t s les p lus sin
guliers et les p lus désagréab les , le g r incemen t 
d 'une po r t e , l ' abo iement d 'un chien , le m i a u l e 
ment d 'un cha t , la t o u x d ' un viei l lard. T o u t ce 
que je viens de r appor t e r , et b ien d 'aut res e x e m 
ples que l 'on pour ra i t encore ci ter , résu l te m a 
nifestement d ' une faculté intel lectuel le et non 
d 'un ins t inct inconsc ien t . 

Mais le p e r r o q u e t gris n 'es t pas s e u l e m e n t in
telligent, il donne aussi des m a r q u e s de b o n t é . 

«Un de mes a m i s , r acon te W o o d , avait un 
pe r roque t gris, qui é tai t devenu le pa ren t le 
plus t endre p o u r les c r é a t u r e s délaissées. Dans 
le j a rd in de son m a î t r e étai t u n b o u q u e t de r o 
siers, e n t o u r é d 'une pal issade, et e n t r e m ê l é de 
plantes g r impan te s . U n couple de pinsons y avait 
fait son nid, et les gens de la maison les nour r i s 
saient. Ce m a n è g e n ' é c h a p p a pas à Polly (c ' é 
tait le n o m du per roque t ) ; il r éso lu t de suivre ce 
bon exemple . C o m m e il é ta i t l ibre , il qu i t t a sa 
cage, imiLa à s'y m é p r e n d r e le cri d 'appel du 
pinson, et se m i t à r e m p l i r le bec des jeunes de 
nour r i tu re . Mais ces t émoignages d 'ami t ié é taient 
trop b ruyan t s p o u r les p a r e n t s . Effrayés pa r ce 
grand oiseau qu ' i ls n e connaissa ien t pas , ils dis
pa ru ren t , a b a n d o n n a n t l eu r p r o g é n i t u r e aux 
tendres soins de Polly. Ce lu i -c i r e n t r a moins 
souvent dans sa cage ; il restai t j o u r et nu i t a u p r è s 
de ses enfants adopt i f s , et eu t la jo ie de les éle
ver. Une fois qu ' i ls p u r e n t voler, ils se pe rcha i en t 
sur la tê te et sur le cou de leur pè re nour r i c i e r , 
qui se p r o m e n a i t g ravement , tou t fier de cet te 
charge . Ses soins c e p e n d a n t furent payés de 
bien peu de r econna i s sance . Lorsque leurs ailes 
furent assez fortes, les p insons s 'envolèrent et 
d i sparuren t . 

« Le pauvre Polly en fut tou t t r i s te , mais bien
tôt il se consola ; il avai t t rouvé de j eunes fau-

' vettcs o rphe l ines ; il s 'en chargeâmes apporta l ' une 

après l ' au t re dans sa cage, et vécu t avec elles en 

fort b o n n e h a r m o n i e . » Devant de pare i ls e x e m 

ples, les au t r e s ta lents du p e r r o q u e t ne sont p lus 

que des détai ls accessoires . 

Le p e r r o q u e t jaco est facile à n o u r r i r de gra i 

n e s ; il s ' hab i tue à tou t r é g i m e ; mais p lus ce 

r ég ime est s imple , m i e u x il s 'en t rouve . 

On a vu p lus ieurs fois cet oiseau se r e p r o 

du i re en captivité, et l 'on a élevé les j e u n e s sans 

pe ine . 

D'après ce q u e nous a r appo r t é Le Vai l lant , le 

pe r roque t c e n d r é arr ive à u n âge t rès-avancé . 

Celui que possédai t le m a r c h a n d Minn inck-

Huysen , d ' A m s t e r d a m , é ta i t en capt iv i té depuis 

t r en t e -deux ans , lorsqu ' i l l ' acheta , et il le ga rda 

q u a r a n t e et u n ans . Quat re ou cinq ans avant sa 

m o r t , il décl ina. Ses facultés phys iques et in te l 

lec tuel les , e t s u r t o u t sa m é m o i r e , ba i s sè ren t , 

c o m m e nous l 'avons di t . Dans les deux de rn iè re s 

I a n n é e s , il lu i était impossible de pe r che r , et il n e 

1 pouvai t q u e se t en i r d e b o u t sur le sol. A la fin, 

il ne p u t p lus m a n g e r , et on du t le nour r i r . La 

m u e n e se faisait p lus bien ; elle n e por ta i t que 

sur q u e l q u e s p l u m e s , qui t o m b è r e n t pour ne p lus 

repousser . Il m o u r u t ainsi peu à peu , pa r les p r o 

grès de l 'âge. On voit donc qu' i l y a des faits qu i 

just if ient j u s q u ' à un ce r ta in po in t les paroles de 

Humbo ld t , que nous avons r a p p o r t é e plus h a u t . 

L E S C H R Y S O T I S — CHRYSOTIS. 

Die Grv.npapagei.en, The green Farrots. 

C a r a c t è r e s . — P l u s i e u r s espèces a m é r i c a i n e s 

de p e r r o q u e t s à cou r t e q u e u e , q u e l 'on r é u n i t 

sous le n o m de Chrysotis ou Perroquets verts, ne 

diffèrent de l 'espèce p récéden te q u e pa r la cou 

leur ver te de leur p l u m a g e et la m o i n d r e é t e n d u e 

du cercle nu qui e n t o u r e l 'œil . L e u r corps est 

r a m a s s é ; l e u r tête g rande ; l eur bec fort et re 

courbé ; l eur q u e u e c o u r t e , l a rge , u n peu a r r o n 

d i e ; leurs ailes larges e t s ' é tendant j u s q u ' a u 

mil ieu d e l à queue ; l eurs pa t tes fortes, épaisses, 

muscu leuses ; leurs doigts g rands et a rmés d ' o n 

gles pu issan ts ; l eu r s p l u m e s pet i tes , ro ides , im

b r i q u é e s , t rès-serrées . 

A ce g roupe appa r t i ennen t les deux espèces 

suivantes , que l 'on voit souvent dans nos con-

j t récs . 
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LE CIIRYSOTIS AMAZONE — CMIYSOTIS 

AMAZONICUS. 

Der Amazonenpapagei, The Amazon Parrot. 

LE CIlttïSOTIS VEUT — CIIRYSOTIS A1STIVUS. 

Der grime Papagei, The green Parrot. 

C a r a c t è r e » . — Ce sont deux grands p e r r o 
que t s , d e près de 40 cent , de long sur 58 à 
Ci cen t , d ' enve rgure , l eur queue a de l i a 12 
cent . , l 'aile pliée m e s u r e 20 cent . Souven t on 
confond ces deux e s p è c e s ; cependan t ceux qu i 
on t pu observer les deux oiseaux en l ibe r té les 
on t tou jours d i s t i nguées . 

Le p e r r o q u e t A m a z o n e (fig. 20) est vert clair , 

avec le front bleu de ciel, les joues et la gorge 
j aunes , le pli de l'aile r o u g e ; les p lumes la térales 
de la q u e u e sont rouges à l eu r face i n t e r n e ; le 
bec est gris foncé, , r ecouver t à sa base d ' une 
peau noi re ; les pat tes sont d 'un gris cendré , 
saupoudré de blanc ; l 'iris est j a u n e - o r a n g e en 
dehor s , j a u n e clair en dedans . 

Le p e r r o q u e t vert n 'a de b leu que le bord an
t é r i e u r du front , e t u n e l igne a l lant du bec a 
l 'œil ; le pli de l'aile est ver t , les p lumes la térales 
d e la q u e u e sont r ouges , bo rdées de vert . 

j D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p r ince 

i d e W i e d , Speake , S c h o m b u r g k et B u r m e i s t e r 

| n o u s a p p r e n n e n t que l 'une et l 'autre espèce sont 

t r è s - c o m m u n e s dans l 'Amér ique du S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e pe r ro 

que t de l 'Amazone évite la côte , e t vit dans les 
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forêts et les bu i s sons du h a u t p a y s ; le pe r roque t 
vert habi te les forêts vierges. 

Tous deux on t les m ê m e s m œ u r s . Le m a t i n , 
ils s 'élèvent dans les a i rs , s 'appelant , poussan t 
de grands cr is , b a t t a n t des ailes. Us s ' aba t ten t 
sur les a rb res cha rgés de fruits e t dans les planta
tions, se r eposen t a u mi l i eu du jou r , rev iennent 
vers le soir faire u n second repas , se r éun i s 
sent au coucher d u soleil en sociétés n o m b r e u 
ses, et font u n tapage infernal , j u s q u ' à ce q u e 
chacun se soit a b a n d o n n é au sommei l . 

Le pr ince de W i e d nous donne les déta i ls sui
vants sur le p e r r o q u e t ver t , que l 'on appel le cou-
rique au Brési l . 

t: Cette espèce , d i t - i l , est une des plus c o m m u 
nes sur la cô te or ien ta le du Brési l . J e la vis en 
grand n o m b r e p a r t o u t où les épaisses forêts vier
ges arr ivent j u s q u ' a u x mara i s à m a n g u i e r s , ou 
ju squ ' à l ' e m b o u c h u r e des fleuves ; elle n i che dans 
les deux endro i t s , ma i s de préférence au voisi
nage des p r e m i e r s , car elle a une p réd i lec t ion 
bien m a r q u é e p o u r les m a n g u e s . On r encon t r e 

Bntiiu. 

déjà b e a u c o u p de ces pe r roque t s dans les forêts 
des envi rons d e I t io-Janei ro ; j ' e n vis aussi p lu s 
a u nord , p rès des r ivières P a r a h i b a , Esp i r i tù -
San to , B e l m o n t e . Le ma t in et le soir, j ' e n t e n d a i s 
de tous côtés l eu r voix p e r ç a n t e s 'élever d u sein 
des buissons q u e les h au t e s eaux r ecouv ren t 
f r équemmen t . Ces buissons r e p r é s e n t e n t là les 
saules de nos cont rées ; ils sont s e u l e m e n t p lus 
élevés, et c 'est dans le c r e u x des t roncs ou des 
grosses b r a n c h e s que n i chen t ces pe r roque t s . 

« P e n d a n t la saison des a m o u r s , c h a q u e cou
ple de couriqv.es s 'élève h a u t dans les a i r s , c r ian t 
et a p p e l a n t . A tou te au t re époque , ces oiseaux 
se réun i s sen t en t roupes cons idérables . J ' en ai 
vu des bandes i nnombrab l e s dans les forêts d u 
Macure ; t ou t le bois re tent issa i t de leurs cr is . 
P lus ieurs espèces différentes étaient là r é u n i e s . 
Il fallait l ong temps pour que tou t e la bande eû t 
déû lé , et l 'on ne p o u r r a i t d o n n e r une idée du ta
page qu ' i ls faisaient en c r i an t . U n e société en 
dépossédai t u n e a u t r e de son a r b r e , ce qui ne se 
faisait pas sans q u e les cris r edoublassen t . Quel-
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q u e n o m b r e u s e s q u e soient ces r é u n i o n s , on ne 

p e u t cependan t les c o m p a r e r a celles des pigeons 

voyageurs de l 'Amér ique du Nord. 

« L o r s q u e ces oiseaux s ' aba t ten t sur un a r b r e 

élevé, t rès touffu, il devient souvent imposs ib le 

de les voir , t an t la cou leu r ver te de leurs p l u m e s 

s ' ha rmon i se avec celle du feuil lage. On n e re 

m a r q u e l eu r p résence qu ' à la chu te incessante 

des enveloppes des graines . T a n t qu ' i ls m a n g e n t , 

ils sont s i lencieux ; mais dès qu ' i l s sont effrayés, 

ils font e n t e n d r e leur voix pe r çan t e . » 

Toutes les espèces de chrysot is ponden t , au 

p r i n t e m p s , deux œufs à coqui l le b l anche , q u e 

la femelle dépose dans le c r e u x d ' un a rb r e , su r 

q u e l q u e s copeaux qu 'e l l e a a r r achés aux parois 

de sa d e m e u r e . Il n 'y a q u ' u n e ponte pa r an . 

C a p t i v i t é . — Pr i s au nid , les j eunes chrysot is 

s 'appr ivoisent pa r fa i t emen t et a p p r e n n e n t facile

m e n t à pa r l e r . Aussi , en voit-on t rès-souvent dans 

les hab i t a t i ons , au Brési l , et en appor te - t -on en 

q u a n t i t é d a n s les villes, où les ma te lo t s les achè

t en t p o u r les r appor t e r en E u r o p e . Ils n ' a p p r e n 

nen t pas aussi b ien à par le r q u e le jaco gr is , mais 

on a r r ive à l e u r d o n n e r un degré suffisant d ' ins

t ruc t ion , et ils se m o n t r e n t assez doux et a ima

b les , du moins envers l eur m a î t r e , c 'es t-à-dire 

envers celui qu i s 'occupe le p lus d ' e u x . 

Mon pè re a vu jin chrysot is A m a z o n e qui 

é ta i t t r è s - a t t aché à la ulle de la ma i son , mais qu i 

se m o n t r a i t m é c h a n t à l ' égard des é t r ange r s , e t 

des au t res m e m b r e s de la famille. On avait beau 

lu i pa r le r af fec tueusement , il ne r é p o n d a i t p a s ; 

il paraissai t n e s ' inquié te r n u l l e m e n t de pe r 

sonne . Mais, quand sa favorite a p p r o c h a i t , la 

scène changea i t . Il connaissai t son pas , et té

moigna i t sa jo ie quand il l ' en tendai t m o n t e r 

l 'escalier . Dès qu 'e l le en t ra i t , il coura i t à sa r e n 

con t re , se pe rcha i t sur son épau le , s 'agitait de 

plaisir , babi l la i t c o m m e s'il voulait converser 

avec el le . Il r éponda i t aux caresses en pressant sa 

j o u e con t r e celles de sa maî t resse ; celle-ci p o u 

vait j o u e r i m p u n é m e n t avec lui ; il p rena i t son 

doigt dans son bec , lui mord i l l a i t m ô m e légère

m e n t les lèvres, sans j a m a i s lui faire de mal , 

Étai t -el le absen te , il étai t t o u t t r i s te , immob i l e 

à sa p lace , et ne m a n g e a i t m ô m e pas . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — On chasse avec a c h a r 

n e m e n t ces deux espèces , ca r leur cha i r est t r è s -

nou r r i s s an t e . « Non-seu lemen t a u Brés i l , mais 

encore à S u r i n a m , di t le p r ince de VVied, u n 

boui l lon de p e r r o q u e t est u n m e t s t r è s - r e c h e r 

c h é . » 

L E S P I O N E S — PIONVS. 

Die Stumpfschwanzpapageim. 

C a r a c t è r e s . — Sous le n o m g é n é r i q u e de 

Pionus, W a g l e r a r éun i p lus ieurs peti ts p e r r o 

quets à q u e u e t r o n q u é e , qu i on t le corps r a 

m a s s é , la q u e u e t r è s - c o u r t e , les ailes assez 

étroi tes , p o i n t u e s , longues , dépassan t la moi t ié 

de la queue ; le bec c o m p r i m é l a t é r a l emen t , la 

m a n d i b u l e supé r i eu re se t e r m i n a n t par u n c r o 

chet long et poin tu ; les pat tes fortes et vigou

reuses . L e u r p l u m a g e est sans mollesse. Les p lu 

mes on t p lu tô t la forme d 'un c œ u r q u e d ' une 

éca i l l e ; celles du cou e t de la tê te sont t rès -

pet i tes , ro ides , de c o u l e u r vive. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La p l u p a r t 

des espèces de ce genre a p p a r t i e n n e n t à l ' A m é 

r i q u e du Sud ; que lques -unes , don t on a fait r é 

c e m m e n t u n e division à p a r t , son t p ropres à 

l 'Afr ique. 

I.E l'IONE M A I ï C A C A — PIONVS MENSTRUS. 

Die Maitkaka. 

C a r a c t è r e s . — De tous les pe r roque t s à q u e u e 

t r o n q u é e , celui q u e l ' on voit le plus souvent en 

E u r o p e , est le maitcaca du Brési l (fig. 21). C'est 

un oiseau de tail le m o y e n n e , de 23 cent , de 

[ long sur 50 cent , d ' e n v e r g u r e ; la q u e u e m e -

I su re 8 cent , et l 'aile pliée 18. Il a la tê te , le cou, 

i la n u q u e et la par t ie supé r i eu re de la p o i -

j t r ine d 'un b leu d ' o u t r e - m e r , avec que lques r e -

i ne ts dus au fond no i r des p l u m e s ; les p lumes de 

! la n u q u e d ' un vert b ronzé , avec un liséré bleu ; le 

i dos, la par t ie infér ieure de la po i t r ine , le ven t re 

j et les ailes vert b ronzé , les p l u m e s du dos ayan t 

; u n liséré plus foncé, celles de la po i t r ine u n r e -

! flet bleu de ciel ; les couver tu res supér ieures de 

\ l 'aile vert-ol ive j a u n â t r e , les infér ieures ver tes ; 

• les r émiges ver tes , bordées de noir , les p l u m e s 

d u c roup ion d ' un r o u g e vif, avec la poin te j a u n e 

et la tige b leue ; les deux rec t r iees méd ianes 

ver tes , les la té ra les roses ou d 'un r o u g e clair en 

d e d a n s , b leues à leur bord ex te rne et à l e u r 

po in te ; le bec gris à sa po in t e , p lus pâle à sa 

base ; u n e tache rose au-dessous de la nar ine ; 

les pa t tes g r i s -a rdo ise ; le t o u r de l 'œi l g r i s -

b l e u ; l ' iris g r i s -b run . 

La femelle a des c o u l e u r s un peu plus pâles 

q u e le m â l e . 

Le gris domine chez les j e u n e s , le bleu chez 

les individus p lus âgés . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après le 
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pr ince de W i e d , S c h o m b u r g k , Bu rme i s t e r et 

d ' au t r e s voyageurs , le ma i t caca hab i t e tou tes les 

côtes du Brési l et de la Guyane . 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — P e n d a n t la 

sécheresse, ces p e r r o q u e t s vivent pa r paires ; 

pendant la saison des pluies , ils forment des so

ciétés nombreuse s , volent en cr ian t d ' un a rbre 

à l 'autre , pi l lent les fruits, dévastent les p lan ta 

t ions, et rev iennen t le soir à leur d e m e u r e . Leurs 

excursions var ient su ivant le degré de m a t u r i t é 

des fruits. Ils e r r en t dans le pays : pendan t les 

pluies, ils s ' app rochen t des lieux cul t ivés, t a n 

dis qu 'à l ' époque des sécheresses , ils se re t i r en t 

dans les forêts v ie rges . R é u n i s en b a n d e , ils font 

un tapage assourd i s san t ; divisés par couples , ils 

ne font en t end re q u ' u n s imple m u r m u r e , q u ' u n 

cri d ' appe l . 

L ' a c c o u p l e m e n t a lieu p e n d a n l l a saison sèche . 

Le m o d e de rep roduc t ion de cet te espèce est ce

lui de tous les au t res p e r r o q u e t s . 

C h a s s e . — On chasse beaucoup le mai tcaca 

au Brésil , pour l 'é loigner des p lan ta t ions et p o u r 

se p r o c u r e r sa cha i r . 

C a p t i T i t é . — On en voit souvent de captifs . Il 

est moins facile à ins t ru i r e q u e les au t r e s psit la-

cidés; il s 'apprivoise c e p e n d a n t f a c i l e m e n t , et 

apprend, q u a n d on se d o n n e de la pe ine avec 

lui, à d i re que lques m o t s . On en a m è n e des 

quant i tés dans les por t s , où les matelots les 

achètent , assurés qu ' i l s sont de les v e n d r e un 

bon prix en E u r o p e . Lorsqu ' i l est bien so igné , le 

mai tcaca suppor t e l ong temps la capt iv i té . 

L E S P A P E G A I S — DEROPTVVS. 

Die Zopppapagelen. 

C a r a c t è r e s . — Le type de ce pet i t g r o u p e gé 
nér ique se d i s t ingue de tous les au t re s ps i t tac i -
dés par les p lumes de la n u q u e et d u cou , qui 
sont lâches et suscept ib les de se développer en 
éventail , à la volonté de l ' animal . 11 a le bec fort, 
m u n i d ' une den t mousse , mais rés is tante ; la 
mandibu le supé r i eu re à arê te sai l lante, en forme 
de c r o c h e t ; la peau qui en recouvre la base est 
droi te , se t e r m i n a n t en S ; l 'œil est e n t o u r é d ' un 
cercle n u ; l 'aile ob tuse , a t t e ignan t la moi t i é de 
la q u e u e , qui est assez l o n g u e , large et formée 
de p lumes a r rondies ; des tarses faibles ; des 
doigts longs. Il se d i s t ingue encore pa r un plu
mage varié de p lus ieurs couleurs . 

LE PAPEGAI ACCIPITIUJf — DEHOPTYUS 
ACCIfITRIISVS. 

Der Zopfpapagei. 

C a r a c t è r e s . — Celte espèce (fig. 22) à laquel le 

L inné avait imposé deux n o m s : celui depsittacus 
accipitrinus, à cause de son p l u m a g e qu i r appe l l e 

celui de l 'épervier ; et celui de psittacus corona-
lus, à cause de la disposi t ion des p l u m e s d u 

cou, a la tê te gr i s - jaune clair ; l e bo rd ex t e rne d u 
front, e t une bande a l lan t du bec à l'œil b runs ; 

la h u p p e d ' u n rouge sale, bo rdée d e b leu de ciel ; 

le dos vert clair , u n p e u plus foncé au mi l ieu 

qu ' aux par t ies l a t é ra les ; les p l u m e s de l a pa r t i e 

infér ieure d u corps rouges , bo rdées de ver t à la 

po i t r ine , de bleu au ven t re ; les j oues et la gorge 

b r u n â t r e s ; l ' ex t rémi té de l 'aile n o i r e ; le dessus 

d e la queue b l euâ t r e , le dessous noi r . D 'après 

Burme i s t e r , l 'oiseau m e s u r e 38 cen t , de long, 

s u r lesquels 15 c e n t , appa r t i ennen t à l a q u e u e . 

La l o n g u e u r de l 'aile pliée est de 20 c e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Ce 

que l 'on sait , le papega i accipi t r in h a b i t e les fo

rêts des bords de l 'Amazone et de la G u y a n e ; il 

est moins c o m m u n que les au t res p e r r o q u e t s . 

Spix le vit près de Vil la-Nova, sur l ' A m a z o n e ; 

S c h o m b u r g k ne le m e n t i o n n e q u e d e u x fois, 

dans la re la t ion de son voyage. Il en vit près d u 

R u p u n u n i , et en t rouva d 'apprivoisés dans les 

hut les des W a r r a u s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — S c h o m b u r g k 

nous a p p r e n d p e u de choses t o u c h a n t la vie de 

cet te espèce en l iber té , quo iqu ' i l ait eu occasion 

de l 'observer et d 'en voir des b a n d e s i n n o m b r a 

bles sur les pa lmie r s de S a w a r i . « Lorsqu ' i l est 

en colère, di t - i l , alors q u e les p l u m e s br i l lantes 

de sa n u q u e , se dressant , fo rmen t u n cercle a u 

tour de sa tê te , cet o iseau est un des plus b e a u x 

pe r roque t s . Les colons le n o m m e n t hia, pa r i m i 

tat ion de son cri . » L e m ê m e voyageur n o u s ap 

prend encore q u e ce papegai r e c h e r c h e les 

forêts peu élevées, au vois inage des h a b i t a t i o n s ; 

qu ' i l est confiant, facile à appr ivoiser , ma i s d é 

licat, et p e u suscept ib le d 'éduca t ion ; qu ' i l n i c h e 

i dans les t r o u s des a rb re s , et pond p lus de deux 

œufs, souvent q u a t r e . 

1 L E S P S I T T A C U L E S — PSITTACULA. 

] Die Zwergpapageien, The Love-Birds. 

P a r m i les p e r r o q u e t s p r o p r e m e n t di ts , il en 

est qui mér i t en t encore de nous a r r ê t e r que lques 
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i n s t an t s : ce sont ceux qu i forment le g roupe des 

ps i t tacu les ou perroquets-nains. Ce sont les p lus 

c h a r m a n t s d ' en t r e les o i seaux ; l e u r p l u m a g e est 

a g r é a b l e ; l eu r s m œ u r s n e le sont pas m o i n s . 

« L e s p o e t e s , di t S c h o m b u r g k , ignora ien t la 

t e n d r e ami t ié qu i un i t les deux époux chez les 

p e r r o q u e t s - n a i n s ; aussi ont- i ls choisi la t o u r t e 

rel le c o m m e symbole de l ' amour idyl l ique. E t 

cependan t , c o m b i e n cel le-ci est infér ieure sous 

ce r appor t à nos p e r r o q u e t s ! En t r e les deux 

époux r ègne la p lus parfai te h a r m o n i e , leurs vo

lon tés , l eurs act ions sont d ' accord . L ' un m a n g e -

t - i l , l ' au t re fait de m ô m e ; celui-ci se ba igne- t - i l , 

l ' a u t r e l ' a c c o m p a g n e ; le m â l e cr ie , la femelle 

r é p o n d à l ' un i s son ; u n d 'eux est-il m a l a d e , son 

conjoint le soigne e t l e nou r r i t ; m ô m e , lo r squ 'une 

b a n d e n o m b r e u s e est r a s semblée sur un a rb re , 

j a m a i s les couples ne se sépa ren t . » On sait qu 'on 

ne peu t conserver ces c h a r m a n t s o iseaux en cap- ( 

t ivité que p a r pa i r e s ; qu ' i l faut au mo ins leur j 

d o n n e r la société d ' au t re s espèces . Des j e u n e s , j 

pr is au nid , sans avoir enco re su ce q u e c'est que 

l ' amour , peuven t ê t re élevés so l i t a i rement ; mais j 

ceux qu i se sont accoup lés n e survivent que r a 

r e m e n t à la m o r t de leur c o m p a g n o n . Us ne j 

t a r d e n t pas à s u c c o m b e r à leur d o u l e u r . Cela 

suffît, j e crois , p o u r é tabl i r le t i t re si mér i t é 

d'inséparables, q u ' o n leur a donné . j 

C a r a c t è r e s . — Les ps i t tacules ou pe r roque t s -

na ins just i f ient l eur n o m g é n é r i q u e . Us ont la ; 

tai l le du p inson ou de l ' a l o u e t t e ; le bec cour t , 

o b t u s é m e n t c r o c h u ; la q u e u e c o u r t e , t r è s - p e 

t i t e , à p l umes assez égales ; les ailes pointues et 

é t ro i tes , a t t e ignan t , quand elles sont r a b a t t u e s ^ 

le s o m m e t de la q u e u e ; les pat tes faibles et pe
t i tes . Les p l u m e s sont mol les , longues , u n i c o 

lores , géné ra l emen t de cou leurs peu vives. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — LèS pSltta-

cules h a b i t e n t l 'Afrique, l 'Asie et l 'Amér ique 

d u S u d . 

M œ u r s , h a h i t u d c s e t r é g i m e . — Us é tabl is 

sen t le passage des p e r r o q u e t s aux passereaux, 

d o n t ils ont la ta i l le , mais ce sont encore de 

vrais p e r r o q u e t s , g r i m p a n t avec agilité dans les 

b r a n c h e s , volant r a p i d e m e n t , se nou r r i s san t de 

fruits et de g ra ins , n i chan t dans les c reux des 

t roncs d ' a rb re s , e t p o n d a n t des œufs pet i ts , 

ronds et b l a n c s . 

Ce g r o u p e r e n f e r m e p lus ieurs espèces : que l 

ques -unes d ' en t re elles en ont été séparées géné

r ique m e n t . 

LE PSITTACULE DE SWIXDEU — FS1TTACULA 
STriNDVniANJ. 

Her Swinder's Zwergpapagei, The Swinder's 
Lore-Bird. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , q u e l 'on a p r i se 

p o u r type d u genre Agapomis, est u n e des p lus 

belles p a r m i les pe r roque t s -na ins . El le a, au 

plus , 1-4 cen t , de long, sur lesquels 3 cent , e n 

viron a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e , et 23 cen t , 

d ' enve rgure , dont 8 rev iennent à c h a q u e ai le . 

Le fond du p l u m a g e est ver t ; la par t ie infér ieure 

du dos , le c roup ion et les p l u m e s supé r i eu re s de 

l'aile son t b l eu -azu r ; la q u e u e est cour te , à pe ine 

a r rond ie ; les pennes qu i la forment , sauf l es 

deux médianes don t la surface est v e r t e , sont 

d ' un rouge foncé à leur moi t i é bas i la i re , ver tes 

dans leur moi t ié t e r m i n a l e , les deux cou l eu r s 

é tan t séparées pa r u n e b a n d e no i r â t r e . L a face, 

le ven t r e , les p lumes q u i r e c o u v r e n t la queue 

son t d 'un vert j a u n e ; le cou et la poi t r ine d ' u n 

j a u n e oc reux ve rdâ t r e ; la par t ie supér i eu re du 

cou est o r n é e d ' un collier noir . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On i n d i q u e 

l 'ouest et le cen t re de l 'Afrique c o m m e la pa t r i e 

de ce c h a r m a n t oiseau. 
M œ u r s e t h a b i t u d e s . — NOUS m a n q u o n s 

c o m p l è t e m e n t de r e n s e i g n e m e n t s sur sa vie en 

l iber té . Les q u e l q u e s individus , que l 'on a v u s 

vivants en E u r o p e , ont les m ô m e s m œ u r s q u e les 

au t r e s espèces du g r o u p e . 

LE PSITTACULE MOIXEAU — PSITTACULA 
PASSEE1NA. 

Der Sperlingspapagei. 

C a r a c t è r e s . — Le ps i t t acu le mo ineau est l 'es

pèce la p lus c o n n u e . C'est le p lus pet i t des ps i t -

tac idés d u Brési l : il est à peine un peu plus 

g rand que le p r é c é d e n t . Son p l u m a g e est d 'un 

b e a u ver t , avec q u e l q u e s r e f l e t s j a u n â t r e s a u front, 

à la face et au vent re . Le dessous des ailes et 

de la queue est vert b leuâ t re b r i l l an t ; le bord 

antér ieur de l'aile, les grandes sus -a l a i r e s , les 

rémiges secondai res , les scapula i res et la p a r t i e 

inférieure du dos sont d 'un b leu d ' o u t r e m e r ; les 

rémiges p r ima i res sont d 'un b r u n foncé, avec 

u n bord extér ieur ver t . L e bec est cendré 

b leuâ t re , la peau qu i recouvre sa base un peu 

plus c l a i r e ; les pat tes sont d ' un gris cendré , avec 

des écailles verdâ t res ; l ' iris est gris b r u n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le ps i t tacule 

moineau est un des oiseaux les plus c o m m u n s 

du Brés i l . 
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M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il hab i t e in

différemment les forêts de la cote et les buissons 
des lieux secs. Ses b a n d e s envahissent les j a r 
dins , c o m m e chez n o u s font les m o i n e a u x , et , 
c o m m e eux , ils piai l lent et babi l len t con t inue l 
lement . Lo r sque , sur tout , une b a n d e est chassée , 
c h a q u e individu fait e n t e n d r e u n pet i t cr i s t r i 
d e n t , et l ' ensemble de ces cris p rodu i t u n 
brui t insou tenab le . Parfois , ces oiseaux se p r é 
cipitent sur u n a rb re p o u r en pil ler les fruits : 
c'est alors u n e agi ta t ion c o n t i n u e l l e ; ils cr ient , 
g r impen t , m o n t e n t e t descendent sans cesse dans 
les b r a n c h e s . D 'un c o u p de feu, on en abat sou
vent une douza ine . 

Le ps i t tacule m o i n e a u , p o u r le res te , a les 
m œ u r s de ses congénères . Il n i che dans les 
t roncs d 'a rbres c reux , ou, c o m m e nous l ' a p 
p r e n d d 'Azara , dans les nids abandonnés d u 
fournier roux (furnarius rufus), il pond trois ou 

qua t re œufs b lancs , et les dépose sur u n lit de 
copeaux . 

C a p t i v i t é . — Les Brési l iens capturent , sou
vent ces oiseaux : j e u n e s ou vieux, ils p a r a i s 
sent se faire r a p i d e m e n t à la pe r t e do leur l i 
be r t é , a u t a n t d u moins qu ' on ne sépare pas les 
deux conjoints . Au b o u t de que lques j o u r s , ils 
sont apprivoisés et ne c h e r c h e n t p lus à s 'enfuir. 
Mais ils ne vivent pas l o n g t e m p s , et il est assez 
ra re d 'en voir en E u r o p e . Cependan t , l o r squ 'on 
les soigne b ien , on peu t les conserver p lus ieurs 
années , et a r r iver à les faire n i c h e r . Les que l 
ques a m a t e u r s qu i on t é té assez h e u r e u x p o u r 
pouvoir les observer , sont t ous en thous ia smés 
des m œ u r s c h a r m a n t e s de ces oiseaux, su r tou t à 
l ' époque des a m o u r s . 
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L E S N À S 1 S T E I Î N E S — NAS IS TERNA. 

Die Zeisigpapageien. 

C a r a c t è r e s . — Les nas i s te rnes , qui on t aussi 

r e çu le n o m g é n é r i q u e de micropsittes, « sont des 
p e r r o q u e t s en m i n i a t u r e , » c o m m e le dit Buffon, 
e t se d i s t inguen t des aut res ps i t tacidés na ins par 
u n bec p ropo r t i onne l l emen t fort e t gros , c o m 
p r i m é sur les côtés , et t e r m i n é en u n e po in te 
fo r t emen t r ecou rbée , à b o r d s de la m a n d i b u l e 
s u p é r i e u r e fo r t ement échanc ré s en a r r i è re de la 
p o i n t e ; u n e q u e u e fort cou r t e , l a rge , a r r o n d i e , 
à rec t r ices rés is tantes et t e rminées pa r u n e po in t e 
m u c r o n é e a i g u ë ; des ailes aussi longues q u e la 
q u e u e . 

Le pe t i t g r o u p e des nas i s t e rnes ne r e n f e r m e 
j u s q u ' i c i q u ' u n e seule espèce . 

LE KASISTERME PYGMEE — XJSISTERNA VYGMMA. 

Der Zeisigpapagei. 

C a r a c t è r e s . — C'est le p lus peti t des ps i t tac i 
dés na ins . Sa tai l le n ' e s t pas p lus g rande que 
celle d 'un ser in . Il est ver t , avec la tê te j a u n â t r e , 
la face b r u n â t r e . Les p e n n e s méd ianes de la 
q u e u e sont b l eues , les au t res noires et j a u n e s à 
la po in te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e nas i s te rnc 

p y g m é e n 'es t po in t r a r e sur les a rb res élevés de 
la côte de la Nouvel le-Guinée e t dans les forêts 
des îles des Sa lawat i et de Misool. 

Sa pet i te ta i l le , la cou leu r verLe de son p lu 
m a g e le font souven t é c h a p p e r aux r e g a r d s , et 
pe r sonne , j u squ ' i c i , ne l'a assez observé pour 
pouvoi r nous d o n n e r des détai ls sur ses m œ u r s . 

L E S L O I Ì I D É S — LORII. 

Die Loris, The Lories. 

Il est des p e r r o q u e t s as ia t iques , à cou r t e q u e u e , 
qu i diffèrent essen t ie l lement de ceux que nous 
avons décr i t s j u s q u ' à p résen t . Ce sont les loris, 
d o n t on fait m a i n t e n a n t une famille à par t . 

C a r a c t è r e s . — Us sont carac tér i sés pa r u n bec 

r e l a t ivement long et faible, à m a n d i b u l e infé
r i e u r e p e u r e c o u r b é e , n o n é c h a n c r é e sur son 
b o r d t r a n c h a n t , et se t e r m i n a n t en une poin te 
é t ro i t e ; pa r u n e l a n g u e p e u m u s c u l e u s e , divisée 
à sa po in te en u n p inceau de fibres cornées ; p a r 
u n p l u m a g e varié de cou leu r s vives, p a r m i les
quel les le r o u g e d o m i n e le p lus souvent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les lor idés ha

b i t en t les Indes e t les îles avois inantes . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS m a n 

q u o n s de détai ls préc is su r les m œ u r s de ces a n i 
m a u x en l iber té ; il en est de m ê m e , d ' a i l l eurs , 
p o u r tous les a u t r e s oiseaux i n d i e n s . 

On a d i t q u e ces p e r r o q u e t s se servent de l eu r 
l a n g u e p o u r l écher les sucs suc rés , q u i décou
lent des fleurs, e t q u e la difficulté de leur donne r 
ce t te n o u r r i t u r e étai t le g r a n d obstacle qu i s 'op
posai t à ce q u ' o n pû t les conserver l o n g t e m p s . 

C a p t i v i t é . — Des lor idés captifs sont c e p e n d a n t 
assez souvent a m e n é s en E u r o p e , et. ils y vivent 
p lus ieurs a n n é e s . On p e u t les i n s t ru i r e , l eu r 
a p p r e n d r e à par le r , mais ils ne sont pas fort i n 
téressants ; ils son t pais ibles et e n n u y e u x . 

L E S L O R I S — LORIUS. 

Die Loris, The Lories. 

C a r a c t è r e s . — Les loris p r o p r e m e n t di ts on t 
u n p l u m a g e dans leque l le rouge est la c o u l e u r 
d o m i n a n t e ; l eu r q u e u e est méd ioc re et a r r o n d i e 
à son e x t r é m i t é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le genre lorio 

n e se t rouve q u e dans les îles de l 'océan Ind i en . 

LE LORI DES DAMES — LORIUS ROMICELLA. 

Der Frauenlori, der Loriket, The purple-capped Lory. 

C a r a c t è r e s . — L e lori des dames(fig. 23), qu ' on 
appel le aussi lori à collier, loriquet, est la p lus 
g rande espèce , et celle q u e l 'on voit le plus souvent 
en E u r o p e . C'est un supe rbe oiseau, de 33 cen t , 
de l ong et de 55 cen t , d ' enve rgu re . Son p l u m a g e 
est du rouge éca r l a t e le plus vif; le s o m m e t de la 
tê te est p o u r p r e foncé ; le de r r i è re de la tê te v io 
l e t ; la face s u p é r i e u r e des ailes v e r t e ; les j a m b e s 
sont bleu de ciel ; la poi t r ine est m a r q u é e d ' une 
t a c h e j a u n e , en forme de c r o i s s a n t ; les p l u m e s 
de la q u e u e sont rouge -éca r l a t e , bo rdées de no i r 
dans l eu r pa r t i e t e r m i n a l e , avec la po in te j a u n e ; 
le bec est j a u n e - o r a n g e ; les ta rses sont d ' un 
gris foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le lori des 
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dames habi te en bandes les forêts de Bornéo et 
de la Nouvel le-Guinée, et n e les qui t te j a m a i s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses m o u 

vements sont vifs. Il ne para i t pas se n o u r r i r 

exclus ivement d u n e c t a r des fleurs, c o m m e on 

le dit ; ca r on peu t le conserver l ong temps en 

cage, et cela sans t rop de peine, en lui d o n n a n t 

du pain t r e m p é dans du lait ou des g ra ins . Les 

matelots , qui en appor t en t souvent en E u r o p e , 

nous apprennen t qu ' i l est t r è s - c o m m u n aux In 

des, et que b e a u c o u p de ceux q u e l 'on e m b a r q u e 

périssent dans la t raversée . 

C a p t i v i t é . — Les oise leurs t i e n n e n t le lori des 

dames en h a u t e es t ime, à cause de sa c o u l e u r . 

Les ama teu r s qui en on t possédé disent que 

c'est u n oiseau t r è s -doux , t rès-faci le à in s t ru i r e ; 

qu'il s 'a t tache r a p i d e m e n t à ses m a î t r e s ; qu ' i l 

apprend à pa r l e r , et possède , en u n mo t , u n e 

foule de bonnes qua l i tés . J 'a i observé m o i - m ê m e 

ce lori, et je n'ai r i en r e m a r q u é de tou t cela . 

Je l'ai t rouvé u n des per roque t s les plus ca lmes , 

les plus t r anqu i l l e s , les plus c o m p l è t e m e n t indif

férents à tout . On ne p e u t , d 'a i l leurs , le r ecom

mander c o m m e oiseau d ' a p p a r t e m e n t , ca r r a re 

ment il suppor t e l ong temps la capt ivi té . 

L E S L O R I Q U E T S — PS1TTEUTELES. 

Die Lorikets. 

Sur le con t inen t aust ra l ien , les loris sont r ep ré 
sentés par p lus ieurs psi t tacidés au sujet desquels 
les orni thologis tes sont divisés, les uns les r e g a r 
dant comm e des loris , les au t res c o m m e des per 
roquets à longue q u e u e . E x t é r i e u r e m e n t , en 
effet, ils r e s semblen t b e a u c o u p à ceux-c i . Mais 
il n 'est pas deux espèces plus différentes l 'une d e 
l'autre dans l eu r m a n i è r e de vivre que ces lo r i -
quets à l angue en p inceau et les au t re s p e r r o q u e t s 
i!e l 'Austral ie . Ceux-là sont des oiseaux a rbor i 
coles, se nour r i s san t de subs tances végétales ; 
ceux-ci vivent dans les bas buissons et les he rbes , 
et ont tous les caractères des granivores . 

C a r a c t è r e s . — Les lor ique ts sont des oiseaux 
élégants, é lancés , ils on t le bec pet i t , la q u e u e 
assez longue , la langue t e r m i n é e en p inceau , 
l 'estomac pet i t , la peau épaisse, la cha i r t e n d r e 
et par fumée. 

LE LORIQUET VERSICOLOR — PSÏTTEUTELES 

VEItSICOLOJl. 

Der qescheckte Loiïket. 

C a r a c t è r e s . — Le lo r ique t versicolor (fig. 24) 

est un pet i t oiseau de 18 cent , de long. Son p lu 

m a g e est varié ; la par t i e s u p é r i e u r e de la t ê t e , 
les l o r u m s sont d ' un r o u g e foncé ; su r la n u q u e 
est u n e bande b leu d e ciel foncé ; le dos est vert 
b leuâ t re ; les ailes sont vertes ; la pa r t i e in fé r ieure 
du dos et les couver tu res de la queue d ' u n j a u n e 
vert c lair . Des taches r o u g e s se voient su r les 
côtés du vent re et à la face i n t e r n e des c u i s 
ses. Tou te s les p l u m e s des par t ies s u p é r i e u r e s 
sont m a r q u é e s d 'un m i n c e liséré j aune -ve r t , celles 
des par t ies infér ieures sont bordées de j a u n e . Les 
rémiges p r imai res sont noi res , bo rdées en d e h o r s 
de vert foncé, et c o m m e encadrées par u n e l igne 
étroi te d 'un vert j a u n â t r e . Le bec est rouge -éca r -
late ; les tarses sont d 'un gris c e n d r é clair ; la peau 
qu i recouvre la base du bec et le t o u r d e l 'œil 
est d ' un b lanc ve rdâ t r e ; l 'iris est j a u n e r o u -
geât re , avec u n m i n c e cercle rouge a u t o u r de la 
pup i l l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le l o r i q u e t 

versicolor hab i t e la côte sep ten t r iona le de l 'Aus 
t ra l ie , n o t a m m e n t l e s environs de P o r t - E s s i n g t o n . 

M œ u r s » h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le Voyageur 

Gilbert nous a fait conna î t r e les m œ u r s de cet 
oiseau. A cer ta ines époques , t ous ceux d ' u n e 
cont rée se réun i s sen t , et fo rment des b a n d e s in 
nombrab l e s , qu i s 'abat tent sur les a rb re s à g o m 
m e , p o u r en boire les sucs . L o r s q u ' u n e b a n d e est 
en m a r c h e , tous les m o u v e m e n t s des ind iv idus qui 
la composen t son t si r égu l i e r s , qu 'on p o u r r a i t la 
p r e n d r e p o u r un n u a g e , si l 'on n ' e n t e n d a i t les 
cris pe r çan t s q u e poussen t ces o i seaux . E n a u 
t o m n e , on voit les lor iquets en t r è s - g r a n d e 
quan t i t é dans les peti tes îles de la ba ie de Van-
Diemen . Ils se n o u r r i s s e n t d u n e c t a r des fleurs, 
et ne m a n g e n t qu ' acces so i r emen t les fleurs elles-
m ê m e s . Il est fâcheux q u ' o n ne puisse les g a r d e r 
en capt ivi té . S'il é tai t facile de les n o u r r i r c o n 
venablement , et de les envoyer en E u r o p e , ce 
seraient des oiseaux d ' a p p a r t e m e n t t r è s - r e c h e r 
chés . 

Gould nous d o n n e q u e l q u e s détai ls s u r le 
genre de vie d ' une espèce vois ine, le l o r i q u e t de 
Swainson. Les forêts d ' euca lyp tées de l 'Aus t ra l i e 
mér id iona le , j u squ ' à la ba ie de Morton , et celles 
de l 'île de Van-Diemen sont r empl i e s de ces o i 
seaux, qu i t r o u v e n t d a n s les fleurs de ces a r b r e s 
une n o u r r i t u r e a b o n d a n t e . On les r e n c o n t r e c e 
pendan t aussi dans d ' au t re s forê ts . Ils cho is i s sen t 
les a rb res dont les fleurs v iennen t de s ' épanou i r , 
car ils y t rouven t plus de nec t a r et de po l l en . 
C'est un spectac le indescr ip t ib le q u e ce lu i d 'un 
de ces eucalyptus, couver t de fleurs, et visité 
par des b a n d e s n o m b r e u s e s d 'oiseaux. S o u v e n t , 
on voit t ro is , q u a t r e espèces différentes, p i l l an t 
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M g . 2 ô . Le Lori des dames. 

en c o m m u n les fleurs d ' une m ê m e b r a n c h e . Il 
est impossible de se faire u n e idée du b ru i t , des 
cris qui s 'élèvent sans cesse, su r tou t l o r s q u ' u n e 
b a n d e qu i t t e un a rb re p o u r al ler visiter u n e au 
t re par t ie de la forêt. 

Se p r o m e n a n t un m a t i n dans les buissons , 
aux environs du H u n t e r , Gould arr iva à u n 
é n o r m e eucalyptus, de près de 60 m è t r e s de 
h a u t , et qui é ta i t en ple ine floraison. Des mi l 
l iers d 'o iseaux avaient é té a t t i rés par ces fleurs, 
et l 'on voyait là, rassemblées , les espèces les plus 
différentes. S u r la m ê m e b ranche , Gould t ua les 
q u a t r e espèces de lor iquets qu i hab i t en t ce pays . 

Le vol de ces pe r roque t s est t r è s - r ap ide , sur
tou t au m o m e n t où ils s 'é lancent c o m m e u n e 
flèche dans les airs , en faisant en t endre un cri 
p e r ç a n t . Sur les a rb res , ils g r i m p e n t avec assez 
d 'agi l i té , mais p lu tô t à la façon des mésanges 
qu ' à la man iè re des p e r r o q u e t s . 

A u lever du soleil, ils se m e t t e n t à che rche r 
l eur n o u r r i t u r e , e t ils le font avec u n e tel le a r 
deu r qu ' on ne peu t les é lo igner des a rbres sur 
lesquels ils se sont u n e fois aba t t u s . Un coup de 
fusil ne fait qu ' exc i t e r de l eu r part u n e c l a m e u r 
généra le ; c'est au plus s'ils qu i t t en t la b r a n c h e ·] 
où l 'un d 'eux a été a t te in t , p o u r aller m a n g e r les 
fleurs d 'une a u t r e b r a n c h e . Ils sont t r è s -adro i t s 
pour sucer le nec ta r . On voit ce nec t a r l eu r cou
ler du bec, par fa i t ement l impide , lo rsqu 'on les 

soulève par les pa t tes , au m o m e n t où on vient 
de les tue r . 

On ne conna î t p r e sque r ien t o u c h a n t la repro
duct ion des lo r ique t s . Il semble q u e les bandes 
ne se r o m p e n t pas pendan t la saison des a m o u r s , 
mais que plus ieurs pai res n i c h e n t sur le m ê m e 
a r b r e . Le nid est cons t ru i t dans le c r eux d ' une 
b r a n c h e ; et il r en fe rme , en oc tobre , de deux à 
q u a t r e œufs, b l ancs , a l longés . 

U s a g e s e i p r o d u i t s . -— Dans cer ta ines par t ies 

de l 'Austral ie , les lo r ique ts sont t r è s - r eche rchés 
par les indigènes , qu i en r a m a s s e n t les têtes e t 
s'en font des colliers d o n t ils se pa ren t . 

L E S CORYPI11LES — CORYPHILUS. 

Die Maidloris. 

C a r a c t è r e s . — Les coryphi les sont des lo r i -

dés de t r è s -pe t i t e tail le, à bec a r rond i de toutes 

pa r t s , à q u e u e con ique , mais a r rond ie q u a n d elle 

est ouver te ; à p l u m a g e où le bleu d o m i n e . L e u r 

l angue est c o u r o n n é e de longues papil les i m 

plan tées sur u n disque en capsule . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les 

espèces sont p ropres à l 'Océanie. 
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L E C O n Y P H I L E D ' O T A I I I T I — CORYPIULUS 

TA H i T u y us. 

Der Maidlori. 

C a r a c t è r e s . — Ce pet i t p e r r o q u e t , l ' un des 
plus c h a r m a n t s r e p r é s e n t a n t s de la famille des ' 
loridés, a environ 17 cent , de long et sa q u e u e 
mesure plus de 7 cent . Le dos est couver t de 
plumes très-fines ; celles de la tê te fo rment une 
sorte de h u p p e . Le p l u m a g e est b l e u - p o u r p r e ; 
la gorge et la par t ie supé r i eu re de la poi t r ine 
sont d 'un blanc éc l a t an t ; les ailes e t la q u e u e 
sont d 'un noir foncé en dessous . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — IL hab i t e les 

îles de l 'océan Pacif ique, et n o t a m m e n t l'île 
d 'Otahi t i . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 1 1 a les m ê m e s 

m œ u r s e t le m ê m e g e n r e de vie que les l o 

ridés. 

L E S P Y R R I I O D E S — PYRRIIODES. 

Die Schweifloris. 

C a r a c t è r e s . —• Les pyr rhodes ou charmosynes 
de Wagle r , psiltapous de Lesson, se d is t inguent 
pa rmi les loridés pa r des formes p lus sveltes ; 
une q u e u e formée de rec t r ices é t a g é e s , les 

BllEHlI. 

deux méd ianes dépassan t la l o n g u e u r d u corps 

et s ' amincissant g r adue l l emen t j u s q u ' à la po in t e . 

L E P Y H H H O D E D E S P A P O U S — FYMIUODES 

PAPUE1SSIS. 

Der Rasmalas, der Papulori, The Papuan Lory. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce, q u e les na tu re l s 
de la Nouvel le-Guinée n o m m e n t rasmalas, a u n e 
longueur to ta le de 43 c e n t . , sur lesquels 30 cen t , 
au moins appa r t i ennen t a u x rec t r ices m é d i a n e s , 
e t il a près de 39 cent , d ' enve rgu re . Son p l u m a g e 
a des cou leu r s vives. S u r u n fond r o u g e - é c a r -
late sont s emées des taches b leues , j a u n e d 'or 

' e t ver t c lair . La tê te , la n u q u e , la pa r t i e s u p é 
r i eu re d u dos et le vent re sont rouge -éca r l a t e , 
sauf deux b a n d e s b leu de ciel qu i descendent le 
long de la t ê t e . Les côtés d e la po i t r ine e t les 
cuisses sont t ache té s de j a u n e ; la par t ie infé
r i eu re d u dos , les couve r tu r e s de la q u e u e e t la 
face i n t e r n e des cuisses sont d 'un b l eu foncé ; les 
ailes vertes ; les p e n n e s méd ianes de la q u e u e 
d 'un vert clair , avec l ' ex t rémi té j a u n e d ' o r ; les 
autres rec t r ices sont é g a l e m e n t vertes et j a u n e s , 
mais d ' u n vert p lus foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p y r r h o d e 

des Papous est un oiseau d e l à Nouvel le-Guinée. 

III — 210 
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J a m a i s , à m a conna i ssance , on n 'a vu cet oi
seau vivant en E u r o p e . Nous ne possédons au 
c u n r e n s e i g n e m e n t sur son genre de vie. 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — Les ind igènes le chas

sent et l ' emplo ien t aux m ô m e s usages que les oi
seaux de paradis ; ils lui font subi r la m ê m e pré
pa ra t i on , c 'es t -à-di re le font dessécher après lui 
avoir coupé les pat tes . On trouve souvent en 
E u r o p e de ces pe a ux ainsi m u t i l é e s . 

LES CACATUIDÉS 

Die Kakadus, 

La Nouvelle-Hollande est le pa rad i s des oiseaux. 
Les mammi fè r e s n 'y sont que des ê t res rabou-

. gris , qui ne rappe l len t q u e de loin ceux des 
au t r e s par t ies du i n o n d e ; les oiseaux, p a r c o n t r e , 
y sont aussi b ien r ep résen tés que p a r t o u t ai l 
l eurs . Nous a p p r e n d r o n s à c o n n a î t r e p lus ieurs 
familles , qui sont les vér i tables enfants de la 
Nouvel le -Hol lande , ma i s a u c u n e d'elles n ' im
p r i m e à cet te con t rée un cache t aussi par t icu l ie r 

. q u e le font les p e r r o q u e t s . Au mi l ieu du vert 
feuil lage des arbres à g o m m e br i l lent , c o m m e 
a u t a n t de fleurs vivantes, les caca toès é t ince -
l an t s ; sur les fleurs j a u n e s des acacias se dé tache 

- le p lu m ag e écar la te des p e r r u c h e s roses . Au tou r 
des fleurs à nec t a r vol t igent les lor is , t and i s q u e 
les pet i ts p la tycerques an imen t les pra i r ies dé 
ser tes de l ' in té r ieur des te r res . Les p e r r o q u e t s , 
c o m m e chez n o u s les h i ronde l les , pa r cou ren t 
les rues des villes et des vil lages, ou , c o m m e les 
m o i n e a u x , ils couvren t les rou tes et les cours 
des ma i sons . Lo r sque le colon r e n t r e ses r é 
col tes , des centa ines de ces oiseaux se p re s sen t 
devant sa g range , che rchan t dans la pai l le les 
grains qu i ont pu échappe r aux fléaux. T o u s les 
voyageurs son t ravis de ce spec tac l e ; mais le 
cu l t i va t eu r a voué une ha ine profonde à ces pi l 
l a rds de ses moissons , et ne se fait nu l sc rupu le 
de les t u e r sans p i t i é . 

P a r m i p lus de soixante espèces de per ro
que t s qu i h a b i t e n t l 'Austral ie , les caca tu idés 
t i e n n e n t un des p r e m i e r s r angs . J ' e n ai fait u n e 
seule famille, car , b ien que fo rman t deux g r o u 
pes n e t t e m e n t d is t inc ts , t o u s ces a n i m a u x se 
r a p p o r t e n t n é a n m o i n s , i n d u b i t a b l e m e n t , à u n 
type c o m m u n . ' 

C a r a c t è r e s . — Les caca tu idés on t le corps 
r amassé , la queue c o u r t e , les ailes de m o y e n n e 
longueur , le bec gros , cour t , l a rge , dente lé sur 
le t r a n c h a n t , la m a n d i b u l e supé r i eu re fo r t ement 

2 ° L E S P L Y C T O L O P H E S . — ( P L Y C T O L O P H I ) . 

C a r a c t è r e s , — Les pe r roque t s qui en t ren t dans 
ce l te d e u x i è m e sec t ion , ont , avec u n e q u e u e 
cour te , le plus g r a n d n o m b r e , les p lumes du 
s inc ipu t et de la n u q u e al longées et t omban te s 
ou se re levant en h u p p e s ; q u e l q u e s u n s , les 
p lumes de la face l o n g u e s et fo rmant des toulfes 
ou des espèces de d i sques . 

— PLYCTOLOPHI. 

The Cockatoos. 

r e c o u r b é e . La langue est épaisse , m u s c u l e u s c , 
l i s se ; les yeux sont en tou rés d'un cercle nu ; la 
tê le est o rnée d 'une h u p p e de couleur vive, que 
l ' an ima l p e u t d resse r à vo lon té . La couleur du 
p lumage varie : tantôt il est d ' un b l anc é t ince lan t , 
t an tô t , d 'un rose t endre , tantôt enfin, de cou l eu r 
s o m b r e , ce qu i est r a r e chez les p e r r o q u e t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Cacatui-

dés ont p o u r pat r ie la Nouve l l e -Ho l l ande , la 
Nouvel le-Guinée , e t m ê m e les Moluques et les 
Ph i l i pp ines . . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us vivent 

en b a n d e s i n n o m b r a b l e s . Établ is dans les forêts, 
ils p a r t e n t de là p o u r p a r c o u r i r les plaines et les 
c a m p a g n e s , et offrent au voyageur un spectacle 
e n c h a n t e u r . « Au mi l ieu de l 'obscur i té du p lus 
épais de la forêt, di t Mitchel l , volent les blancs 
caca toès , semblables à des f a n t ô m e s ; d ' au t r e s , 
avec l eu rs ailes écar la les et l eu r h u p p e cou leu r 
de feu s e m b l e n t les c réa tu res fantast iques d'un 
rêve . » 11 faut v r a i m e n t avoir ressenti t o u t le 
c h a r m e qu ' exerce sur l ' h o m m e du Nord la végé
ta t ion l u x u r i a n t e des t r o p i q u e s ; il faut avoir 
éprouvé c o m b i e n ce s en t imen t devient p lus vif, 
lo rsqu 'à ce spectac le s 'ajoute celui des ê t res qui 
a n i m e n t ces paysages , p o u r ne pas ê t re ten té de 
t axer ces paroles d ' exagéra t ion . 

Les caca tu idés on t les m œ u r s des au t res per
roque t s , ma i s des p e r r o q u e t s les p lus a imab les . 
La p l u p a r t d ' en t re eux s 'élèvent fac i lement , 
et q u e l q u e s - u n s sont r e c h e r c h é s pa r les insu-

j laires à cause de l e u r cha i r . 

| L E S C A C A T O E S — CACATÚA. 

Die Kakadus, The Cockatoos. 

C a r a c t è r e s . — Les cacatoès p r o p r e m e n t dits 

! sont carac tér i sés pa r l e u r p l u m a g e b lanc , m015 
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de rouge pâle chez q u e l q u e s espèces , et par leur 
h u p p e , formée de p l u m e s longues et é t ro i tes , 
disposées su r deux rangs , h u p p e qu ' i l s peuvent 
abaisser ou redresser à volonté . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les cacatoës 

sont p ropres aux Indes et aux Ter re s aus t ra les . 

l l u i f r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — En l iber té , 

ils forment des bandes excess ivement n o m b r e u 
ses, q u i , au temps des a m o u r s , ne se séparen t 
pas c o m p l è t e m e n t . Us passent la nu i t dans les 
c imes touffues des a rbres les plus élevés. Le m a 
tin, ils sa luent l ' aurore de leurs cris re tent i ssants . 
Pu i s , ils s 'élèvent dans les a i rs , et se d i r igent vers 
un c h a m p couver t de ses moissons , o u vers quel
que a u t r e endroi t qui l eu r p r o m e t u n e pâ ture 
a b o n d a n t e . L e u r p r inc ipa le n o u r r i t u r e consiste 
en frui ts , en gra ins , en céréales ; ils m a n g e n t , 
en o u t r e , des c h a m p i g n o n s , de petits t ube r cu l e s , 
des b u l b e s , qu' i ls savent h a b i l e m e n t dé t e r r e r 
à coups de bec . Comme les pou les , ils avalent 
de peti ts cai l loux de quarz , p o u r b roye r leurs 
a l iments . On trouve toujours l eur gésier et leur 
j abo t r empl i s des subs tances les plus diverses. Ils 
causent de g rands dégâ ts d a n s les c h a m p s nou
vel lement ensemencés , et dans les p lan ta t ions de 
maïs , lors de la m a t u r i t é des g ra ins . T o u t e la 
j o u r n é e , sauf aux h e u r e s de mid i , ils sont en ac
tivité et toujours sur leurs ga rdes . T o u t ce qu i se 
passe, excite leurs c r i s ; c'est su r tou t l o r s q u ' u n e 
bande arr ive là où u n e a u t r e s 'est déjà a b a t t u e , 
que s'élève un tapage assourd issan t , dont on 
peut se faire u n e idée, si on a en t endu que lques-
uns de ces oiseaux captifs. 

Rassasiés, ils r e t o u r n e n t à leur p lace de repos , 
dans la forêt, et y res ten t t ranqui l l es à faire l eur 
digestion ; puis ils vont faire u n second repas , 
et rev iennent le soir à leur d e m e u r e , p o u r s'y 
livrer au r o m m e i l . 

Au m o m e n t des a m o u r s , les cacatoës s 'accou
plent , et c h a q u e pa i re se choisit un c reux conve
nable , p o u r y établ ir son n id . C'est t an tô t dans un 
a rb re , t an tô t dans les crevasses d 'un r o c h e r . 
Cer ta ines parois rocheuses à pic , au b o r d des 
fleuves du sud de l 'Austral ie , sont ainsi visi
tées c h a q u e a n n é e par des mil l iers de ces o iseaux, 
comme, dans les mers d u Nord, les falaises pa r 
les p ingou ins . On a m ê m e dit q u e les cacatoës 
avaient miné cer ta ins de ces roche r s , et la vi
g u e u r de leur b e c est telle que cela ne para î t pas 
c o m p l è t e m e n t impossible . 

La femelle ne pond que deux œufs b lancs , un 
peu p o i n t u s , semblab les à ceux d 'une poule 
na ine . J e ne sais c o m m e n t les pa ren t s élèvent 
leurs pet i ts . 

C h a s s e . — Les dégâts causés p a r l e s cacatoës 

les font dé tes te r par les cu l t iva teurs , qui m e t 

ten t tout en œuvre pour les dé t ru i r e . Les voya

geurs r appor t en t q u e ces poursu i tes les r e n d e n t 

très-défiants, et qu 'a lors , c o m m e les au t re s per ro

que t s et c o m m e les s inges , ils déploient dans 

leurs m a r a u d e s u n e ruse e x t r ê m e , ce qu i fait 

qu ' on ne p e u t pas les é lo igner fac i lement des 

planta t ions . 

Les ind igènes on t une m a n i è r e par t icul ière de 

chasser le caca toës . « Il n 'y a r i en de plus i n t é 

ressant , dit le capi ta ine Grey, q u ' u n e chasse au 

caca toës . Les Aust ra l iens emplo ien t leur a r m e , 

le bowmerang, cons is tant en u n m o r c e a u de bois 

dur , en forme de faucille, qu ' i l s l ancen t à plus de 

cen t p ieds . Cette a r m e fend l 'air , en décr ivant 

des ce rc le s , et, quo iqu 'e l l e s 'écarte de la l igne 

dro i te , elle a t te in t p re sque s û r e m e n t son bu t : 

c'est de cel te m ê m e a r m e , faite alors en bois e t 

en fer, q u e se servent les na ture l s d u cen t re de 

l 'Afr ique. 

« Un indigène se m e t à la poursu i t e d ' u n e 

bande de caca toës , dans la p la ine ou dans là 

forêt, et de préfé rence dans les endroi ts où de 

grands arbres e n t o u r e n t u n cour s d ' eau ou un 

é tang . C'est là s u r t o u t q u e l 'on r e n c o n t r e ces 

oiseaux, en t roupes i n n o m b r a b l e s , g r i m p a n t de 

b r a n c h e en b r a n c h e , ou volant d ' un a rb re à un 

a u t r e . C'est là aussi qu'i ls passent la n u i t . Le 

chasseur s 'avance p r u d e m m e n t ; il se glisse en t re 

les a rb re s , r a m p e de buisson en buisson, c h e r 

che à n e pas t r o u b l e r ces oiseaux vigi lants . Mais 

il a été e n t e n d u ; u n e agi ta t ion généra le révèle 

l ' approche de l ' e n n e m i . Les cacatoës sen ten t 

q u ' u n dange r les menace , sans savoir encore quel 

est ce danger . Le chasseur , arr ivé au bord de 

l 'eau, se m o n t r e alors à découver t . T o u t le p e u 

ple ailé s 'élance dans l 'air, e t , au m ê m e m o 

men t , le b o u m e r a n g est lancé avec force. Il 

glisse en tou rnoyan t à la surface de l 'onde , puis 

m o n t e en décr ivan t u n e courbe et ar r ive au m i 

l ieu des oiseaux. U n second, u n t ro i s ième, un 

q u a t r i è m e sont lancés de m ê m e . En vain , s u r 

pr is , les cacatoës che rchen t à fuir ; le trajet en 

a p p a r e n c e capr ic ieux de l ' a rme paralyse l eu r 

fuite. Un est t o u c h é , puis un a u t r e , puis u n t roi 

s i è m e ; ils t o m b e n t p a r t e r r e , a s sommés , ou l 'aile 

br i sée . Us cr ient de dou leu r et de co lè re , et ce 

n 'es t q u e q u a n d le chasseur a achevé son œuvre , 

q u e le res te de la b a n d e se ras semble , p r e n d la 

fuite et va c h e r c h e r u n nouvel asile dans les 

c imes les p lus touffues et les p lus élevées. 

C a p t i v i t é . — U'après le n o m b r e de cacatoës que 

l 'on voit vivants en Europe , on peu t conclure q u e 
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ces oiseaux sont faciles à p r e n d r e . S i m p l e m e n t 
n o u r r i s , ils suppor t en t t rès-bien la captivité et 
les voyages . Quand on pense q u e , chez nous , 
p o u r q u e l q u e s dizaines de francs, on p e u t avoir 
u n caca toès de t rois ième ou de q u a t r i è m e ma in , 
il faut en dédu i r e q u e , dans leur pa t r i e , leur prix 
est t rès-peu élevé. 

Les cacatoès s ' hab i luen t vile à l ' h o m m e . Us 
sont mo ins a s tuc ieux que les au t r e s pe r roque t s , 
e t se m o n t r e n t reconna issan ts des bons t r a i t e 
m e n t s . Une mauva ise éduca t ion seule les r end m é 
chan ts et désagréables , et il est difficile de les cor
r iger d 'une mauva i se h a b i t u d e . L e u r excellente 
m é m o i r e ne l eu r laisse r ien oubl ie r . Ils gardent 
le souvenir des injures : u n e fois qu 'on a p e r d u 
l e u r confiance, on ne peu t plus la r econquér i r . 
Us sont r ancun ie r s , et quelquefois m ê m e dange 
reux p o u r celui qui l eu r a fait du ma l . C'est là 
p e u t - ê t r e le seul défaut des cacatoès . E n s o m m e , 
la d o u c e u r fait le fond de leur ca r ac t è r e . 

Mais les cacatoès on t encore d ' au t res q u a l i t é s : 
ce sont des oiseaux des m i e u x d o u é s ; on les i n 
s t ru i t aussi fac i lement que les pe r roque t s les plus 
in te l l igen t s ; ils a p p r e n n e n t à p a r l e r ; ils savent 
jo indre ensemble divers mots et d ' une m a n i è r e 
sensée ; employe r la ph rase qu i convient à la si
tua t ion ; on peut leur ense igner divers t o u r s d ' a 
dresse : en u n m o t , ils sont intel l igents à u n h a u t 
d e g r é . 

Leur voix a q u e l q u e chose qui plaî t : ils p r o 
noncen t avec d o u c e u r et avec des t émoignages 
d'affection le m o t cacadou, don t on a fait leur 
n o m de fami l le . A la vér i té , q u a n d ils sont exci
tés d 'une façon ou d ' u n e a u t r e , ils c r ien t d 'une 
m a n i è r e désagréab le . 

Bien so ignés , les cacatoès peuven t ê t re con
servés long temps : on en cite u n qu i a vécu en 
E u r o p e soixante-dix ans . Ils ne sont pas difficiles 
à n o u r r i r , et s 'hab i tuen t à t ou t r é g i m e . Mais il 
vau t m i e u x l eu r d o n n e r une n o u r r i t u r e s imple : 
des g ra ins , du riz cui t , u n p e u de biscui t , l eu r suf
fisent. Si leur a l imen ta t ion est t rop a b o n d a n t e , ils 
dev iennen t t rop gras , et con t rac ten t , d i t -on, toutes 
sortes de défauts , dont il devient difficile de les 
cor r iger . Ainsi , l 'on p ré t end que les cacatoès que 
l ' on n o u r r i t d e viande se d é p l u m e n t . Cette op i 
nion est-elle fondée? J e ne veux pas la d i s c u t e r , 
ma i s , dans tous les cas , bien des cacatoès ont cette 
dé tes tab le hab i t ude . Ils s ' a r r achen t toutes les p lu 
mes , et, celles-ci ne cessant de repousse r , ils sont 
dans u n e m u e cont inuel le , c'est-à-dire dans u n 
é ta t maladif . L 'on ne conna î t encore a u c u n r e 
m è d e cflicace pour leur faire p e r d r e ce t te dé 
testable hab i t ude . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La cha i r des cacatoès 

passe p o u r u n m e t s excellent ; le boui l lon p r é 

pa ré avec cet te cha i r est su r tou t t rôs -van té . 

LE CACATOÈS A HUPPE JAUNE — CACATUA 
GALER1TA, 

Der gelbschopfige Kakadu, The sulpur-crested'Cockatuo. 

C a r a c t è r e s . — CeLle espèce est u n e de celles 

que l'on voit le p lus souvent en capt ivi té . C'est 

un assez grand oiseau, de 45 cen t , de long , au 

p l u mag e b lanc éc la tant . La h u p p e , les p lumes 

qui r e couv ren t les orei l les , le mi l i eu du vent re , 

les ailes et la par t ie radica le de la face in te rne 

des pennes caudales sont j a u n e de soufre pâle ; le 

bec est n o i r ; les pat tes sont d ' un b r u n gr i sâ t re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . -— Ce cacatoès 

s'est-il r é p a n d u de l'île de Van-Diemen , dans 

tou te la Nouve l le -Hol lande et j u s q u e dans la 

Nouvel le -Guinée? ou b ien , sont-ce des espèces 

différentes, b ien q u e semblables par le p l u m a g e , 

qu i h a b i t e n t ces diverses contrées ? la ques t ion 

est encore i r réso lue . On a no té que lques diffé

rences dans la fo rme du bec , et cela semble ra i t 

conf i rmer la deux ième opinion. Le cacatoès de 

l'île de Yan-Diemen est le p lus g r a n d ; c'est 

lui aussi qui a le bec le p lus al longé : le cacatoès 

de la Nouvel le-Guinée est le p lus pet i t , son bec 

est cou r t et a r r o n d i . 

D 'après Gould, le cacatoès à h u p p e j a u n e est 

c o m m u n dans t o u t e l 'Austral ie , sauf dans la par

tie occ identa le . 

M œ u r s e t h a b i t u d e s . — Il vit en g randes ban

des d e p l u s i e u r s mil l iers d ' indiv idus , et paraî t p r é 

férer les p la ines découver tes et les bois peu touf

fus aux buissons de la côte . 

LE CACATOÈS DE LEADBEATER — CACATUA 
LEADBEATERI. 

Der Inka Kakadu, The Leadbeater's Cockatvo. 

C a r a c t è r e s . — Une seconde espèce , p ropre au 

cont inen t aus t ra l ien , le cacatoès de Leadbea t e r , 

aussi n o m m é cacatoès Inca (pl. I), se d is t ingue de 

la p récéden te pa r la sp lendeur de son p l u m a g e . Il 

est b l anc , niais la par t ie a n t é r i e u r e de la t ê t e , le 

front, les côtés du cou, le milieu et la face infé

r i eu re des ai les, le mi l ieu du ven t r e , la par t ie 

radicale de la face in te rne des pennes caudales 

sont r o s e s ; sous les ailes, les p l u m e s sont d 'un 

beau rouge c a r m i n . La h u p p e a des couleurs 

vives : les p lumes en sont d 'un rouge br i l l an t à 

la base , j au n es au mi l ieu , b lanches à l ' ex t rémi té . 

Lorsque l 'oiseau baisse sa h u p p e , on n ' e n aper -
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Fig. 2 5 . L B Callocéphale à casque. 

çoit que le b l a n c ; mais , q u a n d il la re lève, le 

rouge apparaî t , , et le j a u n e forme une bande qu i 

ajoute encore u n o r n e m e n t à cet te pa r t i e . L ' i r is 

est brun clair , le bec cou l eu r de corne clair , les 

tarses sont b r u n f o n c é . 

La femelle se d is t ingue du mâ le par les cou 

leurs moins vives d u ventre et pa r le j a u n e plus 

é tendu d e la h u p p e . 

Le cacatoès Inca est p lus pet i t et p lus élancé 

que le cacatoès à h u p p e j a u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après 

Gould, ce supe rbe oiseau est r é p a n d u dans tou t 

le s u d de l 'Austra l ie , mais il se t ient de préfé

rence près des a rb res à g o m m e et dans les bu is 

sons q u i bo rden t les cours d ' e a u . II est t rès -

c o m m u n s u r les r ives d u D a r r i n g et de la 

Mur r ay ; i l m a n q u e c o m p l è t e m e n t sur l e s côtes 

nord et n o r d - o u e s t de l 'Aust ra l ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A l ' cpoquC 

des amour s , c e s cacatoès se m o n t r e n t t o u s l e s 

ans à des endro i t s fixes, et en t rès-grand n o m b r e . 

Us a n i m e n t d e la façon la plus c h a r m a n t e les 

forôts de l ' in té r ieur des t e r res . L e u r voix est 

p lus plaint ive que celle de leurs c o n g é n è r e s ; elle 

n ' en a pas su r tou t le ton r a u q u e . Leur présence 

ravit d ' e n c h a n t e m e n t le voyageur qui t raverse 

les forôts qu'i ls hab i ten t . C'est à eux q u e p e u v e n t 

pa r fa i t ement s"appliquer les paroles de Mitchel l , 

r appor t ées p lus hau t . 

C a p t i v i t é . — Le cacatoès Inca est , sans c o n t r e 

dit, la plus bel le espèce ac tue l l ement c o n n u e du 

genre , aussi est il t r è s - r e c h e r c h é des a m a t e u r s . 

C'est un des p lus p réc ieux o r n e m e n t s d 'une c o l 

lect ion de p e r r o q u e t s , q u e l q u e r i che qu 'e l le soi t . 

T o u t eu lui , la beau té de son p l u m a g e c o m m e 

la douceu r de son carac tè re , c o n t r i b u e à cha r 

m e r l 'observateur . Il suppor t e par fa i t ement la 

capt ivi té , et, au dire de cer ta ins au t eu r s , il sera i t 

plus doux et .plus facile à pr iver q u e tous les a u 

t res pe r roque t s . Toutes ces quali tés donnen t de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la valeur à u n pare i l oiseau, et au jou rd ' hu i un 

'cacatoës Inca se paye t rois fois a u t a n t q u ' u n 

au t r e pe r roque t . 

L E S C A L L O G É P H A L E S — 

CALLO CEPE A L US. 

Die Helmkakadus. 

C a r a c t è r e s . — Les cal locéphales fo rment par 

leurs carac tè res la t rans i t ion des cacatoës p ro 

p r e m e n t dits aux ca l lyp torh inques ou geringeros 
des Aust ra l iens . Ils ont un bec robus t e , d i la té 

sur les côtés et b o m b é sur l ' a r ê t e ; des ailes pres

que aussi longues que la q u e u e , qui est fo r t ement 

a r r o n d i e ; u n e h u p p e composée de p lumes r igi

des, à barbes un i la té ra les et c r in i formes . 

Une seule espèce appar t i en t à ce g e n r e . 

LE CALLOCÉPHALE A CASQUE — CALLOCEPHALUS 

GALE AT VS. 

Der Kelmkakadu, der Schùnkopfkakadu. . 

C a r a c t è r e s . — Le cal locéphale à casque 
(fîg. 25) mér i t e de fixer que lques ins tan ts no t r e 
a t t en t ion . Son p l u m a g e est superbe : le dos est 
bleu ardoisé foncé ; la par t ie an té r i eure de la 
tê te , les joues , la h u p p e sont écarlates ; tou tes 
les p l u m e s , sauf les r émiges p r ima i r e s et secon
daires , e t les p e n n e s cauda les sont bo rdées d ' un 
liséré b lanc gr i sâ t re , p lus p rononcé sur les 
p lumes du dos que sur celles du vent re . L'iris 
est b run-no i r , le bec cou l eu r de co rne c la i r ; les 
tarses sont noi rs e t c o m m e saupoudrés de gris . 

L a femelle est plus foncée q u e le m â l e , p r e s 
que cou leur a rdoise . El le a les p lumes d u cou 
et du dos bordées de gris pâle ; les au t r e s par
courues pa r des bandes b lanches i r régu l ic res . 
Les p l u m e s du ven t re sorit j a u n e de soufre, bor 
dées de rouge foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . •—- Gould nous 

a p p r e n d qu 'on le t rouve dans les forêts d u sud 
de l 'Austral ie et de que lques îles voisines, dans 
la par t ie nord de la t e r r e de Y a n - D i e m e n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS i gno

rons c o m p l è t e m e n t e n c o r e le genre de vie de ce 
supe rbe oiseau. L 'on sait s eu l emen t qu ' i l habi te 
les a rbres les p lus élevés, et qu ' i l se nour r i t des 
graines des a rb re s à g o m m e . 

C a p t i v i t é . — Il s u p p o r t e t r è s - b i e n la cap t i 
vi té . On en a vu que lques individus en Ang le 
te r re , mais on n 'a à peu près r ien publ ié sur eux . 

L E S L I C M E T I S — L1CMETIS. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre se d i s t ingue de ceux 
don t nous venons de par le r pa r la forme d u bec, 
d o n t la m a n d i b u l e supé r i eu re est t rès-al longée, 
e t dépasse de beaucoup la m a n d i b u l e infér ieure . 
P a r l eu r s au t re s ca rac tè res , les l icmét is ont 
b e a u c o u p de r appo r t s avec les caca toës , p a r m i 
lesquels b e a u c o u p de na tura l i s tes les ont rangés . 

LE LICMÉTIS NASIQLE — LICMETIS NASICUS. 

Der Nasenkakadu. 

C a r a c t è r e s . — Le l icmét is nas ique es t l 'es
pèce la plus voisine des cacatoës p r o p r e m e n t 
d i t s . Il a une pet i te h u p p e qu ' i l peu t relever . 
Sa l o n g u e u r totale est de io à 50 cent . ; les a u 
teu r s n ' i n d i q u e n t pas son envergure . Le bec 
a 5 cent , e t demi , m e s u r é le long de l ' a rê te . 
Le m â l e et la femelle ont les m ê m e s cou
l eu r s . L e p l u m a g e est b l a n c , avec des reflets 
jaune-soufre sous les ailes et à la face infér ieure 
de la q u e u e . Les p lumes du cou et de la tê te , 
ainsi que le duvet , sont d 'un rouge vermi l lon à 
la base, b lanches à l ' ex t rémi té . Une bande 
r o u g e s 'é tend su r le front, descend j u s q u ' à la 
base de la m a n d i b u l e , infér ieure , et passe a u -
dessus de l'œil c o m m e u n sourc i l ; la par t ie su 
pér i eu re de la po i t r ine présen te aussi u n e bande 
t ransversale r o u g e . L'iris est b r u n foncé, en touré 
d ' u n cercle b leu ardoisé . Le bec est j a u n â t r e 
clair ; les tarses sont d 'un gris cendré . 

L 'oiseau peu t re lever à volonté toutes les plu
m e s des j o u e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e ? — Gould admet 

avec ra i son l 'exis tence de deux espèces de l icmé
tis, hab i t an t , l ' une l 'Austra l ie occidenta le et la 
Nouvel le-Galles du Sud , l ' au t re Por t -Phi l ippe et 
l 'Aust ra l ie mér id iona le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le l icmétis 

nas ique r eche rche plus l ' in té r ieur des ter res que 
le voisinage de la cô te . 11 se réuni t en grandes 
t r o u p e s ; passe la nu i t et le mil ieu du j o u r sur 
les arbres les plus élevés, et vit sur le sol le reste 
d u t e m p s . Il cour t en saut i l lant , mais assez len
t e m e n t . Son vol est plus rapide q u e celui des 
caca tu idés . 

Les l icmétis se nourr i ssen t de gra ins , et sur 
tou t de bu lbes et de tubercu les , de ceux des or
chidées n o t a m m e n t , qu ' i ls savent à mervei l le 
'déterrer avec leur long bec . 

L e u r mode de r ep roduc t ion ne présen te rien 
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du par t icul ier . La femelle pond deux œufs 

Lianes, qu 'e l le dépose d 'o rd ina i re sur un lit de 

bois pour r i , dans le t r o n c c reux d 'un a rb re à 
c o m m e . 

C a p t i v i t é . — Le l icmélis nas ique suppor te 

t r è s - long temps , p a r a î t - i l , la capt ivi té . On en 

voit au jourd 'hu i en Europe bien plus souvent 

qu'autrefois ; ce n 'es t cependan t pas encore u n e 

espèce c o m m u n e dans les col lect ions. Gould dit 

que cet oiseau captif est p lus t r i s te , p lus désa

gréable, plus i r r i table que les au t res cacatuidôs, 

et je par tage en t i è r emen t son avis. Nous en pos 

sédons un depuis environ un an ; il ne s'est pas 

encore hab i tué à son gardien , et ne cesse de le 

menacer de son bec , dès qu ' i l s ' approche de lu i . 

11 ne souffre pas les ca resses ; t ou t le m e t en fu

reur. Lorsqu ' i l est i r r i té , i l h é r i s s e l a p e t i t e h u p p e , 

en forme d 'éventai l , qu i recouvre son f ron t ; il 

baisse et relève la t ê t e , ouvre le bec , e tpousse des 

cris furieux. Dans son c r i , on re t rouve aussi le 

mot ca-ca-dou, ma i s d ' u n e in tona t ion différente 

de celle des au t res espèces de la famil le . Ceux-ci 

le p rononcen t d ' u n m o t et avec d o u c e u r ; le 

licmétis crie les deux p r e m i è r e s syllabes (ce?, caï 
plutôt que ca-cd), puis ap r è s il lance un dou ne t 

tement ar t iculé . 

Je dois cependan t ajouter, à la just if icat ion de 

cet oiseau, qu 'on p e u t l 'apprivoiser et lui a p 

prendre à par le r . Un de mes amis avait un ind i 

vidu de cet te espèce , qui savait dire des mots , 

des phrases en t iè res , les employer à propos . 

Au Jardin zoologique d 'Anvers , il en est un qui 

est le favori de tous les vis i teurs , avec lesquels 

il peut s 'ent re teni r . Il ne m a n q u e j a m a i s de 

saluer les pe r sonnes qu'i l conna î t , dès qu'i l les 

aperçoit, et j ama i s ne m o n t r e de mauvaise h u 

meur à leur égard . 

Cet oiseau r e m u e son bec dans t ou t e s les d i 

rections avec u n e facilité inc royab le : je n e con 

nais a u c u n au t re p e r r o q u e t dont les mâcho i re s 

possèdent une telle mobi l i té . Le bec du l icmétis 

nasique est la pince la plus parfaite qui existe. 

L E S N E S T O R S — NESTOR. 

• Die Erdkakadus. 

C a r a c t è r e s . — Les nes tors sont caractér isés 
par u n e mandibu le supér ieure , t rès-al longée, 
comme chez les l icmét is , r e c o u r b é e en forme 
de faucille, et dépassant de beaucoup la mand i 
bule inférieure. Les ailes pliées a t t e ignent en
viron le milieu de la queue ; celle-ci est de lon
gueur m o y e n n e , avec les rec t r ices ébarbées à 
l 'extrémité. Les tarses sont p lus élevés, les p lu

mes p lus du res , p lus imbr iquées que chez les 

•autres caca tu idas . 

Les nes tors , dont on connaî t deux ou t rois es

pèces , r e p r é s e n t e n t les pe r roque t s ter res t res 

p a r m i les caca tu idés . 

LE NESTOR A LONG BEC NESTOR PROBUCTUS. 

Der Nestor, The Philip-Island Parrot. 

C a r a c t è r e s . — Celte espèce (fig. 26) a des 

couleurs très-variées : la face supér i eu re du corps 

est b r u n e ; la tê te et la n u q u e sont m a r q u é e s de 

gris , chaque p l u m e . é tan t bordée d ' un liséré 

foncé ; le dos , le ven t re et les couver tu res infé

r ieures de la q u e u e , sont rouge foncé; la poi

t r ine , la gorge e t les j oues j a u n e s , à reflets 

r o u g e s , s u r t o u t aux j o u e s . Les rect r ices sont 

j a u n e orange à. leur r ac ine , et bordées de b r u n ; 

les ba rbes in t e rnes de la rac ine des r émiges sont 

couleur de roui l le foncé et b r u n e s à l eu r face 

i n t e r n e . Le cercle qu i en tou re l 'œil , les tarses et 

la cire sont d 'un b r u n o l ive ; le bec est b r u n ; 

l 'iris d 'un b r u n très-foncé. 

Le mâle et la femelle on t le m ê m e p l u m a g e . 

Chez les j eunes , le j a u n e et le rouge de la poi 

t r ine sont r emplacés pa r du b r u n olive foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . -—- Tou tes les 

espèces de nestors on t u n e aire de dispersion 

fort b o r n é e ; on ne les r encon t r e qu ' à la Nouvelle-

Zélande et dans les îles voisines. L 'espèce dont 

il est quest ion est l imi tée à la pet i te lie de P h i 

l ippe, qu i n ' a pas c inq milles de tou r . D 'après 

Gould, des pe r sonnes qui on t passé p lus ieurs 

années à l'île de Norfolk, à peine é loignée de 

4 à 5 mil les de celle de P h i l i p p e , n 'y on t j a 

mais vu de nes to r . Une pa i r ie aussi l imitée 

fait cour i r un g rand dange r à cet o iseau; il est 

menacé du sort du d r o u t e , et , dans que lques a n 

nées, il a u r a c o m p l è t e m e n t d i sparu . Les chasses 

qu ' on lui fait depuis la colonisat ion de l'île en 

ont déjà beaucoup d i m i n u é le n o m b r e . P e u t - ê t r e 

m ê m e n ' e n existe-t-il déjà p lus . Toujours est-il 

q u e depuis p lus i eu r s années nous n ' en avons pas 

e n t e n d u par le r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — - Les endroi ts 

rocheux , couverts en , par t ie d 'a rbres élevés, 
tels sont , ou tels é ta ient , les lieux favoris d i t 
nestor à long bec . Il vit sur le sol, et se nour r i t 
p r inc ipa l emen t de rac ines succulen tes , qu ' i l d é 
ter re avec son bec . C'est du moins ce q u e l 'on 
suppose , car on a t rouvé souvent cet o rgane 
souillé de t e r r e , et u n e parei l le supposi t ion n 'a 
r ien d ' invra isemblable . 

Au dire de que lques observa teurs , il sucerai t 
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le nec tar des fleurs, b i en q u e sa l angue ne se 
t e r m i n e pas en p inceau c o m m e celle des lor is , e t ' 
ne soit m u n i e à sa face infér ieure que d ' une 
pet i te lamelle co rnée , en forme d 'ongle . Le 
nes to r à long bec déda igne les fruits à coque 
d u r e , si r e c h e r c h é s des au t re s pe r roque t s ; son 
bec ne semble pas assez solide p o u r pouvoi r les 
casser . 

Sa voix est r a u q u e , g r o n d a n t e , c r i a rde ; elle 
r e s semble souvent à l ' abo iemen t d u c h i e n . 

On dit que la femelle pond q u a t r e œufs dans 
le c r eux d ' un a r b r e . 

Captivité. — G o u l d a vu u n nes to r captif chez 
le major Anderson à S idney , et il dit qu ' i l s u p 
por ta i t pa r fa i t ement la pe r t e de sa l iber té . C'é
tait u n c o m p a g n o n gai, ré joui , c o n t e n t , e t b ien 
fait p o u r a t t i re r l ' a t ten t ion d u na tu ra l i s t e . Ses 
hab i tudes différaient n o t a b l e m e n t de celles des 
au t re s p e r r o q u e t s . Son p ropr ié ta i re ne le tenai t 

pas en cage , mais le laissait l i b r e m e n t e r re r dans 
la cou r et dans la ma i son . 

On racon te d ' u n a u t r e nestor , qu ' i l é ta i t t r è s -
fr iand de feuilles ver tes , de sa lade et d ' au t re s 
par t i es succu len tes des végé taux . 

L E S D A S Y P T I L E S — DASYPTILUS. 

Die Ilaarkakadus. 

Une espèce non mo ins s ingul ière q u e les 
nes tors , et voisine de ceux-ci , Est celle su r la
quel le W a g l e r a établ i son g e n r e Dasyptilus. 
Cette espèce se d is l ingue de tou tes celles qu i 
composen t la famille des caca tu idés par des ca
rac tères t r è s - t r anchés . El le rappel le les rapaces , 
e t u n au t eu r anglais dit avec ra i son q u e , sur 
dix pe r sonnes , neuf la p r end ra i en t p o u r u n aigle . 

C a r a c t è r e s . — Le bec est a l longé , t rès-com
p r i m é ; la m a n d i b u l e supér ieure dépasse l ' infé-
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r icure , mais moins que chez les nestors ; la face 
est dénudée ainsi q u e le p o u r t o u r des yeux e t le 
menton ; la tête est r ecouver t e de que lques soies 
roides et de p lumes t rôs-espacées , à t ige du re et 
rigide ; les ailes sont amples et n ' a t te ignent que le 
milieu de là queue , qui est m o y e n n e et a r r o n d i e ; 
les rectrices e l les r émiges sont d ' une ex t r ême 
rigidité, et les p l u m e s d u corps sont en généra l 
sèches et cassantes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne sait, 

au jus te , quelle est sa patr ie : Gould croi t qu ' i l 

vit à Fo rmóse , où l 'on ne t rouve aucun a u t r e 

per roquet . Il est p lus p robab le qu ' i l est origi

naire de la Nouvelle-Guinée ou de Salawat t i : 

Rosenbe rg ind ique pos i t ivement cet te p r e m i è r e 

i'e c o m m e é tan t sa pa t r ie . Y est-il r ée l l emen t t rès-

rare? On n e sait, ces cont rées n ' ayan t pas encore 

Bn na . 

trouvé un explora teur . Toujours est-il que bien 

peu de collect ions possèdent cet oiseau. 

LE DASYPTILE DE PESQUET — DASYPTILUS 
PESQUETII. 

Der Adlerpapagei, The Pe'quet's Djtyptilw. 

C a r a c t è r e s . — Le dasypt i le de P e s q u e t a 55 cen t. 

de long, sur lesquels 16 appa r t i ennen t à la q u e u e ; 
l 'aile pliée a 30 cent . Le p l u m a g e est d 'un noir 
br i l lant , avec des reflets gris à la gorge , à la t ê t e 
et à la p o i t r i n e ; reflets dus à u n l iséré b run fauve, 
qu i bo rde les p l u m e s . Les couver tu res supé
r ieures de l'aile à l ' a r t icula t ion du ca rpe , les p re 
mières couver tu res supé r i eu res des rémiges s e 
condai res , les couver tures infér ieures de l 'ai le, 
les ba rbes externes des c inq p remiè re s r émiges 
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secondai res , les p lumes axil laires, le vent re et 
le c roup ion sont d 'un r o u g e é c a r l a t e ; les cou
ver tures infér ieures de la q u e u e sont plus fon
cées. Les sus-caudales ont des ex t rémi tés d 'un 
rouge foncé. Le bec est noir , les tarses sont d 'un 
b r u n foncé. 

Malgré la r a r e t é du dasypti le de Pesque t , 
n o u s pouvons e n d o n n e r u n dessin fait d ' après 
n a t u r e : c 'est le por t r a i t d ' un individu qu i vécut 
que lque t e m p s dans .la fameuse collect ion de 
lord Derby. 

L E S M I C R O G L O S S E S — 

MICROGLOSSUM. 

Die Russe tpapageien. 

On range encore p a r m i les caca tu idos , q u o i 
qu' i ls n ' a ien t avec eux q u ' u n e faible r e s sem
b lance , de s ingul iers p e r r o q u e t s , que Le Vail lant 
appel le aras à trompe, et auxque l s E . Geoffroy 
Sa in t -Hi la i r e a donné le n o m p lus scientif ique 
de microglosses. Ce sont de grands o iseaux à p l u 
m a g e s o m b r e , t r ès -var iab le , ce qu i a fait a d m e t 
t re p lus d 'espèces qu ' i l n 'y en a en réa l i té . 

C a r a c t e r e s . — Les microglosses se r a p p r o 

chen t des cacatoès pa r l eu r queue cour t e et ca r 
rée , et par leur h u p p e , b ien q u e celle-ci soit d is 
posée sur u n a u t r e type . P a r leurs joues nues , 
par l eu r m a n d i b u l e supé r i eu re e x t r ê m e m e n t dé 
veloppée et ne couvran t pas en t i è r emen t la m a n 
d ibu le in fé r ieure , ils rappe l len t les a ras . Mais 
ce qu ' i l s ont de par t icu l ie r , c 'est leur longue 
l angue , mince , cy l indr ique et t e r m i n é e pa r u n 
pet i t d i sque noir , c reusé en capsule , qui repré 
sente la vraie l angue . L 'o iseau a la faculté de la 
proje ter assez loin e t de s 'en servir c o m m e d ' u n e 
cui l ler , pour r amasse r les a l imen t s broyés pa r les 
mand ibu le s et les avaler . Les bords de la langue 
sont t rès -mobi les ; ils peuvent ê t re relevés l ' un 
con t r e l ' au t re , enve lopper le bol a l imen ta i r e 
c o m m e d 'un four reau , d u q u e l il gl isserai t faci
l e m e n t dans l 'œsophage . Les tarses sont nus 
jusqu ' à l ' a r t icula t ion t ib io- ta r s ienne , cour t s et 
apla t is . Ces caractères sont plus que suffisants 
p o u r faire d is t inguer les microglosses de tou tes 
les au t re s espèces . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On les trouve 

dans les contrées les p lus chaudes et les p lus re 

culées de la Malaisie. 

LE MICROGLOSSE NOIR — MICROGLOSSUM 
JTERRIMUM. 

Der Kasmalos, The Goliath Araloo. 

C a r a c t è r e s . — L e microglosse noir , le kasmalos, 
des insula i res (fig. 27), est l 'espèce la p lus c o m 
m u n e d u gen re . C'est u n des plus g rands p e r r o 
que t s : il l ' empor te par la taille sur la p lupa r t des 
a ras . Son p l u m a g e est no i r foncé, avec des reflets 
un peu verdâ t res . L 'oiseau vivant pa ra î t g r i s ; car , 
c o m m e chez b e a u c o u p de pe r roque t s , les p lumes 
sont couver tes d ' une sor te de poussière b l anche , 
fa r ineuse . Les joues sont rouges . La h u p p e est 
formée de p l u m e s longues et minces , plus ve r 
dâ t res q u e sur le res te du corps . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Une 

c o m m u n i c a t i o n récente de R.osenberg, employé 
d u g o u v e r n e m e n t des Indes hol landaises , au 
sujet des p e r r o q u e t s des îles de l 'océan Pacif i 
q u e , le microglosse no i r n ' e s t pas rare à W a i -
giu , Misool, Sa lawat t i et sur les côtes de la Nou
vel le -Guinée . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le m ê m e 

a u t e u r nous app rend que , d 'o rd ina i re , les m i c r o 
glosses se t i ennen t p e r c h é s sur les c imes des a r 
bres les p lus élevés ; qu ' i l s sont con t i nue l l emen t 
en m o u v e m e n t , et q u e , lorsqu ' i l s se reposen t 
ou qu ' i l s t r aversen t les airs d 'un vol v igoureux , 
ils font e n t e n d r e leur voix re ten t i ssante , qui est 
b ien différente de celle du cacatoès b l anc . Les 
ind igènes p r e n n e n t les pet i ts au n id , les élèvent 
et les vendent aux m a r c h a n d s . 

On n e sait r i en de son m o d e de r e p r o d u c t i o n ; 
mais il n'offre p r o b a b l e m e n t pas de p a r t i c u l a 
r i té r e m a r q u a b l e . 

C a p t i v i t é . — « En captivi té , dit encore Rosen-
b e r g , les microglosses se nour r i s sen t de préfé
rence des fruits du canarium ou calophonia, don t 
ils savent à mervei l le fendre la c o q u e , qui est 
d u r e c o m m e d u fer. Ils s 'apprivoisent parfai te
m e n t . U n h a b i t a n t d 'Ambo ine en possédait un 
q u i volait l i b r e m e n t dans la ville, et revenai t 
r égu l i è remen t à la maison , pour m a n g e r et pour 
d o r m i r . 

De Mar tens vit u n kasmalos captif à Mahai : 
« Le cacatoès noi r , d i t - i l , est un drôle de com
p a g n o n . Il se t ient ro ide , sa face rouge , son bec 
é n o r m e , sa h u p p e tou jours dressée , le font res
semble r à u n vieux géné ra l , et, pa r sa l a ideur 
m ê m e , il cause une vive impress ion . Il est t r a n 
qui l le e t morose ; q u a n d on s ' approche de lu i , 
et quelquefois par plaisir , il fait en t endre sa voix, 
qu i est aussi désagréable que re ten t i s san te . Les 
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indigènes, et avec eux les rés iden t s eu ropéens , 

croient que chez cet oiseau la l angue est le com

mencemen t de l 'œsophage . » 

D'après Rosenhe rg , le microglosse noi r est 

assez c o m m u n à A m b o i n e . Il s'y vend de 50 à 

60 francs la p ièce . En E u r o p e , c 'est u n e ra re té 

dans les col lect ions . Il n 'exis te ac tue l lement 

qu 'un de ces oiseaux vivants au J a r d i n zoolo

gique d 'Amste rdam. Mon col lègue VVestermann, 

le d i rec teur de ce r e m a r q u a b l e é tabl issement , a 

bien voulu m e c o m m u n i q u e r les notes suivantes : 

« Nous possédons n o t r e kasmalos depuis le 

2 mai 18G0. Nous avons réuss i , après b e a u c o u p 

de pe ine , à lui p r o c u r e r u n e n o u r r i t u r e conve

nable. En l ibe r té , cet oiseau ne para î t m a n g e r 

que des fruits à n o y a u ; le n ô t r e a été nour r i 

pendant t o u t le t e m p s du voyage de gra ins de 

canarium, et peu à peu il s'est h a b i t u é à u n a u 

tre r é g i m e . Nous lui d o n n o n s m a i n t e n a n t du 

chônevis et t ous les a l imen t s de l ' h o m m e , la 

viande exceptée . Il est en parfai te san té . 

u Différent en cela de tous les aut res per ro

quets, il se sert de sa l angue de la façon la plus 

s ingulière. Il p r e n d sa n o u r r i t u r e avec sa pa t t e , 

la porte à son bec , la divise et presse la pointe 

de sa l angue , qu i est m u n i e d ' une lamel le cornée , 

contre les parcel les qu ' i l a ainsi dé tachées et qui 

restent collées à l 'organe ; l 'oiseau r en t r e alors 

la langue et avale ce qui y a d h è r e . 11 ne fait tou t 

ce manège q u e l e n t e m e n t , aussi son repas d u r e -

t-il fort l o n g t e m p s . 

« P o u r t o u t le res te , le casmalos ressemble 

aux au t re s p e r r o q u e t s . » 

L E S C A L Y P T O R H Y N Q U E S — 

CALYPTORBYNCHUS. 

Rie Rabenkakadus. 

C a r a c t è r e » . — Les ca lyp to rhynques se dis

t inguent des au t res caca tu idés par l eu r por t et 

par la cou leu r de l eu r p l u m a g e . Ils on t le bec 

court, r ecourbé en d e m i - c e r c l e ; la m a n d i b u l e 

inférieure t r è s - l a rge ; les ailes g randes e t larges , 

mais ne r ecouvran t q u e le tiers de la q u e u e , qui 

est longue et fo r tement a r r o n d i e ; la h u p p e est 

rela t ivement pe t i t e . 

LE CALYPTOBTiYNQUE DE BANKS — 

CÂLYFTOIiHYNCHUS BANKS1I. 

Der Bank's Rabenkukadu, The Ranksian Cockaloo. 

C a r a c t è r e » . — L'espèce la plus connue de ce 

genre (fij. 28) a été dédiée à Banks . C'est un oi

seau de SO cent , de long. Son p l u m a g e est un i co 
lore : sauf la q u e u e , il est, chez le mâ le , d 'un noir 

• br i l lant , à reflets ve r t s ; chez la femelle, d 'un 
noi r Yert, t ache té de j a u n e à la tê te , aux côtés 
du cou et su r les a i les ; rayé de j a u n e pâle sous 
le ven t r e . Chez le mâle , la q u e u e est m a r q u é e 
d 'une large b a n d e t ransversa le r o u g e - é c a r l a t e 
qu i laisse intactes les deux pennes méd ianes e t 
les ba rbes ex ternes des deux pennes les plus l a 
téra les . Chez la femelle, les bandes sont j a u n e s , 
t ache tées de j aune orange , et les couver tu res i n 
férieures de la q u e u e offrent la m ê m e dispo
si t ion. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Caly-

ptorhynqueSjOu geringecos, c o m m e on les appel le 
v u l g a i r e m e n t , appa r t i ennen t exclus ivement à la 
Nouvel le -Hol lande . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Gould, l ' au

t eu r qu i a le mieux connu les oiseaux aus t ra 
l iens , en c o m p t e six espèces, et décr i t assez 
c o m p l è t e m e n t l eur m a n i è r e de vivre. Toutes ces 
espèces se re s semblen t b e a u c o u p sous ce r a p 
por t , aussi en pa r l e rons -nous d 'une m a n i è r e gé
n é r a l e . 

Les ca lyp to rhynques sont de véri tables oiseaur. 
a rbor ico les . Ils se nourr i ssen t des gra ines des 
eucalyptées et des aut res a rb res de leur pa t r ie , 
et , à l 'occas ion , ils m a n g e n t aussi de grosses che
nilles, ce qui les éloigne des au t r e s p e r r o q u e t s 
p o u r les r a p p r o c h e r des corac i ros t res . Ils ne vi
vent qu ' en pe t i te société, de q u a t r e à h u i t indi 
v i d u s ; j a m a i s ils n e forment des b a n d e s i n n o m 
brab l e s , c o m m e les au t re s caca tu idés . 

Chaque par t i e de l 'Aust ra l ie , depuis les côtes 
sep ten t r iona les j u s q u ' à l'île de Yan-Diémen , a 
son espèce pa r t i cu l i è re . Le ca lyp to rhynque de 
Banks appar t i en t à la Nouvel le-Galles du Sud , 
et se t rouve su r tou t dans la par t ie comprise en t re 
la baie de Mor ton et Por t -Ph i l ippe . Il n ' e s t pas 
rare dans les environs i m m é d i a t s de Sydney , et 
de p lus ieurs au t r e s villes. Son vol est l o u r d ; il 
n e r e m u e les ailes qu 'avec pe ine . R a r e m e n t il 
s'élève h a u t dans l 'air, mais il peu t , d 'une 
t ra i te , p a r c o u r i r u n e assez longue d is tance . Il 
fait a lors e n t e n d r e sa voix, qui est moins péné
t r an te q u e celle des au t re s caca tu idés . Cer ta ines 
espèces on t u n cri qui l eur a valu le n o m dont 
les on t bapt isées les Austra l iens ; d 'aut res pous
sent des sons plaintifs p a r t i c u l i e r s ; il en est 
qui c r i en t a u repos et en m a n g e a n t , c o m m e 
les co rbeaux . Us son t len ts su r le sol, c o m m e 
tous les p e r r o q u e t s ; ils g r i m p e n t faci lement , 
q u o i q u e avec l en teu r , dans la c ime des a rb res . 

Gould ne n o u s di t p r e s q u e r ien de leurs 
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Fig. 28. Le Calyptorhynque de Banks (p. 40 .) 

facultés in te l lec tue l les . L a p l u p a r t sont craintifs 
e t méf ian ts , pa r su i le , sans d o u t e , des chasses 
a c h a r n é e s qu ' on leur fait. Ce n ' e s t q u e lorsqu' i ls 
son t en t ra in de m a n g e r qu ' i l s se dépar t i s sen t 
que lquefo i s de l eu r p r u d e n c e . 

Us sont t rès^at taehés les uns aux au t res : q u a n d 
l 'un d 'eux est tué ou blessé, ses c o m p a g n o n s ne 
l ' a b a n d o n n e n t p a s ; ils vol t igent au tou r de lu i , s e 
p e r c h e n t sur les a rb res voisins, poussent des 
cr is plaintifs, s 'exposent sans hés i te r aux coups du 
chasseur , qu i p e u t ainsi dé t ru i r e t ou t e la b a n d e . 

La m a n i è r e de m a n g e r des ca lyp to rhynques 
est assez c u r i e u s e . Quelques-uns ont l ' hab i tude 
d e coupe r les pe t i tes b r a n c h e s des a rb res frui
t ie rs , p o u r s ' amuser , paraî t - i l . Tous se servent de 
l e u r bec v igoureux pour ext ra i re les insectes qu i 
v ivent dans le bois . Les g randes cheni l les qu i se 
t r o u v e n t sur les euca lyptées ne leur suffisent pas 
tou jours . Guidés p r o b a b l e m e n t par l 'odorat , ils 

chassent a lors les larves q u i m i n e n t le bois ; 
ils en lèvent l 'écorce avec adresse , c r eusen t des 
t r o u s souvent p r o f o n d s , j u s q u ' à ce qu ' i ls se 
so ient e m p a r é s de l e u r pro ie . Que lques -uns 
para issent ê t re p a r t i c u l i è r e m e n t insec t ivores ; 
d ' au t res préfèrent les g ra ines , su r tou t celles des 
casuar inées et des banks iées . Us semblen t dé
da igner les fruits ; ils se pla isent c e p e n d a n t à les 
m o r d r e et à les couper , avant leur m a t u r i t é , au. 
g rand d é t r i m e n t des h a b i t a n t s . 

D'après ce q u e l 'on sait ac tue l l emen t , les 
ca lyp to rhynques n e n i c h e n t q u e dans le c reux 
des a rb res . Us r e c h e r c h e n t les p lus élevés et les 
p lus inaccessibles, c eux auxque l s u n indigène 
ne peu t g r i m p e r . Ils ne font pas de n id , a u plus 
tapissent- i ls le fond de leur d e m e u r e d a que l 
ques copeaux qu' i ls on t a r r a c h é s aux parois . La 
femelle pond de deux à c i nq œufs, de 4 cent , et 
demi de long sur 3 cen t , e t d e m i de l a r g e . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S S T R I G O l ' S . 43 

Outre l ' h o m m e , les ca lyp to rhynques on t en 
core à c ra indre , m a l g r é leurs pu i s san te s a r m e s , 
les oiseaux de pro ie e t les m a r s u p i a u x car -

* nassiers . 

C a p t i v i t é . — Les ca lyp to rhynques se vo ien t 

ra rement en capt iv i té , ca r il es t difficile de les 

n o u r r i r c o n v e n a b l e m e n t d ' insectes . J e suis pe r 
s u a d é que , b i en soignés, on p o u r r a i t faci lement 
en conserver long temps en E u r o p e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les E u r o p é e n s ne 

s e m b l e n t pas es t imer b e a u c o u p sa cha i r , qui est 
u n e fr iandise pour les misérables ind igènes . 

LES STRIGOPIDES — STRIGOPES. 

Die Nachtpapagcien. 

C a r a c t è r e s — De m ô m e q u e l 'on p lace , avec 
raison, les h iboux et les faucons dans des familles 
différentes du m ô m e ordre ; de m ô m e on doit re
garder l 'espèce sur laquel le repose le genre don t 
nous allons pa r le r c o m m e r ep ré sen t an t , p a r m i 
les p e r r o q u e t s , u n e famille b ien dis t incte , c a r ac 
térisée par u n vrai disque facial, p rodui t , c o m m e 

chez les s t r ig idés , pa r la disposi t ion rad iée des 
p lumes décomposées de la face. 

L E S S T R 1 G O P S — STRIGOPS. 

Die Nachtpapageien. 

C a r a c t è r e s . — Le n o m de strigops (face de hi

bou), q u e l 'on a donné à ce genre , est de tou t 
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poin t mé r i t é ; car l 'espèce type ressemble telle

m e n t a u x h i b o u x , qu ' on serai t por té à la r a n g e r 

pa rmi eux, sans la disposi t ion des doig ts . Le bec 

des s t r igops est infléchi dès la base et en grande 

par t ie caché par les p lumes al longées e t ciliées 

de la face ; leurs ailes sont amples , a r rond ies et 

ne s 'é tendent pas j u s q u ' à l ' ex t rémi té des sus-cau

d a l e s ; leur q u e u e méd ioc re , convexe, représen te 

par la rés is tance des rec l r ices , u n e q u e u e de pic ; 

leurs tarses sont médiocres et leurs doigts longs. 

Une seule espèce a p p a r t i e n t à ce g e n r e . 

L E S T R I G O P S H A B n O P T I L E — smicors 

HABROPT1LUS. 

Ler Kakapo, The Owl-Parrot. 

C a r a c t è r e » . — Ce s ingul ier p e r r o q u e t (fig. 29), 

que les ind igènes n o m m e n t kakapo, ce qui veut 
dire perroquet de nuit, est à peu p rès de la taille d u 
hibou vulga i re , ma i s son corps est p lus é lancé . 
Son p l u m a g e m o u est d ' un ver t foncé, assez r é g u 
l i è rement rayé , et i r r é g u l i è r e m e n t t ache té de 
j a u n e . L e ven t re est p lus pâ le , p lus j a u n â t r e q u e 
le dos, les raies y sont moins ne t tes ; la q u e u e est 
ver te , rayée de b r u n foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Strigops 

habropt i l e n 'hab i te que la Nouvel le -Zélande; on 
ne le t rouve m ô m e ac tue l l emen t que dans les 
vallées les p lus reculées des m o n t a g n e s du sud ; 
il a p r e s q u e t o t a l emen t disparu des lies d u N o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous devons 

àLyal l et à Haas t des détails assez précis sur son 
genre de vie, e t j e ne crois pouvoir mieux faire 
que de les r e p r o d u i r e : 

« Le s t r igops, dit Lyal l ,habi te les versants secs 
des col l ines, ou le voisinage des r ivières , "là où 
se t rouvent de g rands a rb re s , que n ' e n t o u r e n t 
ni fougères ni buissons . Nous a p e r ç û m e s cet oi
seau, pour la p remiè re fois, sur u n e coll ine élevée 
d 'environ 1,300 mèt res au-dessus du niveau de la 
m e r ; p lus ta rd , nous en vîmes b e a u c o u p dans la 
plaine, aux bords de la rivière et non loin de la 
m e r . 

« Il est t r è s - r e m a r q u a b l e , a joute Haas t , que le 
kakapo, si l 'on excepte toutefois la vallée de la 
rivière Makavora, qui forme le lac W a n a k a , ne 
se t rouve nul le par t sur le versant or iental des 
Alpes Zélandaises , b ien qu ' i l y ait là de grandes 
forôts. Il semble confiné sur le versant occidental 
«le cette cha îne de m o n t a g n e s ; il ne franchit que 
le col peu élevé et boisé qui condu i t des sources 
de la r ivière de Haast à celles du Makavora, et 
arrive ainsi j u s q u ' à r e m b o u c h u r e de celui -c i ,dans 
le lac W a n a k a , l ' absence de forêts venant , là, li

mi te r son aire de dispersion. Il est t r è s - c o m m u n 
dans la valide du Makavora, quo ique les forôts y 
soient trôs-fréquentées p a r les b û c h e r o n s . Nous 
campions à la lisière du bois, nous en t end ions 
c o n t i n u e l l e m e n t ses c r i s , mais a u c u n des o u 
vriers ne se douta i t de la p résence d 'un aussi 
g rand oiseau, b i en q u e sa voix r e t en t i s san te 
eût plus d ' une fois fixé leur a t t en t i on . Il est mo ins 
c o m m u n dans la vallée de Wi lk in , où j ' a i relevé 
des pistes de chiens sauvages . On n ' e n trouve pas 
t race dans la vallée du H u n t e r , qu i n 'es t c epen 
dant isolée que par des m o n t a g n e s peu élevées et 
un col assez bas, e t dont les grandes forôts lui 
offriraient une d e m e u r e convenable . » 

D'après Lyall , l 'on reconna î t faci lement l e s t r a 
ces de cet oiseau. « L o n g u e s d 'un pied environ, 
elles sont r é g u l i è r e m e n t aplat ies j u s q u ' a u bord , 
qui s 'enfonce de 2 à 3 pouces dans la m o u s s e , et 
se c ro isen t à angle droi t . Elles r e s s e m b l e n t é t o n 
n a m m e n t à celles des h o m m e s ; si b ien , q u ' a u 
c o m m e n c e m e n t , nous ét ions pe r suadés que des 
ind igènes avaient passé par là. 

« Le kakapo hab i t e des cavités creusées sous 
les rac ines des a r b r e s , ou les crevasses des r o 
che r s . Beaucoup d ' a rbres d e l à Nouvelle Zélande 
ayant des rac ines qu i s 'élèvent au -des sus de te r re , 
le cacapo t rouve faci lement où se loger ; mais il 
nous a semblé q u e ces cavités na ture l les avaient 
encore é té agrand ies , quo ique nous n ' ayons 
t rouvé nul le part de t e r r e re je tée . » 

Haas t , qu i para î t ne point avoir eu conna i s 
sance du travai l de Lyall, est de la m ê m e opi 
n i o n . « T o u s les nids de kakapos que j ' a i visités, 
dit-il, é taient établis dans des cavités na ture l les ; 
j ' e n t rouvai cependan t u n qui étai t artificielle
m e n t cons t ru i t . Su r la rive nord de la r ivière de 
Haast , près d u confluent d u Clark, à u n endro i t 
où la rive était élevée de 6 à 8 pieds , je r e m a r q u a i 
p lus ieurs t r o u s a r rondis , où m o n chien ne pou
vait en t r e r . Il les flaira, et aussi tôt il se m i t à 
creuser sur un point découvri t le fond d u te r r ie r 
et en re l i ra l 'oiseau. Cette d e m e u r e avait été 
é v i d e m m e n t cons t ru i t e ar t i f ic iel lement , et il est 
bien possible que le k a k a p o ait la faculté de creu
ser la t e r r e . » 

« Souven t , ajoute Lyall , ces d e m e u r e s on t deux 
issues, et les a rb res sont c r eux au-dessus , su r une 
cer ta ine é t e n d u e . 

« De j o u r , on ne voit le kakapo que lo r squ 'on 
le chasse hor s de son nid ; nous ne pouvions le 
découvr i r qu ' avec l 'aide de nos chiens . A u p a r a 
vant, quand les chiens n 'avaient pas encore été 
in t rodui t s dans l 'île, et q u a n d cet oiseau y étai t 
plus a b o n d a n t , les indigènes le chassa ient la nu i t , 
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aux flambeaux. Main tenan t , une race de ch iens 

demi-sauvages qu i s'est é tabl ie dans le n o r d de 

l ' î l e , y p o u r s u i t sans cesse le cacapo , et le d é 

trui t dans la par t ie qu 'e l le hab i t e . L 'a i re de disper

sion de ces ch iens est j u s q u ' i c i l imi tée pa r u n e 

rivière ; mais , dès qu ' i ls l ' auron t f ranchie , il est 

à cra indre q u e cet oiseau ne disparaisse ; car , 

malgré la v igoureuse rés is tance qu ' i l oppose à 

coups d 'ongles et de b e c , il finit tou jours par 

succomber sous les coups de ses ennemis plus 

puissants : le sort d u d ron te lui s emble donc r é 

servé. » 

« Les Moaris m ' o n t a s su ré , dit l faast , que le 

kakapo est c o u r a g e u x , e t c o m b a t , souvent avec 

succès , con t re les ch iens . J e ne peux l ' adme t t r e 

qu 'en supposant q u e ces ch iens sont très-faibles. 

Avec les miens , j amais j e n e vis de c o m b a t sér ieux. 

Au c o m m e n c e m e n t , à vrai d i re , mes ch iens é ta ien t 

assez fo r tement blessés de coups de bec et d 'on

gles, ma i s ils ne l a rdè ren t pas à savoir saisir leur 

p ro ie ,en l ' empo ignan t i m m é d i a t e m e n t pa r le b e c . 

t: On a admis j u s q u ' à p r é sen t que le kakapo 

était un oiseau n o c t u r n e , j e crois qu ' i l n ' e n est 

pas tou t à fait a insi . On n ' e n t e n d sa voix q u ' u n e 

heure après l e c o u c h e r du soleil, là où u n feuil

lage épais fait de profondes t énèb re s ; c 'est a lors 

qu' i l c o m m e n c e à e r re r , e t c 'étai t à ce m o m e n t , 

qu 'a t t i ré pa r la l u m i è r e , il s ' approcha i t de nos 

tentes et se faisait p r end re par nos ch iens ; cepen

dant, deux fois j e surpr i s de ces o iseaux le j o u r , 

en t ra in de se r epa î t r e , et veil lant au dange r . L a 

p remiè re fois ce fut u n e a p r è s - m i d i , p a r un t e m p s 

sombre , dans u n e forêt c la i r - semée . Nous r e 

venions à la côte, l o r sque nous a p e r ç û m e s u n 

kakapo, p e r c h é sur un a r b r e r enve r sé , non loin 

de la rivière de Haast . Lorsque nous a p p r o c h â m e s , 

il prit r a p i d e m e n t la fuite, mais fut c a p t u r é par 

les chiens . L a seconde fois, c 'é ta i t aussi en plein 

jour, nous t ravers ions u n défilé de r o c h e r s , n o u s 

en vîmes u n pe rché su r un fuchsia, dont il m a n 

geait les fruits. Dès qu ' i l n o u s ape rçu t , il se p r é 

cipita à t e r r e , et d i sparu t au mi l ieu des r o c h e r s . 

Ce qu'il y eut de plus su rp renan t , ce fut qu ' i l 

n'ouvrit pas ses ailes p o u r ra len t i r sa c h u t e . P o u r 

savoir si cet oiseau pouvai t voler , j ' e n mis u n , 

qui avait été pris pa r u n c h i e n , sur une place d é 

couverte ; m a i s , sans c h e r c h e r à s 'envoler , il cou

rut au fourré le plus p rocha in , e t avec u n e r a p i 

dité plus g rande q u e j e n ' aura i s p u m ' y a t t e n d r e , 

vu la lourdeur de ses formes . J e le voyais de côté : 

il me p a r u t garder les ailes app l iquées con t re le 

corps. Mes c o m p a g n o n s , qu i le voyaient par 

derrière, r e m a r q u è r e n t qu ' i l en t r ' ouvra i t légè

rement les ai les, mais sans les agi ter ; il n e s'en 

servait d o n c q u e pour conserver son équ i l ib re . 
11 cou r t assez loin, c o m m e nous le cons ta tâmes 
d 'après ses t r a c e s , que nous p û m e s souvent p o u r 
suivre p e n d a n t plus d 'un d e m i - m i l l e . » 

Lyall a vu voler le s t r i gops . ci Dans nos chasses , 
rappor te - t - i l , nous ne v îmes voler cet oiseau, q u e 
pour m o n t e r sur un a rb re c reux , et y c h e r c h e r u n 
refuge. De là, il volait su r un a r b r e moins élevé, 
pu is y g r impa i t r ap idemen t , en s 'a idant d e sa 
q u e u e , ma i s c 'é ta i t à pe ine s'il r e m u a i t ses ai les . 

a La voix du kakapo est r a u q u e , et devient 
c r ia rde lo r sque l 'oiseau est excité ou affamé. Les 
Moaris a s su ren t qu ' i l s font souvent un b ru i t a s 
sourdissant , lo r squ 'on h ive r ils se r éun i s sen t par 
grandes c o m p a g n i e s , s a luan t de leurs cris les a r r i 
vants et les pa r t an t s . 

«L 'es tomac des kakapos que nous t uâmes ren
fermai t une masse h o m o g è n e vert pâ le , q u e l q u e 
fois p r e s q u e b l anche , sans a u c u n m é l a n g e de 
fibres. Il n ' y a pas de doute q u e ces oiseaux ne 
se nour r i s sen t en pa r t i e de rac ines , en pa r t i e de 
feuilles et de j e u n e s pousses . Nous r e m a r q u â m e s , 
à u n endro i t où ils é ta ien t t r è s - n o m b r e u x , que 
toutes les l égumineuses qu i croissaient au b o r d 
de la r iv ière é ta ien t dépoui l lées de leurs pousses , 
et no t re pi lote , qu i avait passé là 'p lus ieurs années , 
nous assura q u e les kakapos é ta ient les c o u p a 
bles. P r e s q u e tou jours , n o u s t r ouvâmes leur bec 
couver t de vase desséchée . :> 

Haas t est enco re plus précis : « Le k a k a p o , d i t -
il, semble avoir besoin de l ' eau des r ivières p o u r 
délayer les p lan tes d o n t il r emp l i t son e s tomac . 
Dans tous ceux q u e nous t u â m e s , sauf deux qu i 
avaient m a n g é des ba ies , nous t rouvâmes le j a b o t 
r empl i de mousses finement divisées, et en quan 
tité t r è s -cons idé rab le . L 'o iseau para î t b ien plus 
pet i t , lo rsque son j abo t est vide. La g r a n d e q u a n 
ti té de cet a l i m e n t peu nut r i t i f q u e l 'oiseau est 
obligé de c o n s o m m e r , expl ique c o m m e n t il vit 
sur t e r r e . Ce r é g i m e lui p e r m e t aussi de subs is ter 
là où ne se t rouve a u c u n a u t r e r ep résen tan t de 
sa famil le . 

« Tand i s q u e les a u t r e s oiseaux on t la p e a u 
doublée d ' u n e couche de graisse mol le , hu i l euse , 
ce lu i -c i , et c 'est sans doute u n e conséquence de 
son a l imen ta t ion végétale , a u n e graisse sol ide, 
b l anche ; sa chair , est me i l l eu re que celle des 
au t re s p e r r o q u e t s , e t a m ê m e u n goût t rès dél i 
cat . C'est u n m e t s préc ieux p o u r le voyageur 
qui pa rcou r t ces con t rées déser tes , e t j e c o m 
prends fort b ien c o m m e n t les Moaris des côtes 
occ identa les se l èchen t les lèvres , dès q u ' o n par le 
devant eux d u kakapo .» 

« Dans la de rn iè re qu inza ine de février et la 
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p r e m i è r e qu inza ine de m a r s , é p o q u e q u e n o u s 
pa s sâmes dans les con t rées hab i t ées pa r les k a k a -
pos , d i t Lyal l , j e t rouva i souven t leurs d e m e u r e s 
occupées par des pet i t s , un ou d e u x , mais j a m a i s 
p l u s . U n e fois, j e r encon t ra i u n pe t i t e t u n œuf 
p o u r r i . D 'ord ina i re , m a i s non pas t ou jou r s , un 
a d u l t e é tai t avec les pe t i t s . Il n 'y a pas de nid a 
p r o p r e m e n t par le r ; le kakapo se c reuse s i m p l e 
m e n t u n t r o u a u mi l i eu du bois p o u r r i . L 'œuf 
est b l a n c , de la grosseur d 'un œuf de p igeon . Les 
j e u n e s q u e n o u s t r ouvâmes é ta ien t d ' u n âge varia
b le , les uns ayan t tou tes leurs p l u m e s , les au t r e s 
é tan t couve r t s s e u l e m e n t de duve t . 

C a p t i v i t é . — « On nous appor ta à b o r d beau 
coup de j e u n e s encore en v i e . La p l u p a r t m o u 
r u r e n t au bou t de que lques j o u r s , pa r m a n q u e 
d e soins convenables , p r o b a b l e m e n t ; q u e l q u e s -
u n s v é c u r e n t p lus ieurs moi s . D 'o rd ina i r e , au bou t 
de que lques semaines , leurs pa t tes s ' a t rophia ien t , 
soit pa r m a n q u e d 'espace , soit pa r insuffisance 
de n o u r r i t u r e . On leur donna i t du p a i n t r e m p é 
et des p o m m e s de t e r r e cu i t e s . Lo r sque nous les 
laissions cou r i r dans le j a rd in , i l s m a n g e a i e n t des 
c h o u x , de l ' he rbe , g r igno ta i en t tou tes les feuilles 
vertes qu ' i l s t r ouva i en t . 

« U n k a k a p o , que j e pus a m e n e r h e u r e u s e m e n t 
j u s q u ' à 600 mil les anglais des côtes b r i t a n n i q u e s , 
se n o u r r i t , p e n d a n t no t re séjour à Sydney , de 
feuilles de banksia et à'eucalyptus ; il a imai t les 
noix e t les a m a n d e s , e t dans le voyage , j e lui 
donna i p r e s q u e exc lus ivement des noix du Brési l . 

« A diverses repr ises , il fui pr is de convuls ions . 
Il r es ta i t a lors deux ou t rois j o u r s sans r i en m a n 
ger , c r ia i t b e a u c o u p , m e n a ç a i t de son b e c qui 
c o n q u e l ' approcha i t . On pouvai t peu se fier à lui , 
e t il m o r d a i t souvent j u s q u ' a u sang , au m o m e n t 
où l 'on s'y a t t enda i t le m o i n s . Il étai t s u r t o u t de 
bonne h u m e u r q u a n d , le ma t in , on le sor ta i t de 
sa cage . Dès qu ' i l é ta i t sur le p o n t , il se m e t t a i t 
à j o u e r avec ce qu ' i l t rouva i t , d ' o rd ina i r e avec 
m e s p a n t a l o n s et mes bot tes . Il a ima i t s u r t o u t 
celles-ci, g r impa i t dessus , ba t ta i t des ai les, t émoi 
gnai t son c o n t e n t e m e n t de tou t e s les façons . Il 
se frottait con t r e , se rou la i t sur le dos , en ag i 
t an t ses pa t t e s . Il pé r i t pa r acc iden t . 

« U n a u t r e k a k a p o , q u e le capi ta ine Stokes 

avait r a p p o r t é et confié au ma jo r Mur ray , étai t 
laissé l ibre dans le j a r d i n . Il a ima i t la société des 
enfants , et les suivait pas à pas , c o m m e un chien.» 

3° L E S P E R R O Q U E T S A L O N G U E Q U E U E . 

Die langschivanzigen Papageien. 

Dans la t ro i s i ème e t d e r n i è r e t r ibu ou sect ion, 
nous r angeons t ous les p e r r o q u e t s à longue 
q u e u e , ce q u e ne g o û t e r o n t p e u t - ê t r e pas q u e l 
ques classif icateurs ; c e p e n d a n t nous p o u r s u i 
v rons , q u a n d m ê m e , n o t r e plan. 

C a r a c t è r e s . — Les p e r r o q u e t s à longue q u e u e 
sont t r è s - n o m b r e u x , t rès-di f férents les u n s des 
a u t r e s , et l eu r tai l le est t rès -var iab le : on r e n 
cont re p a r m i eux les espèces les p lus g r andes , 
et d ' au t re s espèces q u i n ' o n t pas la tai l le d u p in 
son . Tous on t u n e q u e u e , qui égale au mo ins la 
l o n g u e u r d u corps , e t don t les p e n n e s m é d i a n e s 
peuven t ê t re doubles des a u t r e s . Les ailes sont 
po in tues ; r ep l i é e s , el les r e couv ren t r a r e m e n t 
plus du t iers de la q u e u e . Le bec est v i g o u r e u x , 
p r e s q u e tou jours cou r t , a r rond i ; dans que lques 
espèces s e u l e m e n t , la m a n d i b u l e supé r i eu re est 
a l longée . Le p l u m a g e var ie b e a u c o u p . J a m a i s 
il n 'es t aussi fin que celui des lor idés , mais j a 
mais non plus il n ' e s t éca i l leux, c o m m e ce lu i des 
pe r roque t s p r o p r e m e n t d i ts ; les p l u m e s sont 
plus l ongues que chez c e u x - c i . Une h u p p e sur 
la tê te est u n e excep t ion . La cou leu r var ie à l'in
fini, et c 'est dans cet te t r i b u q u e l 'on r e m a r q u e 
la divers i té la p lus cons idé rab le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p e r r o 

que t s à longue q u e u e p e u v e n t ê t re regardés 
c o m m e le type or ig ina i re de l 'ordre : on les t r ouve 
p a r t o u t où il y a des p e r r o q u e t s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils h a b i t e n t 

les locali tés les p lus diverses : les u n s vivent sur 
les m o n t a g n e s é levées , les a u t r e s , sur les t e r 
rains en p la ine , dans les vallées, le long des cour s 
d 'eau . Us h a b i t e n t c e p e n d a n t de p ré fé rence les 
forêts v ie rges . 

Les pe r roque t s à l o n g u e q u e u e sont les p lus 
r é p a n d u s , et p a r sui te ceux d o n t on conna î t le 
m i e u x le g e n r e de v ie ; c 'est à eux s u r t o u t que se 
r a p p o r t e n t les cons idé ra t ions généra les q u e nous 
avons exposées p lus h a u t . 

LES MACROCERCIDÉS — ARM. 

Die Araras, The Macaws. 

Caractères. — A la tête des pe r roque t s à Ion- des espèces, c ' e s t -à -d i re les macroce rc idés on 
gue q u e u e , se p l a c e n t n a t u r e l l e m e n t l e s p lus g ran- a ras . Us ont u n bec t r è s - g r a n d , à a rê te la rge et 
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C u r b c i l ; C r e t e F i l s , i m p . 

Fig. 30. L a Perruche jaune (p. 52), P o r ' n , B a i l l R ' r e e t F i l i , e d i t . 

aplatie, r ecouver t à la base d 'une m e m b r a n e t r è s -

étroi te , souvent c a c h é e ; à m a n d i b u l e i n fé r i eu re 

t ronquée , for tement r e c o u r b é e , sans ang le m a 

xi l la i re; les j oues larges et n u e s , couver tes q u e l 

quefois de pet i tes p lumes disposées en sér ies ; 

les pat tes fortes, épa i sses ; les tarses c o u r t s ; les 

ongles longs e t r e c o u r b é s ; les ailes l o n g u e s , 

pointues , descendan t assez bas sur la q u e u e , qu i 

est p lus longue q u e le c o r p s ; le p l u m a g e r o i d e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — T o u t e s les 

espèces de ce t t e famille hab i ten t p resque e x c l u 
s ivement la par t ie o r ien ta le de l 'Amér ique du 
Sud . Elles y vivent au sein des forôls v i e rges , 
loin des d e m e u r e s de l ' h o m m e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — À l 'opposé 

des autres p e r r o q u e t s , les m a c r o c e r c i d é s v ivent 

par pet i tes b a n d e s , ne se réun i s san t que très-

r a r e m e n t en t r o u p e s n o m b r e u s e s . Us se n o u r r i s 

sent de f ru i t s ; ils son t pa is ib les , m o i n s vifs, m a i s 

tout aussi p r u d e n t s que les au t r e s p e r r o q u e t s . Ils 

n i chen t dans les a rbres c r e u x , et l eu r p o n t e est 

lir .oi .v. 

de d e u x œufs .Pr i s j e u n e s , ils s 'apprivoisent t rès-

b ien , et suppor t en t fac i lement la cap t iv i t é ; aussi 

sont-ils abondan t s en E u r o p e . Dans l eu r pa t r i e , 

on les chasse depu i s les t emps les p lus recu lés , 

p o u r se p r o c u e r l e u r superbe p l u m a g e . 

Grâce aux excellents t ravaux du p r ince Max. de 

W i e d , de Humhold t , de Poeppig et de B u r m e i s -

ter , nous s o m m e s à m ê m e de d o n n e r u n a p e r ç u 

t r è s - exac t des m œ u r s des espèces les p lu s r e 

m a r q u a b l e s . 

L E S A R A S — ARA. 

Die Âraras, The Macavjs. 

C a r a c t è r e s . — Les aras ont p o u r carac tè res 
essentiels u n bec t rès -é levé , garni d 'une m e m 
b r a n e à la base des deux mand ibu le s ; le t o u r 
des yeux et les j oues n u s , pa r semés s e u l e m e n t de 
que lques p l u m e s r a r e s , étroi tes et c o m m e ci l iées. 

Ce genre est assez r i che en espèces : nous en 
décr i rons que lques -unes . 

I I I — 2 1 8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' A R A M A C A O — ARA MACAO. 

Ber Makao, The Macaw. 

C a r a c t è r e » . — Le macao (P l . II) est une espèce 

q u e l 'on peu t voir dans tous les j a rd ins zoo

logiques, c o m m e dans toutes les ménager i e s . 

C'est un bel oiseau, de 68 cent , de long, sur 

lesquels p lus de 33 cent , a p p a r t i e n n e n t à la 

queue, et qui a plus d 'un m è t r e d ' envergure . 

Son p l u m a g e est sp lendide . Il a la tête, le cou , 

le dos, la poi t r ine et le vent re d ' u n r o u g e 

écar la te ; les p l u m e s de la n u q u e et de la par t ie 

s u p é r i e u r e du dos bordées d 'un l iséré vert , qu i 

va en s 'élargissant à m e s u r e que l 'on d e s c e n d ; 

le mi l i eu et la par t i e infér ieure du dos , et le 

c r o u p i o n bleu de ciel ; les pe t i tes couver tures 

supér ieures de l 'aile d ' u n rouge écar la te ; les 

m o y e n n e s ver tes , celles de l 'aisselle ver tes , à r e 

flets r o u g e â t r e s ; les sous-ala i res p r ima i res , les 

rémiges et les ba rbes ex ternes des p lumes de la 

q u e u e d 'un bleu d ' ou t r emer ; les barbes in ternes 

de celles-ci et les sous-ala i res les plus rapprochées 

d u corps d 'un rouge m a t ; les rec t r ices média

nes rouges ; les barbes in t e rnes des rémiges 

no i res . La par t ie n u e des j o u e s , sur laquel le 

exis tent s e u l e m e n t c inq ou six r a n g é e s de pe

t i tes p l u m e s rouges p a r t a n t des nar ines et en

t o u r a n t les yeux, est couleur de cha i r , et c o m m e 

p o u d r é e de b l anc . La base de la m a n d i b u l e su 

p é r i e u r e est cou leu r de corne c l a i r e ; la p o i n t e , 

les bords e t la m a n d i b u l e infér ieure sont no i rs . 

L ' i r i s est d ' un b lanc j a u n â t r e ; les pat tes sont 

d 'un gris noir , les ongles d ' un b r u n noi r . 

L a femelle por le le p l u m a g e d u mâ le . 

Les j e u n e s individus ont des cou leu r s p lus 

t e rnes q u e les vieux ; le r o u g e est plus b r u n , les 

p l u m e s ver tes sont bordées de v e r t - b r u n clair , 

et le l iséré vert des p l u m e s de la n u q u e est plus 

p r o n o n c é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — De tOUS les 

aras , le m a c a o est celui qui descend le plus loin 

vers le sud et r e m o n t e le plus h a u t vers le n o r d . 

Il est r é p a n d u dans t o u t le Brési l . Autrefois , on 

le r encon t ra i t au voisinage i m m é d i a t des g randes 

villes, de Rio de J ane i ro pa r exemple ; au jou rd 'hu i , 

il a c o m p l è t e m e n t a b a n d o n n é les l ieux cul t ivés . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les forêts 

vierges de la p la ine , p a r c o u r u e s par de g rands 

fleuves, sont les endro i t s où il se t i en t de préfé

r e n c e . 

Il ne s'élève pas dans les m o n t a g n e s ; ma i s on 

le r e n c o n t r e su r les p la t eaux s e c s , élevés , 

brûlés en été pa r les cha leurs du soleil, ainsi 

q u ' a u mi l ieu des rochers , dans les montagnes 

déser tes de la province d e Bah ia . 

« En nav iguan t su r les rivières qu i t raversent 

les forêts , p rès de la côte , r acon te le pr ince de 

W i e d , on aperçoi t ces superbes oiseaux, on les 

r e c o n n a î t à leur sp lendide p l u m a g e r o u g e , à 
leur longue q u e u e , à l eu r voix, q u a n d , ba t tan t 

l e n t e m e n t de l 'aile, ils glissent dans l 'air, se dé 

t a c h a n t sur l 'azur foncé du ciel . » Les voyageurs 

par len t tous en t e r m e s enthous ias tes et exagérés 

de ces appar i t ions qu i s u r p r e n n e n t l 'Européen . 

W a t e r t o n dit que r ien n 'es t p lus beau qu 'un 

vol de p lus ieurs mi l l ie rs d 'a ras s 'élevant dans 

les airs ; mais le p r ince de W i e d e t tous les 

observa teurs consc ienc ieux déc l a r en t que pe r 

sonne n 'a dû en voir r éun i e une parei l le quant i té . 

« Le genre de vie de ces oiseaux, con t inue le 

p r ince de W i e d , ne diffère pas de celui des 

au t r e s pe r roque t s . Pendan t la g rande chaleur 

du mi l i eu du j o u r , on les voit se reposer , perchés 

sur les basses b r a n c h e s d 'un a rb re touffu. Quel

ques h e u r e s après , ils s ' an iment . Hors la saison 

des a m o u r s , ils sont en société à la r eche rche 

des fruits de pa lmie r s , d u sapucaja,etc., d o n t ils 

ouvren t les coques avec leur bec v igoureux . 

C o m m e tous les pe r roque t s , ils se taisent dès 

qu' i ls se sont a b a t t u s sur un a r b r e frui t ier , et la 

chu t e des coquil les t r ah i t seule l eur p résence . 

Dans p lus ieurs locali tés, s u r t o u t pa r la froide 

saison, j e les vis occupés à r e c h e r c h e r le fruit 

d 'une p lan te g r i m p a n t e , que l 'on n o m m e sphinha 

dans le pays . Ils g r impa ien t t r è s - ad ro i t emen t au 

mi l ieu des l ianes , et on pouvai t alors les t i rer 

| fac i lement . L e u r j a b o t é tai t r empl i des gra ines 

I b l anches de ce t te p lan te . Dans d ' au t r e s saisons, 

j e t rouvais leur bec coloré en bleu, pa r ce r t a in s 

! frui ts . 

i « Le Vail lant dit q u e les aras sont des oiseaux 

J s tupides , ne c ra ignan t pas le chas seu r ; j e puis 

assurer , pa r m a p r o p r e expér ience , que dans les 

foré Ls d u Brésil , où ils sont t r è s - n o m b r e u x , ce son f 

les oiseaux les plus défiants et les plus rusés . » 

Lorsqu ' i l s son t p e r c h é s su r u n a r b r e , e t qu' i ls 

sont en t ra in de m a n g e r , tous se taisent ; c'est 

au p lus si l 'on en tend u n léger m u r m u r e , qui 

ressemble à celui d ' une conversa t ion h u m a i n e . 

Ils n e poussen t de cris que lorsqu ' i l s sont t rou

blés ou qu ' i l s vo len t ; ils c r ien t su r tou t quand 

le chas seu r , ayan t pu s ' app roche r sans être 

a p e r ç u , les effraye s u b i t e m e n t pa r un coup de 

feu. C'est alors qu ' i l s poussen t des cris assour 

d i s s a n t s , et qu ' i l s p e u v e n t , selon les paro les 

d 'Al . de H u m b o l d t , que n o u s citions p lus h a u t , 

couvrir le mugissement des torrents. 
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L e u r eri est r a u q u e , monosy l l ab ique , et se 

r app roche du c roassement des co rbeaux . Le 

pr ince de W i e d di t qu 'on ne peu t le t r adu i r e par 

les syllabes ara ou arara. B u r m e i s t e r , pa r con t r e , 

affirme avoir e n t e n d u ces sons , e t , d ' après ce 

que j ' a i pu observer chez des ind iv idus captifs , 

je suis en t i è r emen t de son avis . 

Comme tous les p e r r o q u e t s , les aras sont de 

fidèles époux. «En janvier 1788, r acon te d 'Azara , 

Manuel Pa lomares , à u n mille de la ville de P a r a 

guay, t ua un a ra , et l ' a t t acha à la selle de son 

cheval . L ' époux de la v ic t ime suivit le chasseur , 

j u s q u e dans sa maison , au mi l i eu de la ville, se 

préc ip i ta sur le cadavre , sans vouloi r le qu i t t e r , 

resta p lus ieurs j ou r s à la m ô m e p lace , et se laissa 

enfin p r e n d r e avec les m a i n s . Il d e m e u r a alors 

dans la m a i s o n . » 

« Lors de l ' a ccoup lemen t , d i t le pr ince de 

W i e d , les aras r e c h e r c h e n t l ' endroi t qu ' i ls ont 

déjà hab i té p r é c é d e m m e n t , si toutefois ils n 'y 

ont pas été t roub lés . Ils d e m e u r e n t ainsi de 

longues années fidèles à u n e m ô m e p lace . Ils choi

sissent , p o u r y établ ir l eu r n id , un a rb re élevé, 

à la c ime touffue, don t u n e b r a n c h e est c reuse 

ou en par t ie pour r ie : ils en agrand i ssen t la cavité 

avec leur bec , de m a n i è r e à pouvoir s'y loger. 

C'est là que la femelle p o n d deux œufs b l ancs . » 

C o m m e le dit S c h o m b u r g k , la l ongue queue 

de cet o iseau, so r t an t h o r s du nid , le t r a h i t sou

vent . D 'après d 'Azara , les pa ren t s ne pe rden t ja

mais l eur n id de vue , et y vont, chacun à leur t o u r , 

n o u r r i r l eurs pet i t s . Quand q u e l q u ' u n s ' app roche , 

ils s 'agi tent . Les pet i t s ne cr ient pas p o u r d e 

m a n d e r de la n o u r r i t u r e : ils frappent de l eu r bec 

les parois de leur d e m e u r e . C o m m e tous les 

pe r roque t s , ils na issen t t rès- imparfai ts : e t , alors 

m ê m e qu ' i l s on t c o m m e n c é à voler, ils ont b e 

soin long temps encore des soins de leurs p a r e n t s . 

Les indigènes les c a p t u r e n t avant qu ' i ls a ient 

toutes l eu r s p l u m e s , po.ur pouvoir les appr ivoiser . 

C h a s s e . — Les aras son t chassés avec au t an t 

d ' a rdeur pa r les b lancs que par les Indiens . L 'Eu

ropéen est h e u r e u x , q u a n d u n coup de feu a mis 

un de ces superbes oiseaux en sa possession. 

« Le chasseur , dit le pr ince de W i e d , caché par 

les buissons e t par les t roncs d 'a rbres , s ' ap

p roche avec p r u d e n c e d ' une b a n d e d 'a ras , et 

en aba t souvent p lus ieurs d 'un seul coup 

de fusil. Leur voix re ten t i s san te éveille l ' a t ten

tion du chasseur . On les t ue avec d u gros 

p lomb , car il faut d 'o rd ina i re t i rer dans les c imes 

des a rbres les p lus élevés. Blessé, l ' a ra se c r a m 

ponne à la b r a n c h e de son bec et de ses pa t tes , 

et reste assez long temps dans cet te posi t ion. 

C a p t i v i t é e t d o m e s t i c i t é . — Les aras capt i fs 

paraissent avoir é t é d e t o u t t e m p s l e s oiseaux favo
ris des Ind iens . « C'est avec admi ra t i on , dit Al. de 
I l u m b o l d t , que nous v îmes des aras apprivoisés , 
devant les hu t t e s des Ind iens , et cour i r dans les 
c h a m p s , c o m m e , chez n o u s , les p igeons . Ces oi
seaux sont l ' o r n e m e n t des basses-cours ind iennes ; 
et ils ne le cèden t pas en beau té aux paons , aux 
faisans dorés , aux hoccos . Chr i s tophe Co lomb 
avait déjà été frappé de cet te h a b i t u d e d 'élever 
des pe r roque t s , oiseaux si différents des poules ; 
et, dès la découver te de l ' A m é r i q u e , il r e m a r q u a i t 
q u e les Ind iens m a n g e a i e n t volont ie rs , au lieu 
de poules , des aras ou de grands p e r r o q u e t s . » 

11 est cependan t tou jours d a n g e r e u x d'avoir des 
a ras , car , t rop souvent , ils se servent de l eu r 
bec te r r ib le . Il en est c e p e n d a n t qui s 'appr ivoi 
sent t rès -b ien . Mon père en vit un dans le cab ine t 
du p r ince de W i e d : il étai t l ibre de cour i r dans 
la ma i son , mais il ne qu i t t a i t guère son m a î t r e , 
se laissait p r e n d r e pa r lui , p o r t e r sur le po ing , 
et il lui pressai t t e n d r e m e n t son bec con t re les 
joues . Il r ega rda i t les é t rangers avec des yeux 
fixes et p e r ç a n t s , c o m m e s'il voulai t g raver p r o 
fondémen t leurs t rai ts dans sa m é m o i r e . Le ja r 
din zoologique de H a m b o u r g possède p lus ieurs 

j a r a s , t rès-apprivoisôs. Ils ne t é m o i g n e n t c e p e n 
dant d ' a t t a chemen t q u ' à l eu r g a r d i e n ; à l ' égard 
de tou te au t r e pe r sonne , ils se m o n t r e n t m a l i 
c ieux, c o m m e les s inges , et que lquefo is m ô m e 
m é c h a n t s . L e u r ga rd ien peu t t ou t se p e r m e t t r e 
avec e u x ; devant n o u s , au con t r a i r e , ils p r e n n e n t 
u n e m i n e furieuse, hér i ssent les p lumes de la t ê t e , 
et ag i ten t le b e c d ' une façon m e n a ç a n t e . 

L 'ara n ' a p p r e n d j a m a i s à par le r aussi b ien q u e 
les au t r e s p e r r o q u e t s , mais il n 'es t pas c o m p l è 
t e m e n t dépou rvu de cet te facul té . « Mon a ra , 
écr ivai t S iedhof à mon père , a appr is à pa r l e r , 
et pa r les leçons d 'une excel lente pie bava rde 
q u e j e possède . 

! « J e l 'eus pendant p lus de q u a t r e moia, sans 
qu ' i l fit en t endre a u t r e chose que son h o r r i b l e 
cr i . Un jou r , j e dus le c h a n g e r de p lace , et le 
m e t t r e près de m a pie , qu i ne cesse de babi l le r . 
Dix j ou r s après , il se mi t à par le r de m ê m e . 

« Maintenant , il appel le tous mes enfants p a r 
leur n o m ; il répète ce qu ' i l en tend ; c e p e n d a n t 
il ne par le que q u a n d il est seu l . « 

Les aras suppor t en t t r è s - l o n g t e m p s la cap t i -

j vite. D 'Azara en cite u n qu i , ap rès a v o i r vécu 

! q u a r a n t e - q u a t r e ans dans la m ê m e famille, finit 
' pa r t o m b e r dans le m a r a s m e sônile, et ne p u t 
| plus d igérer que du maïs cuit . 

1 On a r a p p o r t é que l 'on peu t faire r e p r o d u i r e 
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los a ras en E u r o p e . J ' i gno re la source de ce 
b r u i t , et ne puis r ien dire à ce sujet : j e sais seu
l e m e n t q u e , dans ces dern ie rs t e m p s , on n 'a o b 
servé a u c u n cas de ce genre . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — « La chai r des a ras , 

dit le p r ince de W i e d , est p o u r le chasseur u n 
m e t s dél ic ieux. El le a le goût d u b œ u f ; celle 
des vieux oiseaux est d u r e , souven t t rès -grasse , 
su r tou t p e n d a n t la saison des froids, mais elle 
d o n n e u n excellent bou i l lon . 

« On emplo ie les p l u m e s à divers usages . 
T o u t chasseu r qu i a t ué u n a ra m e t à son c h a 
peau les p l u m e s bleues et rouges des ailes et de 
la q u e u e . Les Brési l iens u t i l i sent les pennes des 
ailes p o u r écr i re ; les sauvages en fout des o rne 
m e n t s . Avec les r é m i g e s , ils e m p e n n e n t l eu r s flè
c h e s ; avec les p l u m e s , ils font des p a r u r e s don t 
b e a u c o u p d 'en t re eux se revê ten t enco re . Au
trefois, les t r ibus un peu civil isées du L ingoage -
ral f ab r iqua ien t de pare i l les p a r u r e s , qu ' i l s con 
serva ien t dans des bo î tes f e rmées avec de la c i r e . 

« Les T o u p i n a m b e s de la côte o r ien ta le , qui 
h a b i t e n t le pays que j ' a i p a r c o u r u , c o m m e n c e n t 
d ' une m a n i è r e c é r é m o n i e u s e la fête qu ' i ls doi
vent t e r m i n e r eu t u a n t et en m a n g e a n t un en
n e m i , fait p r i s o n n i e r d e g u e r r e . Le b o u r r e a u , 
celui qu i p o r t e la massue , est e n d u i t d ' une cou
c h e de g o m m e , sur laquel le on fixe de pe t i t es 
p l u m e s d 'a ras , et sa tê te est o rnée d 'un d i a d è m e 
fait des p l u m e s de la queue d u m ê m e oiseau. 
Chez e u x , des p lumes d 'a ras son t le symbole de 
la g u e r r e . E n c o r e a u j o u r d ' h u i , ils r e c h e r c h e n t 
ces p a r u r e s , d o n t les jésu i tes n 'on t pu déshab i 
t u e r q u ' à g r a n d ' p e i n e les t r i b u s m a i n t e n a n t c i 
vil isées. » 

L'ARA MILITAIRE — ARA 1UILITAR1S. 

Die Soldalenara. 

C a r a c t è r e s . — Quelques aras m é r i t e n t e n 
co re de fixer n o t r e a t t en t i on : à leur t ê t e v ient 
l ' a ra mi l i t a i r e , s u p e r b e o iseau , qui ne le cède 
pas en g r a n d e u r au m a c a o . Il est vert b l euâ t r e , 
avec des ra ies b r u n e s au ven t r e et au pl i de l 'aile ; 
le front est m a r q u é d 'une b a n d e de pet i tes 
p l u m e s r o u g e s ; les j oues son t b l anches , avec 
p lus ieurs rangées de pet i tes p l u m e s b r u n e s ; les 
p e n n e s de l 'aile sont bleues en dehor s , d ' un 
j a u n e ver t en d e d a n s , avec les b o r d s n o i r s ; il a 
les rec t r i ces rouges à la base , b leues à leur ex 
t r é m i t é , d 'un j a u n e vert à leur face i n f é r i e u r e ; 
les plus ex te rnes sont e n t i è r e m e n t b leues . Le 
bec et les pa t l e s sont no i rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cel te espèce 

est r é p a n d u e dans tou t le bassin supé r i eu r de 

l 'Amazone , et r e m o n t e vers le n o r d j u s q u ' a u x 

É t a t s - U n i s . 

L'ARA MARACAVA — ARA SEVERA. 

Die Anakan. 

C a r a c t è r e s . — L ' a r a maracava , aussi n o m m é 

anakan, est p lus pet i t q u e les p r é c é d e n t s . Il n 'a 

q u e 50 cent , de long e t "35 cen t , d ' e n v e r g u r e ; la 

q u e u e m e s u r e 23 cen t . , l 'aile pl iée près de 2 8 . Le 

m a r a c a v a est p lus é lancé q u e le m a c a o et que l 'ara 

mi l i t a i r e ; il en diffère aussi pa r son p l u m a g e , qu i 

est ver t , avec des reflets b leuâ t res su r la t ê t e . Il 

a le front d ' u n r o u g e cerise ; les r émiges b leues en 

dessus , d ' un r o u g e sale en dessous , les p r ima i res 

é t a n t noi res à leur b o r d i n t e r n e , les seconda i res 

vertes à leur b o r d ex te rne . Les p l u m e s de la 

q u e u e sont d 'un r o u g e de sang b l e u â t r e , avec des 

bords verdâ t res , et l ' ex t rémi té b leue . Le bec est 

noir à la base, gris à la po in te ; la c i re , ainsi q u e 

les j oues sont cou l eu r de chai r j a u n â t r e ; ce l les -

ci sont semées de pet i tes p l u m e s roides et n o i r e s ; 

l ' i r is est cou leur de chai r j a u n â t r e ; les pa t t e s 

sont no i res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le maracava 

hab i t e t ou t e la par t i e c h a u d e de l ' A m é r i q u e , y 

compr i s les î les . Le p r ince de Wied l 'aperçait 

souvent dans les forêts vierges, le lo i jgdcs fleuves, 

j u s q u ' e n v i r o n au 19° de l a t i t ude aus t r a l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit dans 

les forêts et r e c h e r c h e les a rb re s les plus élevés. 
Souven t on le vo i t p e r c h é sur les b r a n c h e s 
sèches , su r tou t p e n d a n t les pluies d 'o rage , don t 
il a ime à se faire moui l le r . 

P e n d a n t la saison des a m o u r s , il vit avec sa 
femelle; le res te du t e m p s , il forme des bandes 
n o m b r e u s e s . Il p a r c o u r t la forêt, c h e r c h a n t cer
t a ins a r b r e s , don t il préfère les fruits ; il cause 
aussi de g rands ravages dans les p l an ta t ions de 
ma ï s . Son vol est t rès-rapide. Sa voix est r a u q u e 
et pe rçan t e , p lus for te que celle du m a c a o . 

L o r s q u ' u n e b a n d e de maracavas s'est a b a t t u e 
su r u n a rb r e , les individus qui la composen t font 
e n t e n d r e u n léger m u r m u r e , c o m m e s'ils bavar
da i en t ; on dirai t qu ' i ls on t u n e l a n g u e à eux . 
D 'o rd ina i r e , le mâ le et la femelle se t i e n n e n t en
semble sur la m ê m e b r a n c h e . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les E u r o p é e n s , c o m m e 

les Ind iens , m a n g e n t avec plaisir la cha i r de ce 
pe r roque t . 
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L'ARA ARAIt AÏIIVA — ARA (Sittacé) ARARAU1VA. 

D e Ararauna, The blue and yellow Macaw. 

C a r a c t è r e s . — Nous avons passé en revue jus 

qu' ici des aras don t le p l u m a g e est d 'un vert 

plus ou moins vif; nous en t rouverons m a i n t e 

nant chez lesquels le bleu d o m i n e . Te l est ['ara
rauna, don t que lques au teu r s on t fait, avec W a -

gler, sous le n o m de sittace, le t ype d 'un pet i t 

groupe à p a r t . Cet oiseau, q u e l 'on voit souvent 

en Europe , ne le cède pas en beau té à ses con

génères . II a le corps plus pet i t , ma is la q u e u e 

plus longue q u e le m a c a o ; sa taille a u n peu 

plus d 'un m è t r e , mais la q u e u e figure pour au 

moins 53 cent . ; l 'ai le, depu i s le po igne t j u s q u ' à 

la pointe des r é m i g e s , m e s u r e 41 cen t . 

Le front , la p lus g r a n d e par t ie de la q u e u e , 

un cercle a u t o u r de l'oeil e t un a u t r e cercle 

au tou r d u cou, sont ver t s . Le dos est b leu clair , 

le ventre j a u n e d'oeuf. Les couver tu res s u 

périeures de la q u e u e e t les p lumes du c r o u p i o n 

sont b l e u e s ; les r é m i g e s , d ' u n j a u n e m a t a leur 

face in fé r i eu re , sont noires à l eu r face s u p é 

r ieure , les barbes ex ternes é t a n t p lus foncées 

que les in t e rnes . Il en est de m ô m e à la q u e u e . 

Le m e n t o n est p lus foncé q u e la gorge . Les joues 

sont b l anches , avec t rois r angées de p l u m e s 

noires. L ' i r is est b l anc v e r d â t r e . Le b e c et les 

pat tes sont no i r s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne c o n 

naît pas e x a c t e m e n t l 'aire de dispers ion de ce t te 
espèce : elle ne para î t pas b e a u c o u p s ' é tendre 
vers le sud, mais r e m o n t e r assez loin vers le 
nord. S c h o m b u r g k vit des a r a r aunas n o m b r e u x 
sur les a rbres des r ives d u R i o - T a c u t u . Le p r ince 
de Wied nous a p p r e n d qu 'on les t rouve p rès d u 
Rio de S a n - F r a n c i s c o - P a r d o , et A u g . Sa in t -H i -
laire en r encon t r a dans le vois inage de Contendas . 
L'espèce est r a r e sur la côte o r ien ta le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — T o u s les o b 

servateurs s ' accordent à dire q u e l ' a ra rauna a les 
mœurs et le genre de vie du macao et des au t re s 
aras. Le pr ince de W i e d t ra i te de fable cet te asser 
t ion d 'un voyageur , q u e l ' a r a r auna c ra in t l 'ara 
rouge et c o m b a t avec lu i . Il croi t q u e Lery n ' a 
vu que des a r a r a u n a s domes t iques , lorsqu ' i l dit 
qu'ils n ichent dans les a rb re s , au tou r des d e 
meures de l ' h o m m e . Ces oiseaux o n t complè te 
ment d isparu du voisinage des l ieux hab i t é s . 

C a p t i v i t é . — Les a r a r aunas captifs, q u e l 'on 
voit en E u r o p e , on t été amenés de l ' in tér ieur 
des. terres dans les po r t s , et n o t a m m e n t à B a h i a . 
•Quelques ama teu r s les van t en t b e a u c o u p , et 

disent qu ' i ls son t p lus faciles à ins t ru i r e q u e 
leurs congénè re s . J e ne m ' e n suis pas a p e r ç u 
d 'après ceux que j ' a i pu observer . 

L E S A N O D O R H Y N Q U E S — 

ANODORHYNCHUS. 

Die Blauararas. 

C'est avec ra ison q u e l 'on a dé taché des aras , 

p o u r en faire le type d ' un pet i t g roupe pa r t i cu 

l ier , l 'espèce q u ' o n l eu r associait sous le n o m 

A'Ara-hyacinthe. Cet o iseau , en effet, se d is t in

gue a u t a n t des aras p r o p r e m e n t di ts , q u e le 

l iemelis n a s i q u e diffère des vrais caca toès . 

C a r a c t è r e s . — Une m a n d i b u l e supé r i eu re 

t r è s - b o m b é e , t rès-forte , t e r m i n é e par u n c roche t 

t rès -a l longé , et se r e c o u r b a n t en faucille p a r 

dessus la m a n d i b u l e infér ieure ; des joues cou

ver tes de p lumes - s e r r é e s ; un pet i t cerc le au

tour de l 'œil et u n a u t r e qu i embrasse la base 

de la mand ibu le - in fé r i eu re sont les ca rac t è re s 

a t t r ibués à ce genre , que c o m p o s e seule l 'espèce 

suivante . 

L'ANODOB-HYNQIJE HYACINTHE — ANODORIIYN-

CHUS IIYACINTIIINVS. 

Lie hiazintfarbige Arara. 

C a r a c t è r e s . — T o u t le p l u m a g e de cet oiseau 
est bleu d ' o u t r e m e r , la tê te , la n u q u e , les ailes 
et la queue é tan t p lus foncées que la gorge , la 
poi t r ine et le ven t r e . Écla i ré d 'une ce r t a ine 
façon, il a u n reflet b leu de ciel c la i r . L a face 
infér ieure des ai les , les ba rbes in t e rnes des r é 
miges et la face infér ieure de la q u e u e son t d ' un 
noir m a t ; les couver tu res s u p é r i e u r e s et ex te rnes 
de l 'aile sont bo rdées de noi r . Il a le bec no i r 
br i l lant , les pa t t e s gris-noir , l ' iris b r u n - n o i r , 
les par t ies nues q u i e n t o u r e n t l 'œil e t le bec 
d 'un j a u n e foncé, l é g è r e m e n t poudrées . L ' a n o -
d o r ï ^ n q u e h y a c i n t h e est à pe ine plus pet i t que 
le m a c a o : il a l m , 0 3 de longueu r to ta le , sur les
quels (10 cent , a p p p a r t i e n n e n t à la q u e u e . L 'ai le 
pliée m e s u r e 44 cen t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet O i s e a u 
se r e n c o n t r e s u r t o u t dans le bassin de Rio de 
San-Franc i sco , d ' où il s ' é t e n d , vers l 'oues t , j u s 
q u ' a u fleuve de l 'Amazone . II n 'es t c o m m u n 
nul le p a r t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On sait fort 

p e u de choses de son genre de vie. J a m a i s on 

n ' e n a vu de t roupes , et il vit seul avec sa femelle . 

Comparé aux macroce rc idés , il est peu craint if ; 

il est auss i p lus paisible et plus s i lenc ieux, du 

moins fait-il r a r e m e n t en t endre sa voix. 
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C a p t i T i t é . — On n ' en voit que dans que lques 

j a rd ins zoologiques d ' E u r o p e , et encore n'y est-

il pas c o m m u n . 

L E S P E R R U C H E S — CONURUS. 

Die Peri/citten, die Keilschwànze. 

C a r a c t e r e s . — Les p e r r u c h e s sont les plus 
p roches voisins des a r a s ; mais elles sont plus pe
ti tes et se d i s t inguen t par leurs j o u e s couver t e s 
de p l u m e s . Chez que lques espèces , l 'œil est en 
core en touré d 'un cercle n u ; ma i s , chez les pe 
tites espèces , les p lumes a r r iven t j u s q u ' a u bord 
des paup iè re s . Le hec est fort, cour t e t l a r g e ; la 
cire est en pa r t i e couver te de p l u m e s ; les na
r ines sont en tourées de p l u m e s roides , et p l a 
cées i m m é d i a t e m e n t sous le front. Les p l u m e s 
d u corps sont p lus cour tes e t p lus a r rondies q u e 
chez les a ras , et les rec t r ices sont d ' une l o n g u e u r 
m o y e n n e . La cou leur ver te p r é d o m i n e ; le dessin 
du p l u m a g e est géné ra l emen t s i m p l e ; q u e l q u e s 
espèces , cependan t , sont r é e l l e m e n t sp lend ides . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Grâce aux 

excel lentes observat ions du pr ince de W i e d , 
nous connaissons le genre de vie des p e r r u c h e s . 
P a r t o u t , ces c h a r m a n t s oiseaux o rnen t les forêts 
de leur p ré sence , et s u r t o u t celles q u e l ' h o m m e 
n ' a po in t encore profanées ; su r la côte , c e p e n 
dan t , ils a r r iven t j u s q u ' a u voisinage des hab i t a 
t ions . Hors la saison des a m o u r s , les p e r r u c h e s 
v ivent en b a n d e s assez n o m b r e u s e s ; q u a n d on 
les effraye, elles s 'envolent avec la rap id i té de la 
flèche, en p o u s s a n t des cr i s , e t vont se réfugier 
dans la c ime d ' un a r b r e . Le j o u r n 'est pas encore 
levé, que déjà on e n t e n d leur voix p e r ç a n t e , et 
u n peu g r o g n o n n e . Après avoir d o n n é le signal 
d u dépar t pa r u n cri d ' appe l , elles p r e n n e n t leur 
vol et s ' aba t ten t dans les fourrés ; mais , là, elles se 
se ta i sen t sans cependan t res te r au repos . El les 
sont , au con t r a i r e , sans cesse en m o u v e m e n t : 
elles g r impen t , m o n t e n t , d e s c e n d e n t de b r a n c h e 
en b r a n c h e , en s 'aidant de leur bec , et en évi
t an t de frotter l eur q u e u e con t re l ' a rb re . L e u r 
c o u l e u r verte les fait souvent é c h a p p e r à l 'œil 
d u chasseur . Dès q u ' u n dange r les m e n a c e , elles 
r e s ten t s i lencieuses et immobi l e s . Ce n 'es t qu ' en 
s 'envolant , qu 'e l les se font e n t e n d r e . Elles con
t r i b u e n t l a r g e m e n t à a n i m e r les forêts , et sou
vent leur voix est le seul b r u i t qu i frappe 
l 'orei l le . Là où les p lan ta t ions sont voisines des 
bois qu 'e l les hab i t en t , elles causen t de grands 
dégâ t s . Elles exercen t leurs ravages dans les 
c h a m p s de riz b ien p lus que dans ceux de ma ï s . 

Après la saison des a m o u r s , su r tou t , elles se 
m o n t r e n t sur la l isière de la forêt, a c c o m p a 
gnées de leurs pe t i t s , qu 'e l les con t inuen t à nour
r i r , b i en q u e ceux-c i soient déjà c o m p l è t e m e n t 
développés . 

Elles n i chen t dans les t r oncs d ' a rb res c r e u x , 
el p o n d e n t deux ou trois œufs b lancs . Les pe t i t s 
croissent sans r i en avoir à c r a i n d r e de l ' h o m m e ; 
car l 'opinion généra le au Brési l est que les p e r 
r u c h e s ne p e u v e n t ê t re dressées , n ' a p p r e n n e n t 
j a m a i s à par le r et ne s u p p o r t e n t pas la c a p t i -
viLé. 

C a p t i v i t é . — Quelques espèces c e p e n d a n t sont 
assez es t imées , et leur d o u c e u r fait q u ' o n en 
voit souvent dans les m a i s o n s . Q u e l q u e s - u n e s , 
au d i re de S c h o m b u r g k , sont t r è s - r e c h e r c h é e s 
par les I n d i e n s , auss i vo i t -on dans leurs vil
lages des t r oupes n o m b r e u s e s de ces p e r r u c h e s 
appr ivoisées . 

Les Brési l iens les a t t achen t d 'o rd ina i re à un 
bâton fixé, pa r u n e de ses ex t rémi tés , au mur-
ex té r ieur de leurs m a i s o n s . 

P lu s i eu r s espèces de pe r ruches sont f r équem
m e n t appor t ée s en E u r o p e , et y t r ouven t d e s 
a m a t e u r s , qu i ne veu len t pas r e c o n n a î t r e que 
les Brési l iens ont raison dans l 'op in ion qu ' i l s s e 
font de ces o i seaux . 

Les p e r r u c h e s sont souvent cons idérées commo
des oiseaux délicats : e r r e u r . Il y en avait en 
d8G9 a u J a r d i n d ' acc l imata t ion , et des plus p r é 
cieuses , qu i on t pa r fa i t emen t s u p p o r t é les r i 
gueurs de l 'h iver dans les g r a n d e s volières o u 
ver tes , c 'es t -à-di re p r e s q u e en plein a i r . Tou t 
ce m o n d e ailé se r e p r o d u i t p r e s q u e sans soins e t 
tend à se vulgariser de j o u r en j o u r dans les v o 
l ières . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Les Ind iens des e n 

virons de Fo r t -Un ion o rnen t leur coitfure avea 
des p lumes de p e r r u c h e s . 

LA PERHUCUE JAUXE — CONVltUS LUTEUS. 

Die Gamba. 

C a r a c t è r e s . — Cette p e r r u c h e , q u e les B r é s i 
l iens appe l len t garuba, est u n supe rbe oiseau 
(fig. 30) , de c o u l e u r j a u n e , avec les ailes et la 
q u e u e ver tes e t no i res . La tê te et les côtés on t 
des cou leurs p lu s vives q u e le res te du corps-. 
Les r émiges sont ver tes en dehor s , noires a u 
bou t et sur les bords ; le bec est g r i s - j aune ; les 
pat tes sont cou leur de cha i r , n u a n c é e s de gris ; 
l 'œil est e n t o u r é d ' un cercle n u , t rès-é t roi t , 
b l anchâ t r e ; l ' iris est j a u n e - o r a n g e foncé. La lon
g u e u r de l 'oiseau est de 40 cen t . , sur lesquels 
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plus de 10 appa r t i ennen t à la queue ; l'aile pliée 
a éga lemen t 16 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La ga ruba 

habite la par t ie no rd du Brésil et le bassin de 

l 'Amazone, mais elle y est r a r e . 

LA PERRUCHE A OREILLES BLANCHES — COWVRUS 
LEUCOT1S. 

Die Tiriba. 

C a r a c t è r e s . — Une des plus jol ies pe r ruches 

est sans contredi t ce l l edon t nousa l lons par le r .Les 

Brésiliens la n o m m e n t tiriba. Elle a 23 cen t , de 

long, dont p lus de 10 a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e ; 

la tête b r u n e , avec des reflets mé ta l l iques d 'un 

b run v e r d â t r e ; le b o r d du front , u n e l igne qui 

va de l'oeil au bec , les j o u e s , la gorge d 'un r o u g e 

ce r i se ; les oreil les b l a n c h e s ; le cou, le dos , les 

ailes d 'un ver t foncé ; la po in t e des ailes, le m i 

lieu d u ven t re , le poignet r o u g e s ; le mi l ieu de 

la po i t r ine d ' un vert olive, avec les p l u m e s m a r 

quées , c o m m e celles de la gorge , d 'une bande 

b lanche , bordée de noi r . Les rémiges ont en de

hors des reflets vert b l e u â t r e , noirs en dedans . 

La q u e u e est ver te à la base , d 'un r o u g e cer ise 

à la face s u p é r i e u r e , d ' un rouge de sang à la 

face infér ieure ; le bec est gris et b lanc à la 

p o i n t e ; les pat tes sont d 'un gris cendré , f o n c é ; 

l'iris est o r a n g e ; le cercle qui e n t o u r e l 'œil noir . 

La femelle est un p e u plus pe t i t e que le 

mâle , don t elle diffère à peine par le p l u m a g e . 

Les j e u n e s on t des cou leurs m o i n s vives, un 

dessin m o i n s n e t t e m e n t m a r q u é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La p e r r u c h e 

à oreilles b l anches est t r è s - c o m m u n e dans ce r 

taines par t ies de la cô te or ienta le d u Brésil , 

sans l 'ê tre au t an t c e p e n d a n t que les au t res es

pèces. 

LA PERRUCHE DE LA CAROLINE — CONURVS 
CAROLIJVENSIS. 

Der Kurolinaperikitt, The Carolina Parrot. 

C a r a c t è r e s . — C'est la seule espèce de ce genre 
qu i appar t i enne à l 'Amér ique du Nord. Elle a de 
33 à 36 cent, de long, et de 33 à 38 cent , d ' en 
vergure ; la l o n g u e u r de la q u e u e est d 'environ 
16 cen t . , celle de l'aile pliée de 19 cent . Elle est 
d 'un beau vert , p lus foncé s u r le dos qu ' au ven
tre , où il est u n peu j a u n â t r e ; le front, les j oues , 
la par t ie pos té r ieure de la tê te , les épaules e l l e s 
rémiges sont r o u g e - o r a n g e ; la n u q u e est j a u n e 
doré ; les grandes couver tu res supé r i eu res de 
l'aile sont vert-olive, à po in te j a u n e ; les r é m i 

ges pr imai res d 'un noir p o u r p r e foncé ; les rec

t r ices m é d i a n e s b leues le long de la t ige . 

La femelle est plus t e rne q u e le mâle ; les 

j e u n e s sont en t i è r emen t ver ts , s a u f la pa r t i e an

tér ieure de l a tê le qui est o range . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La p e r r u c h e 

de la Carol ine se t rouve dans l 'Amér ique du 

Nord, j u s q u ' a u 42° de la t i tude , e t elle pa ra î t y 
suppor t e r par fa i t ement le mauvais t e m p s . Wi lson 

assure qu ' i l a é té t rès-surpr is de voir , au mois 

de février, a u mil ieu d 'une t o u r m e n t e de neige, 

un vol de ces oiseaux passer en cr ian t le long d e 

l 'Ohio. On en t rouve m ô m e quelquefois p lus au 

nord , dans les environs d 'Albani ; mais ce sont 

des individus égarés , et le p r ince de Wied nous 

rappor te q u e ces oiseaux n e se r e n c o n t r e n t plus 

aussi loin qu 'au t re fo is , et ne sont plus aussi 

c o m m u n s . 

Il en vit, au p r in t emps , su r les bords du Mis-

sissipi, des bandes i n n o m b r a b l e s , e t il en t rouva 

encore le long du cour s infér ieur d u Missouri , 

mais p lus dans le bassin supé r i eu r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La pe r ru 

che de la Carol ine r eche rche les endro i t s où 
le sol fertile est r ecouve r t d 'une mauvaise h e r b e , 
la barda'ne r u g u e u s e , d o n t les frui ts , quo ique 
hér issés de longues ép ines , l eur offrent u n e 
nour r i t u r e a b o n d a n t e . De p l u s , elle envah i t les 
p lan ta t ions , èt y cause de g rands ravages, d é t r u i 
sant p lus qu 'e l l e ne m a n g e . 

Wi lson , A u d u b o n et le p r ince de W i e d nous 
on t fait conna î t r e les m œ u r s et les hab i tudes de 
cet te espèce . 

« La p e r r u c h e de la Caroline, d i t A u d u b o n , 
ne se c o n t e n t e pas s e u l e m e n t des fruits de la 

j b a r d a n e r u g u e u s e ; elle m a n g e de tous les frui ts , 
aussi est-elle on ne peu t plus dé tes tée des p l a n 
t e u r s , des paysans et des j a r d i n i e r s . Les c h a m p s 
de céréales sont souvent visités pa r ces oiseaux, 
qu i les couvrent c o m p l è t e m e n t , c o m m e si l 'on y 
avait é t endu u n magni f ique tap is . Elles se mas 
sent a u t o u r des gerbes , t i r en t à elles la pail le, 
gâ ten t deux fois p lus de gra ins qu ' i l ne leur en 
faudrai t p o u r se rassasier . Elles s ' aba t ten t su r les 
p o m m i e r s et sur les poi r ie rs , q u a n d les fruits 
sont encore t rès -pe t i t s , et en enlèvent les pépins . 
Dans les vergers , où elles a r r iven t auss i en 
masse , elles e n t a m e n t les fruits, en re t i r en t les 
pépins encore m o u x e t la i teux , j e t t e n t le fruit à 
te r re , en p r e n n e n t u n au t r e , et ainsi de sui te 
j u squ ' à ce q u e l 'arbre soit e n t i è r e m e n t dépoui l lé . 
Les aut res p rodui t s du sol, le maïs seul excepté , 
ne sont pas à l 'abri de leurs a t t e in l e s . Il va sans 
d i re q u e le p l a ideu r c h e r c h e à venger la pe r te 
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de ses récol tes , et livre aux p e r r u c h e s de véri ta
bles ba ta i l les . Dix ou vingt souvent sont abat
tues d 'un seul c o u p , mais les au t res rev iennen t 
n é a n m o i n s à la m ê m e place. C'est ainsi que j ' e n ai 
vu tue r p l u s i e u r s cen ta ines en que lques h e u r e s . » 

« La p e r r u c h e de la Carol ine , dit Wi l son , est 
un oiseau t rès-sociable , et qu i t émoigne à ses 
semblables le p lus vif a t t a c h e m e n t . L o r s q u e l 'on 
t i re su r u n vol de ces oiseaux, et q u e l 'on en t ue 
u n , tous les au t res rev iennent , e n t o u r e n t la vic
t i m e en poussan t des cris l amen tab le s , s'effor
cent de lui p o r t e r secours , et s ' abat tent sur 
l ' a rb re le p lus voisin. L e chasseur t ire-t-i l de 
nouveau , l eu r condu i t e ne change p a s ; l e u r 
d é v o u e m e n t , au c o n t r a i r e , en semble surexci té ; 
ils s ' approchen t de p lus en p lus des ind iv idus 
qu i ont s u c c o m b é . S o u v e n t , ils se d o n n e n t l 'un 
à l ' au t re les m ô m e s t émoignages de t endresse 
q u e les i n s é p a r a b l e s ; ils se g ra t t en t , se ne t to ien t 
m u t u e l l e m e n t ; les deux époux sont tou jours l 'un 
près de l ' au t r e . 

« Il est difficile de voir u n con t ras te plus 
f rappant que celui qui existe e n t r e le vol léger 
e t rap ide des p e r r u c h e s de la Carol ine , et l e u r 
a l lu re ma lad ro i t e au mi l ieu des b r a n c h e s et su r 
tout à t e r r e . E n volan t , el les r appe l l en t les pi
geons . Elles se t i e n n e n t en r a n g s serrés ; elles 
s 'avancent avec la vitesse d u vent , en poussan t des 
cris r e ten t i s san t s . D 'o rd ina i re , e l l e s vont en l igne 
d ro i t e ; m a i s , parfois , elles décr ivent une l igne 
o n d u l é e , et c h a n g e n t b r u s q u e m e n t de d i rec t ion . 

« El les r e c h e r c h e n t s u r t o u t les g rands syco
m o r e s et les p la tanes , don t les t roncs c r eux leur 
offrent un asile. À t ren te ou q u a r a n t e , et p lus 
encore lorsqu ' i l fait froid, elles se four ren t dans 
un m ê m e t r o u . El les s'y s u s p e n d e n t aux paro i s , 
c o m m e les pics , s'y c r a m p o n n a n t avec l eu r bec 
et leurs ongles . El les para issent d o r m i r b e a u 
coup : du m o i n s , ren t ren t -e l les souvent le j o u r 
dans leur n id , p o u r y faire une pet i te sieste. 

« El les a imen t b e a u c o u p le sel. On les t rouve 
tou jours en t rès-grand n o m b r e au voisinage des 
salines ; elles y couvren t le sol et les a r b r e s , à 
u n po in t q u e , parfois , l'on n ' aperço i t a b s o l u m e n t 
que le ver t b r i l l an t de l eu r p l u m a g e . 

C a p t i v i t é . — « Cur ieux de savoir si ces p e r 
r u c h e s s 'apprivoisent fac i lement , con t i nue W i l 
son , j e résolus d 'en élever u n e qui avait été légè
r e m e n t blessée à l 'aile. J e fis cons t ru i r e u n e 
sorte de volière à la p r o u e de m o n canot , et j e 
lui donna i de la b a r d a n e . Les p remie r s j o u r s , 
elle ne fit q u e m a n g e r , d o r m i r et ronger les 
b a r r e a u x de sa cage. 

« Lo r sque j e qu i t t a i la r ivière et p a r c o u r u s le 

pays , j e la por ta i avec mo i , dans u n foulard de 
soie, ma lg ré tous les d é s a g r é m e n t s q u e ce la 
pouvai t m e causer . Les chemins é ta ient alors 
ho r r i b l emen t m a u v a i s ; il fallait passer à la nage 
des r ivières et des t o r r e n t s , t raverser des mara i s , 
su r u n e é t e n d u e de p lus ieurs mil les . Souven t , 
l 'oiseau s ' échappa i t de m a poche , et j ' é ta i s 
obl igé de m e t t r e p ied à t e r re , pour le r e t rouve r 
au mi l i eu des he rbes ou des roseaux . Plus ieurs 
fois, j e fus p rê t à l ' a b a n d o n n e r , mais j e persistai 
dans m o n desse in . Q u a n d , la nu i t , nous cam
pions dans la forêt, je le me t t a i s su r mes ba
gages , p rès de m o i ; le l e n d e m a i n m a t i n , j e l 'em
portais de nouveau . J e fis ainsi p lus de mil le 
l ieues . Lo r sque j ' a r r iva i dans les te r r i to i res de 
chasse des Ind iens , j ' é ta i s r égu l i è r emen t e n 
tou ré de P e a u x - R o u g e s , h o m m e s , femmes et 
enfants , qu i r ega rda ien t en r i an t m o n singulier 
c o m p a g n o n de voyage. Les Chickasaws le n o m 
m a i e n t dans leur l a n g u e kelinhj, ma is ils c h a n 
gè ren t d ' appe l la t ion , lorsqu ' i l s m ' e n t e n d i r e n t 
l 'appeler Polly. Cette p e r r u c h e devint p lus t a rd 
u n moyen d ' un ion en t r e ces peup lades et mo i . 

« Lo r sque j e fus arr ivé chez m o n ami Dun-
bar , je me p r o c u r a i u n e cage , o u j e logeai m a 
p e r r u c h e , et j e la suspend is d e v a n t la ma i son . 
Bientôt , elle se m i t à appeler ses semblab les , et, 
c h a q u e j o u r , la ma i son étai t e n t o u r é e de b a n d e s 
n o m b r e u s e s de ces o iseaux, qui s ' en t re tena ien t 
avec Polly. J ' e n pr is u n e , qui était aussi l é g è r e 
m e n t blessée à l 'aile, e t la mis dans la cage , au 
g rand c o n t e n t e m e n t de m a p e r r u c h e . Elle s ' ap
p r o c h a de sa nouvel le c o m p a g n e , p a r u t c o m 
pa t i r à son m a l h e u r , la caressa de son b e c . Mais 
m a nouvel le c a p t u r e ne t a r d a pas à m o u r i r , e t 
Polly fut p lus ieurs j ou r s agi tée et inconsolable . 
J e mis u n mi ro i r près de l ' endro i t où elle se 
tenai t d ' o rd ina i r e , elle vit son i m a g e , et son an
c ienne gaieté p a r u t reven i r : elle était hors d'elle-
m ê m e de joie e t de plaisir . C'était u n spectacle 
t o u c h a n t que de la voir , le soir, appuyer sa t ê t e 
con t re le mi ro i r , et e x p r i m e r son c o n t e n t e m e n t 
pa r ses cr is . 

«. B ien tô t , elle c o n n u t son n o m : et se m i t a 
r é p o n d r e quand on l 'appelai t . Elle g r impa i t s u r 
m o i , se plaçai t su r m o n épau le , p rena i t son 
m a n g e r dans m a b o u c h e . J ' au ra i s complé té cer
t a i nemen t son éduca t ion , sans u n tr is te acc ident . 
Un m a t i n , p e n d a n t que j e dormais encore , la 
p a u v r e Pol ly s 'envola du bo rd , et se noya dans le 
golfe du Mexique . » 

Les captives q u e le p r ince de YVied essaya 
d 'élever, p r i r en t de sui te de la n o u r r i t u r e et 
s 'appr ivoisèrent r a p i d e m e n t . Au c o m m e n c e -
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L ' É M C O f i N A T H E L E P T H O R . Y N Q U E . 5 5 

C c r b c i i , C r e t e F i l * , i m p . 

Fig. 31. Le Paléornis í collier (p. 56). l ' a m , l í ü i l l i c r e t í f j t a . e d i t . 

ment, elles m o r d a i e n t q u i c o n q u e les touchai t , 

mais b ientô t elles s ' hab i tuè ren t à la société des 

hommes . Une d'elles pé r i t t r i s t emen t . El le avait 

été prise en h iver , et mi se dans u n e c h a m b r e . 

La chaleur de la c h e m i n é e , qu 'e l le r eche rcha i t , 

causa sa pe r te , en d é t e r m i n a n t une inf lammat ion 

du cerveau, à laquel le el le succomba . 

. L E S É N I C O G N A T H E S — 

EN1COGNATÜUS. 

Die Nasensittiche. 

C a r a c t è r e s . — C e g e n r e , caractér isé pa r u n bec 
Irès-al longé, r e l a t ivement grê le , à mand ibu l e 
supér ieure à p e ine r e c o u r b é e , t r è s -a igue à. la 
pointe, et du doub le de la l ongueur de la m a n d i 
bule in fé r ieure , don t les bords sont crénelés , n e 
renferme q u ' u n e espèce . 

B ï l F . I I l I . 

L'EMCOGNATIIE LEI'TORHYNQUE. — EIS1CO-

GHJTIIUS LEPTORYNCIIÜS. 

Der Cltoroy. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , q u e les Chi l iens 
n o m m e n t choroy, r ep ré sen t e le nes tor , dans la 
famille des m a c r o c e r c i d é s : r e m a r q u a b l e pa r la 
forme de son bec , elle n ' a r ien de b r i l l an t d a n s 
son p l u m a g e , dont la te in te généra le est le ver t 
f o n c é ; les ailes son t b l e u â t r e s , avec u n e t a c h e 
no i re au bou t des pennes ; les rec t r ices sont b r u 
nâ t res , avec la po in te rouge de sang ; la t ê te es t 
ver te , le front m a r q u é d ' une b a n d e rouge ; u n 
t ra i t rouge va du bec à l 'œil; la pa r t i e supé r i eu re 
de la t ê te est p a r c o u r u e par des bandes foncées, 
m a l l imitées ; le vent re est ver t , avec u n e t a che 
rouge en t re les cuisses , p lus p r o n o n c é e chez le 
mâ le q u e chez la femelle. La l o n g u e u r to ta le est 
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d 'environ3G cent . , l a q u e u e f igurant p o u r p resque 

la moi t i é de cet te l o n g u e u r . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'espèce 

p a r a i t p rop re aux îles de Chiluë, su r la cûte du 
Chil i . 

M o ' u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'en icogna the 

l e p t o r h y n q u e ou choroy r e s semble au l icmétis 
nas ique et il en a les h a b i t u d e s . C'est ce qui res
sor t de la re la t ion suivante que n o u s devons à 
Boèck . « Cet oiseau, dit-il, est t r è s - c o m m u n : on 
en r e n c o n t r e souvent des b a n d e s de plus ieurs 
cen ta ines , qui poussen t des cris a s sourd i s san t s . 
C'est le pil lard le plus r edou tab le des c h a m p s de 
blé e t de maïs , des p o m m i e r s , d o n t il coupe les 
frui ts , p o u r m a n g e r les pép ins . C'est u n oiseau 
p lu tô t t e r res t re qu ' a rbor ico le , et souvent il 
couvre de g randes é tendues des p a m p a s . Il a r r ive 
d a n s l aVald iv ia au c o m m e n c e m e n t d ' oc tob re , et 
y reste j u s q u ' e n avril ; c h a q u e j o u r , il en vient 

des b a n d e s du n o r d , qu i r e p r e n n e n t , le soir, dans 
la m ê m e d i r e c t i o n . J e n e sais où ils se r a s semblen t 
p o u r passer la n u i t . Les bandes suivent u n e d i -
r e c t i o n d é t e r m î n é e , e t c h a q u e t roupe va pour ainsi 
d i re s u r les t r aces de celle qui l'a devancée . E n 
avril 1853, u n e de ces rou tes passai t i m m é d i a t e 
m e n t au -des sus de la ma i son de L a n d b e c k , et 
l 'on p u t , de la po r t e , t u e r p lus ieurs de ces pil
lards . L e u r cha i r est d u r e et cor i ace . 

« Us devaient n i c h e r dans le vois inage , car 
souvent on nous a p p o r t a des pe t i t s . On p e u t les 
élever sans pe ine . » 

C'est là t o u t ce q u e n o u s savons de la vie de 
cet oiseau. J 'a i c ru c e p e n d a n t devoir le m e n 
t i onne r , car il nous m o n t r e c o m m e n t un type 
se r épè te dans p lus ieurs familles différentes. 
S'il n 'avait pas la q u e u e des p e r r u c h e s , on m e t 
t ra i t l ' en i cogna the l e p t o r h y n q u e à côLé du nes tor 
e t du l icmét is nas ique . 

L E S P A L Ë O R N 1 T H I D É S — PALMORN1THES. 

Die Sittiche. 

C a r a c t è r e s . — Dans l ' anc ien m o n d e , les pe r 
r o q u e t s à longue q u e u e sont r ep résen tés par des 
espèces t r è s -nombreuses , offrant pa r conséquen t 
e n t r e elles de grandes différences, mais se r ap 
por t an t tou tes à u n type c o m m u n . El les cons t i 
t u e n t u n e famille carac tér i sée par u n corps élan
cé , u n e queue p o i n t u e , de la l ongueu r du corps , 
u n p l u m a g e abondan t e t de couleurs t rès-vives. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces p e r r o 

que t s hab i t en t l 'Afrique cen t r a l e et mér id iona le , 
u n e g rande par t ie de l ' Inde e t l 'Aus t ra l ie . Dans 
les local i tés qu i l eu r sont favorables, on les r en 
con t re en t rès-grand n o m b r e . 

Les espèces aus t r a l i ennes se reconna i s sen t à 
l eu r q u e u e large , et on en a fait u n groupe à 
p a r t . Bien q u e cer ta ins na tu ra l i s t e s n e t rouven t 
pas ce t te différence suffisante p o u r just if ier une 
pare i l le division, on n e peu t n ier c e p e n d a n t q u e 
l 'Austra l ie n 'a i t m a r q u é ces p e r r o q u e t s de son 
cache t , c o m m e elle l 'a fait p o u r les caca toès ; 
o n est donc en droi t de séparer les p e r r o q u e t s 
à la rge q u e u e des au t res , et de diviser ceux-ci , à 
leur tour , en deux t r i b u s , l 'une de ces t r i b u s r e n 
f e r m a n t les s t r i gops . 

L E S P A L É O R N I S — PALJEORNIS. 

Die Edelsltliche. 

C a r a c t è r e s . — Les pa léorn i s , que l 'on a que l 

quefois n o m m é s perruches à queue en flèche, se 
d i s t inguen t pa r u n bec g é n é r a l e m e n t b o m b é , 
rohus te , et su r tou t , (ce qu i l eu r a valu leur nom 
génér ique) , p a r les deux rec t r i ces méd ianes , 
qui sont b ien p lus longues que les la téra les et 
taillées en lan iè res é t ro i tes . 

L E PALÉORNIS A COLLIER -— PALA50RNIS 

TORQUATUS. 

Der Haisbandsittich, The ringed Parrakeet. 

De tous les pa léorn i s , le p lus cé lèbre est celui 
qui por te le n o m d 'Alexandre le Grand (palœornis 
Alexandri), en l ' h o n n e u r du c o n q u é r a n t qu i l ' in
t roduisi t en E u r o p e . 

Dans la m ê m e pa t r i e h a b i l e une a u t r e espèce 
t rès -vois ine , mais p lus pet i te , que la p l u p a r t des 
natura l i s tes n e d i s t i nguen t pas du pa léorn is noble 
d 'Afr ique (palœornis cubicularis) : c 'est celle dont 
n o u s a l lons faire l 'h is to i re . 

C a r a c t è r e s . — Le paléornis à collier est un 

t r è s -beau p e r r o q u e t , et un des p lus g r a n d s de la 
famille qu i n o u s o c c u p e . Le mâle a de 38 à 
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44 cent , de longueur to ta le , sur lesquels plus 

de27 cent , appa r t i ennen t à l a q u e u e . La longueu r 

d e l'aile pliée n 'es t que de 16 cent . Son p l u m a g e 

«st vert br i l lant , s u r t o u t au -dessus de la tê te ; le 

ventre est p lus pâle , les ailes plus foncées. Les 

côtés du cou et les j oues sont d 'un bleu de ciel 

t e n d r e ; u n e r a i e no i re à la gorge et u n e b a n d e 

d 'un rose supe rbe s épa ren t ce b leu d u ver t du 

c o u . Les ex t rémi tés des p e n n e s cauda les sont 

bleu de ciel ; la face in fé r ieure des ailes et de la 

queue est ver t j a u n â t r e . Le b e c est r o u g e vif, 

plus foncé à la po in te de la m a n d i b u l e s u p é 

r i e u r e ; les pat tes sont g r i s e s ; l 'iris est b lanc 

j a u n â t r e . 

Les j e u n e s , avant la m u e , sont d 'un ver t p lus 

t e r n e e t plus clair q u e ceux qui ont déjà m u é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pa léorn is 

ù collier est r é p a n d u dans t o u t e l 'Afrique c e n - \ 

traie , depuis la côte occ iden ta le j u s q u ' a u ver

s a n t o r ien ta l des m o n t a g n e s de l 'Abyssinie. Il ne 

se t rouve pas exc lus ivement dans ces i m m e n s e s 

forêts v ierges , qui couvren t tou tes les p la ines d u 

•centre de l 'Afrique ; on le r e n c o n t r e souven t aussi 

d a n s des forêts p lus pe t i tes , là o ù croissent q u e l 

q u e s a rb res ver ts , b ien touffus, dans la c ime des

q u e l s il peu t , en tou te saison, t rouver u n a b r i . 

Dans l 'Afrique occidenta le , il arr ive j u s q u ' à la 

•côte. J e l 'ai vu dans le n o r d - o u e s t de l 'Afrique 

au sud du 13° de la t i tude nord , mais j e n e l 'ai 

pas r e n c o n t r é en Abyssinie . Chose s ingul ière , j e 

ne l'ai vu q u e là où il y avait des s inges : j e Unis 

donc par ê t re ce r ta in q u e pa r tou t où j e t rouva i s 

des s inges, il devai t y avoir des p e r r o q u e t s , et r é 

c i p r o q u e m e n t . De g r a n d e s forêts , a r rosées abon

d a m m e n t par des cour s d ' eau , p r é s e n t e n t , en ef

fet, à ces deux a n i m a u x , tou tes les condi t ions 

favorables d ' ex i s tence . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le voyageur 

a de la pe ine à apercevoi r le pa léorn is à col l ier . 
On l 'entend plus q u ' o n ne le voi t ; ses cris s t r i 
den t s d o m i n e n t les mil le b ru i t s de la forêt, et 
cela d 'au tan t m i e u x que ces oiseaux vivent t o u . 
j o u r s en nombreuses socié tés . 

Une de ces bandes s 'établi t dans u n bosque t 
d e t amar in ie r s ou d 'au t res a rbres b ien touffus, et 
elle pa r t de là c h a q u e j o u r p o u r p a r c o u r i r son 
•domaine. Le m a t i n , les oiseaux sont e n c o r e as
sez tranquil les ; ma i s , dès que le soleil est levé, 
ils s'en vont , c r ian t et pia i l lant , en quê te de n o u r 
r i tu re , et l 'on voit les bandes t raverser la forêt. 
Les forêts d 'Afrique sont pauvres en a rb res frui
t i e r s ; mais les plantes qui poussen t à l ' ombre 
des grands a rb re s po r t en t en a b o n d a n c e des 
graines qui t o m b e n t et que vont r amasse r les p a 

léornis . Ce n 'es t que lorsque les peti ts fruits r o n d s 
du ju jub ie r ou les gousses du t amar in i e r on t 
a t l e in t l eu r m a t u r i t é , q u e ces oiseaux ne vont 
plus à t e r r e . Il est p robab le qu ' i l s o n t aussi u n e 
n o u r r i t u r e an ima le ; du m o i n s , j ' e n ai souven t vu 
occupés à dé t ru i r e des n ids de fourmis ou de 
te rmi te s , et j ' a i observé des paléornis captifs, qu i 
é ta ient très-friands de v i ande . On les s u r p r e n d 
r a r e m e n t d a n s les c h a m p s qui cô to ien t les fo rê t s : 
bien que l 'on élèvcfaci lement les paléornis captifs 
avec les céréales qui croissent dans la c o n t r é e , 
ils s emblen t préférer les fruits de la forêt. 

Vers mid i , ils vont s ' abreuver , pu i s m o n t e n t 
sur u n a r b r e , p o u r s'y reposer p e n d a n t que lques 
heu re s . C'est le m o m e n t de bavarder e t de c r i e r ; 
l 'on est ainsi averti de la présence d ' une b a n d e , 
mais il est difficile de l ' apercevoir , c a c h é e qu ' e l l e 
est au mil ieu d u feuil lage, dont la te in te s ' ha r 
mon i se avec celle du p l u m a g e de ces oiseaux. 

Dès qu ' i ls r e m a r q u e n t q u e l q u e chose de s u s 
pec t , ils se ta isent , ou s 'en vont s i l enc i eusemen t 
et p r u d e m m e n t , s'ils c r a i g n e n t d ' ê t r e poursu iv i s . 
Des centa ines de voix, p a r t a n t d u h a u t d 'un a r 
bre , au pied duque l on s 'a r rê te , se faisaient en
t e n d r e ; i n s t a n t a n é m e n t , t o u t devient t r anqu i l l e 
et s i lencieux, et bientôt il n 'y res te plus u n seu l 
pa léorn i s : tous sont par t i s l 'un après l ' au t r e , se 
sont réfugiés sur un au t r e a r b r e , où éc l a t en t 
alors leurs cris d e t r i o m p h e . 

Après le repos , les pa léorn is vont une seconde 
fois faire u n repas et s ' abreuver ; le soir , ils 
se r assemblen t sur l eu rs a rb re s favoris, s'y é ta 
bl issent le plus s û r e m e n t et le p lu s c o m m o d é 
m e n t et c r i en t plus encore q u e dans la j o u r n é e . 
Au p r i n t e m p s , alors que la forêt vierge est pa r ée 
de tou te sa sp lendeur m a g i q u e , les pa léorn i s se 
réfugient dans les t roncs d ' a rb res c r eux ; pen
dant la sécheresse , ils sont obligés de d o r m i r su r 
les b r anches des a rb re s verts, ca r les t rous de 
ceux-c i sont insuffisants p o u r les recevoir tous , 
et les arbres dépoui l lés de leurs feuilles n e l e u r 
ofl 'rentpas un abr i assez s û r ; de là p r o v i e n n e n t 
des cris , des disputes plus an imées qu ' à t o u t e 
au t r e é p o q u e . 

Les pa léornis volent r a p i d e m e n t , m a i s , p a r 
c o n t r e , l eur m a r c h e à ter re est len te e t l o u r d e , 
et ils ne g r i m p e n t sur les a rb res qu ' avec diffi
cu l té . Leur vol rapide ne doit pas s 'exécuter 
sans beaucoup de fatigue p o u r l ' o i s s a u , car 
il exige de n o m b r e u x coups d 'ai les . Il devient u n 
léger ba l ancemen t , lorsque l 'oiseau va s ' aba t t re . 
J a m a i s le paléornis à collier n e s'élève en l 'air 
p o u r p r e n d r e ses ébats c o m m e font b ien d ' au t re s 
oiseaux : il ne vole que p o u r se r end re d 'un e n -
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dro i t à u n a u t r e , et s ' a r rê te dès qu ' i l est a r r ivé . 
Sa m a r c h e (c 'est à pe ine si on ose lu i d o n n e r 
ce nom) consiste en u n e espèce de t i tuba t ion 
m a l a d r o i t e . Il t r a îne p é n i b l e m e n t son c o r p s , en 
re levan t sa l o n g u e q u e u e , p o u r l ' e m p ê c h e r de 
t r a îne r su r le sol. Des pa léorn i s , à te r re , font u n 
effet du plus h a u t c o m i q u e . 

La saison des pluies , c 'es t -à-di re le p r i n t e m p s 
afr icain, est l ' époque des a m o u r s des pa léorn i s . 
Dès les p r e m i è r e s p lu ies , les g igantesques a d a n -
sonias se sont couver t s de feuilles et de fleurs, 
et les t r o u s de leurs b r a n c h e s offrent b e a u c o u p 
d 'abr is qu i son t vi te occupés . C'est là q u e v i 
ven t les paléornis", en sociétés n o m b r e u s e s , après 
q u e l q u e s d i spu tes p o u r la possession du mei l 
leur n id . Vers la fin des p lu ies , on voit les pa
ren t s avec leurs pet i ts , et tou tes les familles se 
réunissen t de nouveau en b a n d e s t r è s - n o m 
breuses . . 1 

C h a s s e . — Dans les par t ies d e l 'Afr ique q u e 
j ' a i p a r c o u r u e s , le co l lec t ionneur eu ropéen es t 
le seul qui chasse le pa léorn i s à collier avec les 
a r m e s à feu. Les ind igènes n e p r e n n e n t pas la 
pe ine de les chasser ; c 'est au p lus s'ils en 
c a p t u r e n t de vivants , q u a n d ils savent pouvoi r 
les vend re . Bien q u e t r è s - c o m m u n s , ces oiseaux 
ne sont pas faciles à t i rer ; l eur ru se dé joue le 
chasseur le p lus adro i t . J 'a i su m e t t r e à profi t 
l eur méfiance, p o u r les t u e r plus f ac i l ement . 
Quand j ' ava is r e c o n n u u n e c o m p a g n i e de p a 
léornis, j e m e postais sous l ' a rb re touffu le p lus 

"voisin, en envoyan t un de mes c o m p a g n o n s m e 
n a c e r l ' a rbre où étai t la b a n d e . Les pe r roque t s 
s 'envolaient, vena ien t vers mo i , et j e les t i rais 
p r e s q u e à coup sû r . 

Dans l 'Afrique cen t ra le , on n ' a p a s d e p r o c é d é 
par t i cu l ie r p o u r p r e n d r e ces o i seaux ; néanmoins , 
l 'on s ' empare des j e u n e s , et l 'on s u r p r e n d q u e l 
quefois , la nu i t , u n vieux e n d o r m i dans son n id . 
On n ' emplo i e pas de filets, b ien q u e l 'usage de 
ces eng ins soit c o n n u des i n d i g è n e s . 

A u Sénéga l , on leur fait u n e chasse p lus r é 
glée , et c'est de là que v iennen t p re sque tous 
ceux q u e l 'on voit en E u r o p e . Ils doivent y ê t re 
très-faciles à p r e n d r e et t r è s - c o m m u n s , car ceux 
que l 'on appor t e en E u r o p e n 'y sont pas d ' un 
pr ix b ien élevé. 

C a p t i v i t é . — J ' a i eu assez souvent des pa léornis 
captifs, et j e n ' a i pas eu à m ' e n louer . Une fois, 
j ' e n possédai d ix -hu i t . J e l eu r donnais t ou t e la 
l iber té possible ; j e l eu r avais a b a n d o n n é u n e 
grande c h a m b r e ; je les nourr i ssa is b i en et espé
rais g a r d e r tou te la bande . Mon a t ten te fut d é 
ç u e ; ces oiseaux fondirent les uns sur les au t res , 

et les p lus forts t u è r e n t les p lus faibles. Ils leur 

ouvra i en t le crâne e t mangea i en t la cervelle, 

c o m m e le font les mésanges cha rbonn iè re s . P a r 

con t r e , j ' a i vu souvent ,chez des o ise leurs , des dou

zaines de pa léorn i s , r éun i s dans u n e m ê m e cage, 

et y vivant en parfai te h a r m o n i e . 

Des a m a t e u r s m ' o n t assuré qu ' en s 'occupant 

d 'eux, on les apprivoise r a p i d e m e n t ; qu ' i l s s 'at

t achen t à leur m a î t r e , ma i s a p p r e n n e n t peu à 

par le r . La beau té de l eu r p l u m a g e est sans con

t redi t l eu r plus g rand m é r i t e . 

LE FALÉOBJfIS DE POXDICHÉRY — PALEOMSIS 

PONDICERYANUS. 

Der Bettet. 

C a r a c t è r e s . —• Ce paléornis , que les Malais 
n o m m e n t bettet, a des couleurs plus var iées , ma i s 
n 'es t paé plus beau q u e le paléornis à coll ier, ou 
q u e celui d 'Alexandre : il a environ la tai l le d e 
l 'espèce p r é c é d e n t e , dont il diffère pa r son p l u 
m a g e . Le ver t d o m i n e enco re , ma i s le rose , au 
l ieu de former u n coll ier , s 'é tend sur t o u t e la 
poi t r ine et, chez le m â l e , j u s q u e su r la t ê t e . La 
n u q u e est v e r t - d e - g r i s ; le dos v e r t d e po i r eau ; les 
côtés des ailes sont d 'un vert j a u n e , les p l u m e s 
é t an t p lus ou m o i n s l a rgemen t bordées de j a u n e ; 
la q u e u e et les ailes sont d ' un ver t b l euâ t r e en 
dessus , d ' un ver t j a u n e en dessous . Le ventre es t 
ver t , mais p lus pâle q u e le dos . La tê te et la po i 
t r i n e t r a n c h e n t n e t t e m e n t su r les aut res par t i es , 
et il est difficile de bien décr i re leurs cou leurs . Les 
p lumes de la tê te sont d ' un rose b leuâ t re ou grisâ
t r e ; u n e mince b a n d e frontale, d 'un no i r ma t , s 'é
t end j u s q u ' a u x y e u x ; les côtés du cou sont no i r s 
auss i . La poi t r ine e s t rose ou rouge-br ique clair , et 
c o m m e p ique tée de gr i s , c a r tou tes les p l u m e s 
se t e r m i n e n t p a r u n e pe t i te po in te g r i se . Le bec 
est no i r , les pat tes sont d 'un j a u n e ve rdâ t r e , l ' iris 
est gris j a u n â t r e . 

Les sexes se d i s t i nguen t p a r la cou leu r de la 
t ê t e , p lus rouge chez l 'un, p lus ver te chez l 'au
t re ; ma i s cet te différence est si peu t r a n c h é e que 

j ' a i en ce m o m e n t une paire de ces oiseaux sous 
les y e u x , sans pouvoi r dire quel est le m â l e , 
quel le est la femelle . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Benga le 

est la p a t r i e de cet te espèce . 
M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Le paléornis 

de Pond iché ry se voit souvent en E u r o p e ; nous 
pouvons en conc lure qu ' i l n 'est point ra re dans sa 
pa t r i e . C'est ce que confirme Burmei s t e r , auque l 
nous devons u n e descr ipt ion exacte du genre rie 
vie de cet oiseau. ; 
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F i g . 3 2 , Le Platycerque omnicoloro (p.GO |. 

« Ce p e r r o q u e t , dit-il , se t rouve dans tou te 
l'île de JLava ; il n 'y est c e p e n d a n t pas éga lement 
d is t r ibué : t r è s - c o m m u n dans cer ta ines local i tés , 
il est au con t r a i r e t r è s - r a r e dans d ' a u t r e s . Il p ré 
fère les par t ies c h a u d e s et basses, et la rég ion infé
r ieure des m o n t a g n e s , j u s q u ' à u n e a l t i t ude d e 
4,000 pieds . Il n e se t rouve pas plus h a u t . Au 
voisinage de m a d e m e u r e , j ' e n vois tou jours 
un g rand n o m b r e dans les p lan ta t ions de café. 
Sa voix pe rçan t e le t r a h i t , et on n e res te pas long
temps sans l ' apercevoi r ; il sait p o u r t a n t se ca 
cher à mervei l le dans les c imes touffues des a r 
bres , et on l ' en tend encore p lus souvent q u ' o n n e 
le voit. 

« Le j o u r , les be t te t s pa r cou ren t les j a r d i n s 
et les bois, d e u x à deux ou en pet i tes soc ié tés . 
Le soir, t ous ceux qui hab i t en t la m ô m e rég ion 
se réun issen t sur un g rand a rb re o u dans un fourré 
de b a m b o u s , p o u r y passer la n u i t en c o m m u n . 
Si on vient là vers le soir, on est t émo in d 'un cu
rieux spectacle . 

« A mesure q u e le soleil baisse , ces oiseaux a c 
couren t de t ous les points de l 'hor izon. Dès q u e 
les p remie r s sont arr ivés , ils font en t end re des 
cris de joie , c o m m e n c e n t u n v a c a r m e a u q u e l 
p r ennen t pa r t les nouveaux a r r ivan ts , e t cela n e 
cesse q u e lorsque les dern ières lueurs du j o u r 
sont é teintes . Alors , au vacarme succède b r u s q u e 

m e n t un si lence généra l , qui n 'es t t roub lé , q u e de 

t e m p s à a u t r e , lo r sque l ' un de ces oiseaux, t r ou 

vant sa p lace peu c o m m o d e , en c h e r c h e u n e 

me i l l eu re ou veu t déposséder u n de ses c a m a r a 

des de la s ienne . C'est a lors u n m é c o n t e n t e m e n t 

universe l , et le p e r t u r b a t e u r est pun i de que lques 

bons coups de b e c . Il en est ainsi j u s q u ' à ce q u e 

la nu i t soit close. Aux p r e m i è r e s lueur s de l 'au

r o r e , la b a n d e se divise, p o u r revenir le soir pa s 

ser la nu i t à la m ô m e p lace . 

« P e n d a n t le t e m p s des a m o u r s , ces p e r r o 

que ts vivent pa r couples , et n e se r é u n i s s e n t 

p lus le soir. Us n i c h e n t d a n s les c r eux des a r 

bres , e t l eur bec leur est t r è s -u t i l e p o u r ag rand i r 

l eu r d e m e u r e . J u s q u ' à p ré sen t , j e n ' a i t rouvé 

q u ' u n seul nid : il étai t dans u n e b r a n c h e creuse 

d 'un a r b r e de P o u d a , à 40 ou 50 pieds du sol, et 

ne renfermai t q u ' u n seu l œuf, t rès-blanc, le p re 

m i e r de la p o n t e , car j e pus r e c o n n a î t r e d 'après 

l 'ovaire de la femelle que je pris , qu 'e l le en au 

ra i t p o n d u un p lus g rand n o m b r e . » 

C a p t i v i t é . — Les pa léorn is captifs, q u e j ' a i eu 

occasion d 'observer , avaient les m ê m e s h a b i 

tudes q u e leurs congénères . Us é ta ient t rès-doux, 

t rès -obéissants , t rès-pr ivés . Des oiseleurs d ignes 

de foi m ' o n t assuré que le be t t e t app rena i t rap i 

d e m e n t à pa r l e r , e t à b ien par ler . 
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L E S P O L Y T É L I S — POLYTELES. 

Die Prachlsittiche. 

C a r a c t è r e s . — De tous, les p e r r o q u e t s aus
t ra l i ens , les polytél is se r a p p r o c h e n t le p lus des 
pa léorn is . Ce sont de g rands p e r r o q u e t s , à formes 
é lancées , à bec sol ide, e t don t la m a n d i b u l e su
p é r i e u r e dépasse de b e a u c o u p la m a n d i b u l e in
fér ieure . 

L 'on en conna î t d e u x espèces . 

LE POLYTÉLIS A GORGE ÉCARLATE — POLYTELIS 
BARRABANBI. 

Der scharlachbrâstige Prachtsittich. 

C a r a c t è r e s . — Le polytélis à gorge écar la te a 
la n o q u e , le dos e t le vent re ver t d ' h e r b e ; la 
par t i e an té r i eu re de la tè te , les j oues et la gorge 
j a u n e s ; les ailes et la q u e u e d 'un b l eu foncé, 
s emées de ver t ; le cou e n t o u r é d ' une b a n d e 
éca r l a t e . La pupi l le est o r a n g e ; le bec r o u g e vif; 
les pa t tes son t d ' un gris c e n d r é . L 'o iseau a de 
l o n g u e u r to ta le 40 à 45 cent . 

' L a femelle a des cou leurs moins b r i l l an tes , la 
face plus s o m b r e et gris b l euâ t re ; la gorge d 'un 
rose sale et les re ins écar la tes . 

Les j eunes on t u n p lumage mo ins n e t t e m e n t 
dess iné que les vieux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

h a b i t e la Nouvelle-Galles d u S u d ; il est sur tou t 
c o m m u n dans l ' in té r ieur des t e r res . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On né con

n a î t pas ses m œ u r s . 

LE POLYTÉLIS A QUEUE NOIRE. 

Der schwarzschivànzige Prachtsittich. 

Le polytélis à queue noire vit en grandes bandes 
su r les bords de la M u r r a y ; il hab i t e les bu i ssons 
épais et les a rhres à g o m m e , et se n o u r r i t des 
gra ines , des b o u r g e o n s , des fleurs de diverses 
p lan tes , et du suc qui découle des a rb res à g o m m e . 
Son vol est t r è s - r ap ide , sa voix c r i a r d e , e t pro
du i san t un terr ib le vaca rme , lo rsque p lus ieurs de 
c e s o iseaux sont r éun i s sur un m ê m e a r b r e . 

L E S PLATYCERQUES—PLATYCERCUS. 

Die Graspapageien. 

C a r a c t è r e s . — Il sufût, p o u r ca r ac t é r i s e r les 
p l a t y c e r q u e s ou perroquets des prairies, c o m m e 
on les a aussi n o m m é s , de d i re que ce sont des 
pe r roque t s à p lumage sp lend ide , à bec pe t i t , à 
pat tes élevées, à q u e u e é ta lée , plus large à, son 
ex t r émi t é qu 'à sa base . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Tou te s les 

espèces de ce genre sont p rop res à la Nouvelle-
Hol l ande , o ù ils vivent en g r a n d e s b a n d e s . , 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils Ont beau-

Coup des m œ u r s des psi t tacules e t des lo r i s ; ils 
c o u r e n t sur le sol p lus qu' i ls ne g r i m p e n t ; ils 
couvren t les rou t e s c o m m e nos mo ineaux , les 
c h a m p s c o m m e nos p insons , les p â t u r a g e s dans 
les forêts c o m m e nos b r u a n t s . Ce n 'es t que 
pour se reposer qu ' i l s se p e r c h e n t sur J e s a rb res . 

Ils sont p lus voyageurs q u e les au t res per ro
que t s ; ils appara i s sen t s u b i t e m e n t , en g rand 
n o m b r e , dans cer ta ines local i tés , et les qu i t t en t 
de m ê m e dès qu ' i ls n 'y t rouven t plus assez à 
m a n g e r . Ils se nour r i s sen t p r e s q u e exclusive
m e n t de grains , et causent de g r a n d s dégâ ts dans 
les c u l t u r e s . 

Les p la tyce rques diffèrent de tous les aut res 
pe r roque t s sous le r a p p o r t de leur r e p r o d u c t i o n ; 
la femelle pond de six à dix œufs, e t élève ainsi 
une n o m b r e u s e famille. 

C a p t i r i t é . — E n géné ra l , les p la tycerques 

s u p p o r t e n t bien la capt ivi té , mais ne dev iennen t 
pas aussi famil iers que les aut res p e r r o q u e t s . Ils 
sont mo ins bien doués sous le r a p p o r t de l ' intelli
gence , et n ' a p p r e n n e n t pas à d i s t inguer ceux qui 
l e u r v e u l e n t d u b i e n d e c e u x q u ' i l s on t à c r a ind re . 

LE PLATYCERQUE OMNICOLORE — PLATYCERCVS 
EXIMIOS. 

Die Rosella, The Rose-hill Parrakeet. 

C a r a c t è r e s . — Le p la tyce rque omnico lo re ou 

m i g n o n (Jîg. 32), le rose-hill parrot des colons 
de Sidney, est u n e des p lus jol ies espèces du 
genre . Il a 3 6 cent , de l o n g ; la pa r t i e supé r i eu re 
de la tê te , la n u q u e , la po i t r ine , les couver tu res 
infér ieures de l 'aile d 'un r o u g e écar la te ; les joues 
b l a n c h e s ; les p lumes d u dos bordées de j a u n e ; 
la par t ie pos té r i eu re du dos , les couver tu res 
supér ieures de l 'ai le , le ven t re , sauf u n e tache 
j a u n e au mi l ieu , d 'un vert pâ le ; le mil ieu de 
l'aile b leu foncé ; les r émiges d ' un b r u n foncé 
et h leues en d e h o r s ; les deux rect r ices méd ianes 
ver tes , passant au b leu à la po in te , toutes les a u 
tres bleues à leur base , devenan t p lus clair vers 
l ' ex t rémi té et se t e r m i n a n t pa r une po in te b lan
c h e . Le bec est cou l eu r de corne , les pat tes sont 
b r u n e s ; l 'iris est b run-no i r . 

Les j eu n es on t le p l u m a g e des pa ren t s , mais 
les couleurs en sont un p e u mo ins br i l lantes ; ils 
on t le bec j a u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p la tycer 

que omnico lo re se t rouve dans la Nouvelle-Galles 
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du Sud et dans la T a s m a n i e . Il y est un des o i 
seaux les plus c o m m u n s , ma i s s eu l emen t sur cer
tains po in t s , et se t rouve c o m m e can tonné dans, 
cer ta ines local i tés , l imi tées souvent par u n pe t i t 
cours d 'eau , qu ' i l ne f ranchi t po in t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —Ces p l a tyce r -

ques ne vivent pas en g r a n d e s bandes : i ls de 

m e u r e n t en pet i tes famil les ; r e c h e r c h e n t s u r t o u t 

les l ieux découver t s , les coll ines et les plaines 

r iches en pra i r ies , s emées çà e t là de q u e l q u e s 

a rbres élevés ou de que lques buissons . Ces a r 

bres forment en q u e l q u e sor te le cen t r e de leur 

doma ine , des pet i tes p la ines ou des clair ières où 

ils vont c h e r c h e r l eu r n o u r r i t u r e . On les t rouve 

sur tous les c h e m i n s , c o m m e nos mo ineaux ; et 

c o m m e ceux-c i , si on les effraye, ils ne s 'envo

lent q u e j u s q u ' à l ' a rb re ou la ha ie qui côtoie la 

rou t e . Tous les voyageurs s ' accordent à dire que 

leur appar i t ion fait sur l ' h o m m e du Nord u n e 

impress ion indescr ip t ib le . 

Le p la tyce rque omnico lo re a un vol ondu lé ; il 

ba t r a p i d e m e n t d e s ailes, mais il ne va pas loin, e t 

para î t se fa t iguer r a p i d e m e n t . Il n 'es t point e m b a r 

rassé sur le sol, .où il cou r t avec a u t a n t d 'agil i té 

q u ' u n p inson . 

11 siffle si a g r é a b l e m e n t , q u e l 'on pour ra i t 

p r e s q u e en faire u n oiseau c h a n t e u r . 

Des g ra ines de t o u t e espèce , celles s u r t o u t des 

g r a m i n é e s , en t r en t dans son r é g i m e ; à l 'occa

sion, il m a n g e aussi des insectes . 

Les a m o u r s on t l ieu au p r i n t e m p s , c ' e s t - à - d i r e 

du mois d'ocLobre au mois de janv ie r . La femelle 

p o n d d e sept à dix œufs a l longés ,d 'un beau b l anc , 

dans u n e b r a n c h e creuse d ' un euca lyptus ou de 

que lque au t r e a rb re élevé. 

L E S P S E P H O T E S — PSEVHOTUS. 

Die Bundsittiche. 

C a r a c t è r e s . — Les psephotes sont t rès-vois ins 

des p l a tyce rques don t ils ne se d i s t i nguen t q u e 

par des ai les p lus cour tes et une q u e u e p lus 

a l longée. 

LE PSEPHOTE MULTICOLORE — PSHPIIOTUS 
MULTICOLOR. 

Der Buntlsittich. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce m e s u r e environ 
53 cent , de longueur to ta le , et de 25 à 28 cent , 
d ' e n v e r g u r e . Son p l u m a g e est t rès -var ié . Le 
mâle a le front et les épaules j a u n e de soufre, 
les couver tu res infér ieures de la q u e u e d ' u n 

j a u n e c i t ron ; le ven t re et les cuisses d 'un rouge" 
é c a r l a t e ; la par t ie pos té r i eu re d u dos var iée d e 
bandes a l t e rna t i vemen t vert j a u n â t r e , ver t foncé 
e t b r u n - c h â t a i n - r o u x ; les r émiges e t les c o u v e r 
t u r e s infér ieures d e l'aile d ' u n b leu foncé ; les 
rect r ices méd ianes b leues , les ex te rnes d'un-
bleu ver t , avec l ' ex t rémi té d ' u n bleu c l a i r / e t 
bordées de noir . Les au t re s par t ies sont ver t 
f oncé ; le bec est b r u n ; les pa t tes sont b r u n j a u 
n â t r e . 

Xa femelle a des cou leurs p lus t e rnes ; la 
gorge et la poi t r ine d ' un j a u n e b r u n ; les b a n d e s 
des ailes à pe ine accusées . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

hab i t e l ' i n té r i eur de l 'Austra l ie ; il y est s u r t o u t 
c o m m u n aux bords des cours d ' e a u . 

C a p t i v i t é . — Nous m a n q u o n s c o m p l è t e 
m e n t de r e n s e i g n e m e n t s s u r les m œ u r s d u p s e -
phote mu l t i co lo re , en l iber té . 

E n capt iv i té , il a é té peu o b s e r v é , q u o i q u ' o n 
l'ait vu p lus ieurs fois en E u r o p e . C'est u n e des 
plus préc ieuses acquis i t ions q u e puisse faire un 
a m a t e u r . L 'o iseau est u n o r n e m e n t p o u r u n e 
volière, et la beau té de son p l u m a g e c o m m e la 
d o u c e u r de ses m œ u r s lui capt ivent l ' ami t i é de 
son m a î t r e . 

On a pu le faire se r e p r o d u i r e ; il n ' a besoin 
d ' a u c u n s soins par t i cu l ie r s , et il est p a r f a i t e m e n t 
apte à se mul t ip l i e r en cage. 

n Mon pè re , r a con t e N e u b e r t , u n des mei l l eu r s 
é leveurs d 'o iseaux, avai t u n e pa i re de psepho te s 
mul t i co lo res , qu i é ta ien t t rès-évei l lés et se p r o 
d igua ien t des caresses . L ' u n é ta i t u n peu plus 
g r a n d , et d ' un bien plus beau p l u m a g e q u e 
l 'aut re . Ce qu i , chez ce ju i -c i , é ta i t j a u n e et 
o range , é tai t chez le p r e m i e r o r a n g e et r o u g e -
feu, et ainsi des au t res cou leu r s . Auss i , c h a c u n 
les r ega rda i t c o m m e le mâ le et la femelle , et 
cet te opin ion para issa i t encore conf i rmée pa r la 
man iè re don t ils se c o m p o r t a i e n t l ' un vis-à-vis de 
l ' au t r e . Bientôt le plus pet i t , la femel le , pa r 
c o n s é q u e n t , se m o n t r a t r è s - o c c u p é e a u fond de 
la cage. El le é tai t t r i s te , ne m a n g e a i t pas , et le 
mâ le la nourr issa i t . Un m a t i n , on t rouva un bel 
œuf b l anc , su r lequel elle veillait avec soin . 
Aussi tôt m o n père mi t u n pe t i t pan i e r d a n s la 
cage, le garn i t et y plaça l'œuf. Mais la femelle 
le r emi t s u r le p l anche r de la cage, et appor ta 
a u p r è s , sans toutefois s 'en servir , le c o t o n qu i 
rempl issa i t le nid. Nous y m î m e s alors u n e pet i te 
boî te de bois , percée su r le côté , n o u s la tap issa- ' 
mes so igneusement et n o u s y r e p l a ç â m e s l 'œuf. 
Les deux oiseaux en levèren t t ou t ce qui ga rn i s 
sait la boî te , en rongè ren t les parois et enlevé-
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r e n t des copeaux don t ils firent u n lit p o u r 
l 'œuf. A pa r t i r de ce m o m e n t , la femelle n e se 
m o n t r a p lus q u e r a r e m e n t hor s d e la boî te ; le 
m â l e y en t ra i t souvent , pour lui appor t e r à m a n 
ger . Que lques j o u r s ap rè s , il y avait u n d e u x i è m e 
œuf, p lus gros que le p remie r . Le mâle res ta 
a lo r s près de sa femel le , l 'a idant à couver . Plu
s i eu r s au t r e s œufs furent e n c o r e p o n d u s : les 
u n s é t a i en t plus g rands q u e les a u t r e s . Les deux 
oiseaux m o n t r è r e n t u n e g rande a rdeu r à c o u v e r ; 
les p l u m e s du ven t re l eur t o m b è r e n t . Us ne s o r 
ta ien t q u e t r è s - r a r e m e n t p o u r m a n g e r . U n j o u r , 
on t rouva la femelle m o r t e . Le mâ le con t inua à 
couver , m a i s ne ta rda pas à avoir le. m ê m e sort 
q u e sa c o m p a g n e . On e x a m i n a les œufs , a u c u n 
n ' é t a i t fécondé. E n e m p a i l l a n t ces oiseaux, on 
r e c o n n u t la cause d e ce m é c o m p t e : nous avions 
deux femelles , qui toutes deux avaient p o n d u . » 

E n Ang le t e r r e et en Belg ique , on a élevé plu
s ieurs fois des psephotes mul t i co lo res , e t nous 
pouvons a insi espérer voir ces c h a r m a n t s oiseaux 
devenir p lus a b o n d a n t s en E u r o p e . 

L E S MÉLOPSITTES—MELOPSITTACUS. 

Oie Ziersittiche, The Grass ou Zebra Parrakeet. 

C a r a c t è r e s . — Les mélops i t tes sont c a r a c t é 
risés pa r u n bec assez gros, cour t , fo r t emen t 
r ecou rbé p r e s q u e sur un plan pe rpend icu l a i r e ; 
recouver t à la base d 'une m e m b r a n e u n p e u 
boursouf lée , à la surface de laquel le s 'ouvrent 
les n a r i n e s ; l eurs ailes sont longues et po in tue s ; 
l eu r q u e u e es t assez a l longée, inéga le , c u n é i 
forme ; leurs t a r ses sont m o y e n s , et leurs 
doigts m i n c e s , l ' externe é t an t p lus long q u e 
l ' in te rne . 

LE MÉLOI'SITTE ONDULE — lUELOrSITtJCUS · 

UNDULATUS. 

Der Wellensittich, The Warbling grass Parrakeet. 

C a r a c t è r e s . — Le mélops i t t e o n d u l é (fig. 33) 

est u n des p lus pet i t s pe r roque t s q u e l 'on con

na i s se ; il est en m ê m e t e m p s l 'un des p lus é l é 

g a n t s ; sa q u e u e le fait pa ra î t re p lus g rand qu ' i l 

n 'es t en réa l i té , car il n e m e s u r e q u e 22 à 

23 cent , de long et il n ' a q u e 28 cen t , d 'enver

g u r e . 

Son p lum age est r av i s san t : le vert y d o m i n e ; 

mais il est p a r c o u r u d 'un fin dessin, et "il t r a n c h e 

a d m i r a b l e m e n t sur les par t ies de cou leurs plus 

vives. L 'occ iput , la tê te , la n u q u e , la par t ie supé 

r i eu re d u dos, les épaules, les couver tu res s u p é 

r ieures de l'aile sont d 'un vert j a u n e pâle , cha 

q u e p l u m e é t an t b o r d é e de no i r , et t a c h e t é e d e 
m ê m e c o u l e u r à la poin te ; ce dessin est p lus fin 
au cou e t à la tê te q u ' a u dos . L e ven t re e t la poi
t r ine sont d ' un ver t un i fo rme . La pa r t i e a n t é 
r i e u r e e t supé r i eu re de la tête et la gorge s o n t 
j a u n e s ;' quatre- taches d ' u n bleu foncé o r n e n t 
les côtés de la t ê t e , celles des joues é tan t les p lus 
g r a n d e s . Les ai les sont b runes , avec les barbes 
ex ternes des r émiges d 'un gris foncé, bordées de 
jaune-ver t . Les pennes de la queue sont ver tes , 
avec des .bandes j a u n e s au mi l ieu , sauf les deux 
méd ianes , qu i sont b l eues . L ' i r is est b l anc j a u 
n â t r e , le bec c o u l e u r de c o r n e ; les pat tes son t 
d ' u n b l eu pâ le . 

L a femelle est plus pet i te q u e le m â l e ; la 
m e m b r a n e qu i r ecouvre la base d u bec est chez 
elle ver t -gr is , t and is qu 'e l le est b leu foncé chez 
le m â l e . 

Les j e u n e s , à la sortie d u nid , n ' o n t n i les 
taches b leues de la gorge , n i le dessin régu l ie r 
de la tête ; m a i s , après que lques mo i s ; l s r e v ê 
ten t le p l u m a g e de leurs pa ren t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce , 

c o m m e ses congénè re s , est p rop re à l 'Aust ra l ie . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — S h a W CSt 

le p r e m i e r qu i ait décr i t le mélops i t t e ondulé ; 
mais a u c u n na tura l i s te , avan tGou ld , n e n o u s avait 
fait conna î t r e son g e n r e de vie. Nous savons au
j o u r d ' h u i que des b a n d e s n o m b r e u s e s de ces 
oiseaux hab i t en t t ou t l ' in tér ieur de l 'Austra l ie , 
r e c h e r c h a n t les p la ines couvertes de pra i r ies , 
et se nour i s sen t des g ra ine s de g raminées . 

Tous les observa teurs qui on t vu ces oiseaux 
en l iber té , t ous les a m a t e u r s qu i les ont eus en 
cage s ' accorden t à en faire l 'é loge. L o r s q u e , au 
c o m m e n c e m e n t de décembre , Gould p a r c o u r u t 
les p la ines de l ' in té r i eur de l 'Austra l ie , il se vit 
en tou ré de mélopsi t tes ondulés , et résolût de 
res te r au m ê m e endroi t , p o u r observer à son 
aise leurs m œ u r s e t leurs hab i tudes . 

Us appara i s sa ien t pa r bandes de vingt à cent 
ind iv idus , a u voisinage d 'un pet i t é t ang , où ils se 
désal téra ient ; ils s 'envolaient à des heu res réglées 
vers la p la ine , p o u r y c h e r c h e r les gra ines don t 
ils se nour r i s sen t . 

Us venaient s u r t o u t boi re le m a t i n de bonne 
h e u r e , et le soir a v a n t la t o m b é e de la nui t . 
P e n d a n t la g rande cha leur , ils se tena ien t i m 
mobi les dans les c imes des a rb res à g o m m e . 
Il é ta i t a lors difficile de les découvr i r ; mais , au 
m o m e n t de s 'envoler, ils se massa ient sur les 
r a m e a u x desséchés ou sur les b r a n c h e s qu i se 
p e n c h a i e n t vers la surface de l 'eau. 

L e u r vol est rap ide c o m m e celui d u faucon 
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ou de l 'h i rondel le . Us m a r c h e n t assez bien à. 
t e r r e ; ils n e g r i m p e n t pas m a l a d r o i t e m e n t . E n 
volant, ils poussen t des cr is p e r ç a n t s . Au r e p o s , 
ils s ' en t re t iennent dans u n bab i l t r è s - a n i m é , 
qu'on ne peu t appeler u n chan t , car les différen
tes voix se confondent en u n désaccord impossi 
ble à décr i re . 

Môme dans la saison des a m o u r s , les mélo-
psiltes ondulés vivent en sociétés n o m b r e u s e s , 
dans lesquelles les deux m e m b r e s de • c h a q u e 
couple ne se qu i t t en t j a m a i s . Ils n i c h e n t dans 
les t rous et les fentes des a rb res à g o m m e . Au 
mois de d é c e m b r e , c h a q u e n id cont ien t de 
quatre à six œufs b lancs et assez a r rond i s . A la 
tin de décembre , les pet i ts ont toutes l eu r s p lu 
mes, et sont capables de pourvoi r par e u x - m ê m e s 
à leur en t re t i en . 

Us se réun issen t a lors avec les vieux dépare i l 
lés, et e r rent tous ensemble . Ces oiseaux, d 'après 

BiiP.uu. 

ce que l 'on a p u observer chez des ind iv idus cap
tifs, con t r ac t en t deux e t t rois un ions successives . 

L o r s q u e l ' époque de la r e p r o d u c t i o n est t e r 
m i n é e , les b a n d e s c o m m e n c e n t leurs voyages . 
El les se d i r igen t du sud vers le no rd , e t revien
n e n t à leur po in t de dépa r t , lors de la m a t u r i t é 
des gra ines . Dans t o u t e l 'Aust ra l ie d u S u d , les 
mélops i t tes ondu lés appara issen t au p r i n t e m p s 
(qui est no i r e a u t o m n e ) , e t aussi r é g u l i è r e m e n t 
q u e chez nous les oiseaux de passage . Les in 
digènes disent qu ' i l s se m o n t r e n t parfois dans 
des con t rées où on ne les avait j a m a i s vus a u p a 
ravant , et cela est fort c royable . 

C a p t i v i t é . — Ce qu i p o u r le psephote m u l t i 
colore n ' es t encore qu 'une espérance , est u n e 
réa l i té p o u r le mélopsi t te o n d u l é . On l 'élève 
au j o u rd ' h u i sur u n e g r a n d e échel le , dans les 
j a rd ins zoologiques , c o m m e dans les volières 
d ' a m a t e u r . 

III — 220 
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11 est difficile de t rouver u n p e r r o q u e t p lus 
p rop re que celui -c i à ê t r e un oiseau d 'appar te 
m e n t ; aussi s 'explique-t-on tou tes les pe ines qu ' on 
se donne p o u r le faire p rospére r . D 'au t res espèces 
se r e c o m m a n d e n t par la beau t é de l eu r p l u m a g e ; 
le mélops i t te ondulé a p o u r lui sa grâce , son a m a 
bi l i té . Il a aussi la beau té , m a i s il est enco re plus 
c h a r m a n t par ses m œ u r s . Il est déjà l 'objet d ' u n 
c o m m e r c e assez i m p o r t a n t ; on en i m p o r t e pa r 
mil l iers , et toujours l'offre est au -dessous de la 
d e m a n d e . 

I l r e m p l a c e peu à p e u les au t r e s o iseaux d ' a p 
p a r t e m e n t , et il sera b ien tô t a i m é de t o u s , 
c o m m e il l 'est de ceux qu i on t eu occasion de 
l 'observer et de l ' appréc ier . P o u r m a p a r t , j e ne 
conna is pas d 'oiseau plus agréab le et q u e j e 
puisse p lus c h a u d e m e n t r e c o m m a n d e r . 

Il y a que lques a n n é e s encore , l 'on ne t r o u 
vait en E u r o p e que q u e l q u e s mélopsif tes on
dulés ; au jou rd ' hu i , c h a q u e nav i re en a m è n e des 
cen t a ines . On les m e t , en Aus t ra l ie , p lus ieurs 
dans u n e cage t rès -pe t i te , d o n t les pe rcho i r s 
sont disposés en escalier les uns de r r i è re les a u 
t r e s , de m a n i è r e à loger le p lus d 'o iseaux dans 
le plus pet i t espace poss.ible. U n e de ces cages 
est u n c h a r m a n t spec tac le . T o u t e la b a n d e est 
disposée en r angs s e r r é s ; des séries de tê tes se 
dressen t l"tine de r r i è re l ' au t re ; tous les y e u x i 
sont fixés sur le spec ta teur , le suppl iant du r e 
gard de l eu r r end re la l iber té . J a m a i s il n e s 'é
lève en t r e eux de lu t tes ni de d i spu tes . J u s q u ' a u 
m o m e n t des a m o u r s , des mil l iers de ces oiseaux, 
à q u e l q u e sexe qu ' i ls a p p a r t i e n n e n t , vivent t r è s -
pa is ib lement en t re eux . J ' a i vu à Londres la vo
l ière é n o r m e d ' un m a r c h a n d , qu i venai t de re
cevoir u n e cargaison de ces p e r r o q u e t s ; ils 
é ta ient là p lus de mi l le pa i res , et ils vivaient 
tous dans la plus parfai te h a r m o n i e . 

Le mélopsi t te ondu lé est à r a n g e r p a r m i les 
inséparab les , c 'es t -à-di re p a r m i ceux qu i ne 
s u p p o r t e n t pas la per te de leur c o m p a g n o n . Il 
faut le t en i r en société, et de p ré fé rence avec un 
au t r e individu de la m ê m e espèce , ma i s de sexe 
différent. E n cas de nécess i té , on peu t le m e t t r e 
avec un a u t r e peti t p e r r o q u e t , mais j a m a i s il ne 
se c o m p o r t e r a à son égard avec a u t a n t de ten
dresse qu 'envers son semblab le . Il faut donc 
en avoir u n e pa i re , si on veut j o u i r d u spec
tacle de toutes ses qua l i t és . L ' u n des deux vient-
il à m o u r i r , u n au t re du m ê m e sexe le r e m p l a c e 
pa r f a i t emen t et r a p i d e m e n t a u p r è s de son c o m 
p a g n o n . 

U n des avantages de ce pe r roque t est sa s o 
br ié té . A u c u n a u t r e oiseau d ' a p p a r t e m e n t ne se 

con ten te d ' u n e nour r i t u r e aussi s imple et aussi 
var iée . Nous lui d o n n o n s du mil le t et du chô-
nevis, et cela lui suffit par fa i tement . On a es
sayé, mais en vain , de le n o u r r i r avec d 'au t res 
gra ines . Il m a n g e avec plaisir des feuilles ver tes , 
des choux , de la sa lade , e tc . Il laisse les fruits, 
le suc re et les au t re s fr iandises . Il boit peu , et 
souvent pas de t ou t e u n e s e m a i n e ; il ne faut ce 
p e n d a n t j a m a i s m a n q u e r de lui d o n n e r de l 'eau 
f ra îche. On voit que la facilité avec laquel le on 
l ' en t re t i en t concou r t à le faire r e c h e r c h e r . 

Mais le mélops i t te ondulé a encore des m é 
r i tes qu i cap ten t la b ienve i l lance . Les au t re s 
p e r r o q u e t s on t u n e voix désagréable , i n s u p p o r 
table . Ceux-là m ê m e s qu i par len t le m i e u x ne 
savent rés is ter à leur ins t inct t apageur , et, au 
beau mi l i eu d ' une conversa t ion , ils ne peuvent 
s ' empêche r de pousser que lque cri assourdis
sant . 11 n ' e n est pas ainsi du mélopsi t te ondu lé . 
Il n 'es t pas m u e t , mais sa voix est loin d ' ê t re dé 
sagréab le . J e ne crois m ê m e pas aller t r op loin 
en le comptan t au n o m b r e des oiseaux c h a n 
t e u r s . On ne p e u t pas d i re qu ' i l siffle s imp lemen t ; 
il c h a n t e bel et b i en . Ce chan t a p o u r moi que l 
q u e chose d ' a t t r ayan t , et p lus ieurs éleveurs d i 
sent q u e le mélops i t t e ondu lé app rend à chan 
ter les chansons des bons oiseaux chan teu r s . 

E n so ignant c o n v e n a b l e m e n t u n e pa i re de 
mélopsi t tes o n d u l é s ; en n e les t r o u b l an t p a s ; en 
leur d o n n a n t u n nid appropr i é à leurs besoins, 
on est à peu près sû r de les voir se r e p r o d u i r e . 
Ce qu i est p ré fé rab le , c 'est de pouvoi r me t t r e 
p lus ieurs de ces oiseaux dans u n grand espace. 
Un mâ le alors exci te l ' au t r e , la ja lous ie y con
cou r t pour sa pa r t , et l ' amour n ' e n éclate que 
m i e u x . Une pet i te c h a m b r e qu i puisse ê t re 
chauffée et venti lée sans que les o iseaux soient 
t roub lés , d o n t le p l a n c h e r est couver t de sable, et 
les parois garnies de nids, ce sont les mei l l eures 
condi t ions q u ' o n puisse leur fourni r . Il vaut en
core mieux , sans toutefois q u e cela soit indis
pensable , que le nid soit e n t o u r é d ' a rbus tes ou 
de p lantes où les pe r roque t s pu i s sen t se cacher 
et se reposer . Les arbres ver t s son t t r è s -bons à 
cet effet ; on doit, il est vrai , les r e m p l a c e r sou
vent , car il n 'es t r ien que les pe r roque t s ne ron 
gen t . C o m m e n ids , ils a i m e n t su r tou t les t roncs 
de saules creux," dont la cavité est divisée en p lu
sieurs c o m p a r t i m e n t s , de m a n i è r e à offrir p lu 
s ieurs d e m e u r e s . Une p a r e i l l e ' c h a m b r e rempl i t 
toutes les condi t ions dés i rables ; cependan t une 
g rande volière suffit dans b ien des cas . L'es
sent ie l , c'est q u e ces oiseaux soient b ien soignés, 
e t ne soient j amais t roub lés . 
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Il faut avoir s o i - m ê m e élevé de ces pe r roque t s , 
pour c o m p r e n d r e l ' en thous ia sme avec lequel en 
parlent tous les vrais a m a t e u r s . Plus on les con
naît, plus on les a ime . L 'observat ion de leurs 
m œ u r s , de leurs hab i tudes , est une source iné
puisable de jou issances et de plais irs . « Le mâ le , 
dit Devon, est le modè le des é p o u x , c o m m e la 
femelle est le m o d è l e des m è r e s . II ne s 'occupe 
que de sa c o m p a g n e , sans faire nul le a t t en t ion 
aux aut res femelles ; il est toujours zélé, at tentif 
auprès d'elle. P e r c h é sur u n e b r a n c h e , à l ' ent rée 
du nid, il lui c h a n t e sa c h a n s o n ; p e n d a n t qu'el le 
couve, il l a n o u r r i t avec soin. J a m a i s il n 'es t 
tr iste, s i lencieux, e n d o r m i ; tou jours il est gai , 
joyeux et éveillé. » 

« Toujours a rden t , di t u n a u t r e observa teur , 
il ne force c e p e n d a n t j ama i s sa femelle j u squ ' à 
l 'épuiser, c o m m e t a n t d ' au t re s o iseaux. Il obéi t 
p a t i e m m e n t à tous ses capr ices , j u squ ' à ce qu 'e l le 
se rende enfin à ses caresses . L ' a c c o u p l e m e n t 
m ê m e rappelle la fable de Léda et du cygne . La 
femelle r ecou rbe sa tête vers le m â l e ; celui-ci la 
t ient bec à bec , l ' enlace de ses longues a i les . Il 
est infat igable lorsqu ' i l s 'agit de n o u r r i r sa fe
me l l e , mais sa t endresse n'a. d 'éga le que sa j a 
lousie . » 

La c o n s t r u c t i o n du nid est l 'œuvre de la fe
mel le . De son bec , elle façonne l ' ouver tu re , j u s 
qu ' à ce qu 'e l le r é p o n d e à ses désirs ; elle dé tache 
des parois de la cavité des copeaux dont elle tapisse 
le fond, et , en deux j o u r s , elle y pond de qua t re à 
hu i t œufs ronds e t b lancs , qu 'e l l e couve d ix-hui t 
ou vingt j o u r s . P e n d a n t l ' i ncuba t ion , elle est 
nourr ie par le mâ le , et ne qu i t t e son n id que 
pour satisfaire ses p lus p ressan t s beso ins . Les 
j eunes res ten t dans le n id de t r e n t e à t r e n t e - c i n q 
jours : ils ne l ' abandonnen t q u e q u a n d ils on t 
toutes leurs p l u m e s . 

T a n t que d u r e l ' éduca t ion , la femelle est t r ès -
occupée à teni r le n id p ropre ; c h a q u e m a t i n , 
comme une m é n a g è r e d i l igen te , elle le net to ie 
et fait la toi let te de ses peti ts l 'un après l 'autre . 
Dès qu'i ls sont sor t is d u nid , ceux-c i se me t t en t 
en quê te de leur n o u r r i t u r e , e t , au bou t de quel 
ques jours , ils on t tou t à fait les m œ u r s de leurs 
parents . Il faut à ce m o m e n t une cer ta ine p r u 
dence, su r tou t s'il y a dans la cage une pa i re qui 
couve, car la ja lousie du pè r e se fait parfois sen
tir d 'une man iè re t e r r ib le . Ce m ê m e oiseau, qui 
a soigné sa p r o g é n i t u r e avec t an t de tendresse , 
fond souvent à l ' improvis te su r ses enfants de
venus g r ands , les a t t a q u e , et ils pé r i s sen t vict i
mes de ses coups . 

Dès q u ' u n e couvée est ainsi devenue i n d é p e n 

d a n t e , les pa ren t s p o n d e n t une seconde fois, puis 
u n e t ro i s ième et u n e q u a t r i è m e . F . Sch lege l , 
d i rec teur du J a r d i n zoologique de Bres lau, a 
m ê m e observé u n e pai re qui couva cont inue l le 
m e n t ; mais c 'est là u n e e x c e p t i o n : t rois cou
vées par an m e semblen t ê t re la règ le . 

On p e u t laisser i m p u n é m e n t les pet i ts de la 
de rn iè re couvée avec leurs p a r e n t s , et l 'on peut 
alors r e m e t t r e dans la cage ceux des couvées pré-

j céden tes . Ceux-ci se m o n t r e n t t ou t de sui te aussi 
j c h a r m a n t s que leurs pa ren t s ; ils t é m o i g n e n t u n e 

vér i tabls fureur à soigner et à nour r i r l eu r s j e u 
nes frères. Ce que l ' un fait, l ' autre le fait aus s i ; 
ils passent l eur t e m p s à g r imper , voler, m a n g e r 
batai l ler . Ils font u n bru i t souvent assourdissant , 
qu i devient m ê m e désagréab le aux v i e u x ; ceux-
ci s'efforcent alors d ' impose r s i lence. Lo r squ ' on 
a toute u n e société dans u n e vol ière , u n e dizaine 
de paires avec leurs j e u n e s familles, cela devient 
u n spec tac le des plus in té ressan t s . Dans ces cas , 
la paix est r a r e m e n t t roub lée ; la ja lous ie du mâle 
n 'es t pas excitée ; elle ne peu t se fixer, en effet , 
s u r u n seul , elle devrai t s 'adresser à t o u s . 

On voit s u r t o u t c o m b i e n il est nécessaire d 'a
voir des pa i res de mélops i t tes ondu lés , l o r squ 'on 
a eu d e u x de ces o i seaux , du m ê m e sexe. L e u r 
d o n n e - t - o n un t ro is ième c o m p a g n o n de sexe 
différent, aussi tôt un couple se forme. 

Neube r t avait deux paires de mélopsi t tes o n 
d u l é s ; les deux mâles m o u r u r e n t , et ce ne fut 
qu ' au b o u t d ' un ce r ta in t emps qu ' i l pu t de n o u 
veau s'en p r o c u r e r u n . Les deux veuves avaient 
jusqu 'a lors fait bon m é n a g e ; elles é ta ien tga ies e t 
joyeuses, vivant ensemble c o m m e si elles é ta ient 
mâle et femel le . Mais l 'arr ivée du nouveau mâle 
changea cet te b o n n e h a r m o n i e . « Les deux fe
m e l l e s , r a c o n t e N e u b e r t , é ta ient l ' une près de 
l ' au t re , au h a u t de la cage , lo r sque le mâ le y e n 
t ra . Elles le cons idé rè r en t a t t en t i vemen t . Bientôt 
celui-c i les r ega rda , mais sans bouger , et fit e n 
tendre u n pet i t cri d ' appe l , auque l une des femel 
les r épond i t . Il r épé ta son c r i , et auss i tô t la fe 
mel le se préc ip i ta près de lui , c o m m e a u p r è s d ' u n 
époux l ong t emps absen t et l ong temps a t t endu . 
L ' a u t r e femelle regarda i t t r a n q u i l l e m e n t ; ma i s , 
l o r sque la nouvel le pai re vint à passer près d 'el le , 
elle devin t fur ieuse, se p réc ip i t a sur son a n c i e n n e 
c o m p a g n e , se suspend i t à sa queue , lui a r r acha 

! les p l u m e s . Il é ta i t t emps d ' in te rven i r : on les sé-
j p a r a . P lus t a rd , on r emi t cet te femelle avec u n 
[ a u t r e mâ le , mais , par une r a r e except ion , elle n e 
i vou lu t pas frayer avec lu i , et m e n a u n e vie t r is te 
I et maussade . » 

I J e pour ra i s a jou ter bien des choses au sujet 
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de la r ep roduc t ion de ces oiseaux ; ma i s ce que 
j ' a i di t suffira, j e pense . J e veux toutefois encore 
r a p p o r t e r u n e observat ion qu i m ' e s t person
ne l le . Le p r e m i e r couple q u e j e possédai , vivait 
en parfai te h a r m o n i e ; à la vé r i t é , ce n ' é t a i t pas 
la saison des a m o u r s . 11 hab i ta i t u n e g rande vo
l ière , e t paraissai t s'y t rouve r t rès-b ien . Cepen
d a n t , les rayons du soleil qui vena ien t les cares
ser , semblè ren t éveiller chez ces oiseaux le regre t 
de l eu r l iber té p e r d u e . Un jou r , la femelle 
parv in t à se f ^ y e r une issue , et avant q u e nous 
nous en fussions ape rçus , el le s 'é ta i t envolée p a r 
la f enê t re . J 'avais ainsi une occasion d ' é tud ie r 
cet oiseau sous u n nouveau poin t de v u e . Son 
vol m 'ava i t t e l l emen t sédui t , qu ' i l m e faisait 
p r e s q u e oubl ie r le chag r in q u e m e causai t cet te 
p e r t e . L e p e r r o q u e t s 'était é lancé dans les a i rs , 
il y glissait avec u n e légère té et u n e rap id i t é ad
mi r ab l e s ; il ne volait pas c o m m e les au t r e s o i 
seaux du m ê m e o r d r e , mais b ien c o m m e un 
faucon ou u n e h i ronde l le . Bientôt , il d i sparu t à 
m e s r ega rds . Cependan t , a u b o u t d e que lques 
m i n u t e s , la fugitive revena i t dans le j a rd in , at t i 
r ée sans doute par les cris de son c o m p a g n o n , q u e 
j ' ava i s aussi tôt a p p r o c h é de la fenêt re . El le lui 
répondit* et v in t se pe r che r , en r épé t an t ses cris 
d ' appe l , sur u n p r u n i e r qu i s 'élevait sous la fenê
t r e . Mais cela al lai t avoir u n e conséquence ina t 
t e n d u e . Les a m a t e u r s qu i on t eu des mélosp i t -
tes ondu lé s , on t r e m a r q u é c o m b i e n leur cri 
r e s semble à, celui des m o i n e a u x . J 'y avais peu 
fait a t t en t ion j u s q u ' a l o r s . C'étai t en été ; tous les 
to i t s é ta ient couver t s d e j eunes m o i n e a u x . L ' a p 
pa r i t i on de la br i l lante é t r angè re avait causé pa r 
mi eux un grand émoi . Elle s 'é tai t pe r chée , ai-je 
d i t , sur u n p run ie r , au-dessous de la fenê t re , et 
conversa i t avec le m â l e . Les j eunes m o i n e a u x 
c r u r e n t que ses tchilp, tchilp, s 'adressaient à 
eux, et a c c o u r u r e n t en masse , .ma lg ré les m e 
n a ç a n t s tzeir, tzeir des sages de leur p e u p l e . 
Ceux-ci p a r u r e n t é tonnés , mais ils n e se laissè
r e n t pas t r o m p e r , et cons idé rè ren t de loin le vert 
h a b i t a n t de l ' A u s t r a l i e ; les j eunes , p a r con t re , 
l ' en tou rè ren t en masse . 11 paraissai t ne pas s ' in
qu ié te r d 'eux; cela ne les a r rê ta pa s . Us devinrent 
m ê m e t rop fami l ie rs ; ils sauta ient à côté de lu i , 
le r e g a r d a i e n t avec a d m i r a t i o n , et r épé ta ien t de 
tou tes leurs forces les tchilp, tchilp. E n n u y é , le 
p e r r o q u e t se réfugia sur un a u t r e a rb re ; la j eune 
b a n d e le suivit , et ce n 'é ta i t q u e lorsqu ' i l d é c r i 
vai t quelques cerc les ha rd i s dans les a i rs , q u e 
les lourds mo ineaux , incapables de l ' imi ter , r e s 
ta ien t sur le sol, t ou t s tupéfai ts .Ce spectacle d u r a 
bien u n e h e u r e . Le j a r d i n étai t r empl i de tous 

les m o i n e a u x des env i rons . Enfin l ' amour de son 
é p o u x r a m e n a la fugitive dans la c h a m b r e . On 
la pr i t , on la r e m i t dans la cage , son c o m p a g n o n 
sa lua son r e t o u r p a r des r e d o u b l e m e n t s de ca
resses, et le r a s s e m b l e m e n t d e la gent m o i n e a u se 
dispersa de l u i - m ê m e . 

J e dirai encore q u e des microps i t tes ondu lés 
on t vécu assez l o n g t e m p s en l iber té en E u r o p e . 
Au p r i n t e m p s de 1861 , u n e pa i re s 'envola d ' une 
volière en Belg ique ; elle d i sparu t dans les a r 
b r e s d 'un pa rc , et l ong t emps on n 'en vit p lus de 
t r a c e . Ces oiseaux y étaient res tés c e p e n d a n t ; ils 
avaient n iché e t élevé des j e u n e s ; Gar l eu r a n 
cien p ropr ié ta i re surpr i t , en a u t o m n e , une com
pagnie de dix à douze mélops i t tes dans un 
c h a m p d 'avoine . On les a t t i ra a lors en leur d o n 
n a n t à m a n g e r , e t , au c o m m e n c e m e n t de l 'hiver, 
on étai t arr ivé à en p r en d re dix. On n 'a m a l h e u 
r e u s e m e n t pas su si d ' au t re s étaient restés l ibres . 
Dans t o u s les cas , on n 'en a plus vu. Il serai t i n 
téressant de savoir , si ces mélops i t tes , en l iber té , 
peuven t s u p p o r t e r les r i g u e u r s de nos h ivers . 

' L E S N Y M P H I Q U E S — NYMPHICUS. 

Die Schmucksitliche. 

C a r a c t è r e s . — Les n y m p h i q u e s , que Lesson 
n o m m e calopsittes, t i e n n e n t des caca toës pa r 
la h u p p e é légan te qui p a r t de l 'occ iput , et qui 

j se c o m p o s e de p l u m e s grê les , effilées, r e c o u r -
i bées en avant ; ils t i e n n e n t des aras p a r le n u d u 
j pou r tou r de l 'œil ; l eur b e c , b ien q u e peti t , a la 

forme de celui des ca lyp to rhynques ; l eu r s ailes 
a t t e ignen t le mi l i eu d e l à q u e u e . 

Ce genre ne c o m p r e n d q u ' u n e espèce . 

LE NYMPIIIQUE DE L A NOUVELLE-HOLLANDE — 

NYMPHICDS JSOVJE HOLLA1SMM. 

Die Corella, The Parrakeet Cockatoo. 

C a r a c t è r e s . — Dans la famille des pa léorni -
[ th idés , les caca toës sont r eprésen tés p a r le nym-

ph ique de la Nouvel le-Hollande ou la corella des 
Austra l iens (Pl . I I I ) . C'est u n des p lus g rands pe r 
r o q u e t s à large q u e u e . Il a plus de 33 cent , de 
long et au tan t d ' enve rgu re . Son p l u m a g e est va
rié 1 La par t ie a n t é r i e u r e de la t ê t e , la h u p p e , 
les j oues sont j a u n e - c i t r o n ; la région des oreilles 
est o range ; le de r r i è re d u cou , les deux rec t r ices 
m é d i a n e s , le b o r d ex t e rne des ailes, sont gr i s -
b run ; le dos , les épaules , la face infér ieure du 
corps et les pennes externes de l 'aile sont d 'un 
b r u n chocolat , p lus ronce aux épaules et aux 
flancs. Les couver tu res supé r i eu res de l 'aile sont 
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Fig. 34. Le Vézopove ingambe. 

b l a n c h e s ; les ta rses , d 'un gris b leuâ t re ; l 'iris est 

b r u n foncé , le bec cou l eu r de p l o m b . 

La femelle ressemble assez au m â l e ; elle n ' e n 

diffère q u e pa rce qu 'e l le a les joues e t la h u p p e 

d 'un j a u n e olive foncé, la gorge g r i s - b r u n , le 

ventre , les couver tu res supé r i eu re s de la q u e u e et 

les q u a t r e rec t r ices méd ianes , gris ; tou t le res te 

du p l u m a g e est j a u n e e t finement rayé de b r u n , 

à l 'exception des ba rbes ex te rnes des r émiges 

pr imaires , qui sont e n t i è r e m e n t j a u n e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Gould , qu i 

le p remie r n o u s a fait conna î t r e les m œ u r s de 
cette espèce , la vit en g r a n d e q u a n t i t é dans l 'in
té r ieur de l 'Austra l ie . El le est r a r e su r les côtes , 
du moins r e l a t ivemen t aux bandes n o m b r e u s e s 
que l 'on r encon t r e p rès des é tangs de l ' in té r ieur ; 
on en voit p e u dans la pla ine , en t re les m o n 
tagnes et la m e r . El le pa ra î t ê tre p lus c o m m u n e 
dans la par t ie or ienta le q u e d a n s la par t i e occ i 
dentale de l 'Aust ra l ie . E n é té , elle hab i te les 
plaines du bassin supé r i eu r de l 'Hun te r , ou les 
bords du Peel et des au t re s fleuves qu i coulent 
vers le nord . 

51 m u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Après la 

saison des a m o u r s , les n y m p h i q u e s se réun i s sen t 

en bandes innombrab les , qui couvrent le sol sur 

une g rande é t e n d u e , ou se p e r c h e n t pa r cen ta i 

nes sur les b ranches sèches des a rbres à g o m m e 

qui croissent au bord de l ' eau . E n s e p t e m b r e , 

ils c o m m e n c e n t leurs voyages, et a r r ivent à l 'en

droi t où ils se r e p r o d u i s e n t ; en février ou en 

m a r s , ils r e p a r t e n t p o u r le no rd . 

Les n y m p h i q u e s de la Nouve l le -Hol lande 

m a n g e n t des graines de g raminées . Us on t b e 

soin d 'eau , et se t i ennen t toujours a u vois inage 

des fleuves et des r ivières, sur les b o r d s desque l s 

ils n i chen t i nva r i ab lemen t . Us son t t rès-agi les , 

couren{ a i s é m e n t su r le sol, g r i m p e n t b ien , 

volent un peu l e n t e m e n t , mais fac i lement e t 

fort b i en . L ' h o m m e n e les effraye pas : à son ap

p r o c h e , q u a n d ils sont à t e r r e , ils c h e r c h e n t s im

p l e m e n t u n refuge s u r u n a rb re vois in ,e t s'y per-

c h e n t s u r la p r e m i è r e b r a n c h e v e n u e . Quand le 

d a n g e r est passé, ils r ev iennen t à leur p r e m i è r e 

p lace . Us ne sont donc n u l l e m e n t cra int i fs ; 

aussi les p r e n d - o n et les t u e - t - o n fac i lement . 

L e u r cha i r est dé l ica te , et ce sont de c h a r m a n t s 

oiseaux à t en i r en c a g e . 

La femelle pond c inq ou six œufs b l ancs , 

d 'environ 3 cen t , de long . 

C a p t i v i t é . — Dans ces dern ie r s t e m p s , on a 

vu souvent des n y m p h i q u e s en E u r o p e . On en 

t rouve m a i n t e n a n t dans tou tes les col lect ions. 

Ces oiseaux n e d e m a n d e n t pas p lus de soins que 

les mélops i l tes o n d u l é s , et ils se r e p r o d u i s e n t 

faci lement . Il suffit de leur disposer u n e volière 

convenable , c o m m e nous l 'avons ind iqué p o u r 

l 'espèce p r é c é d e n t e , et de les a b a n d o n n e r au 

tant que possible à l eu r p ropre ins t inc t . Us s'ap

par ien t b ien tô t , et avec succès-
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Une pa i re a élevé p lus ieurs couvées au j a r d i n j 
zoologique de H a m b o u r g ; les paren ts se par ta - ; 
gea ien t les soins de l ' incubat ion , la femelle de - j 
puis l 'après-midi j u s q u ' a u ma t in , le mâ le p e n 
dan t le mil ieu de la j o u r n é e . J e ne sache pas 
q u ' o n ai t observé parei l le c h o ; e chez les au t r e s 
pe r roque t s . 

L E S P É Z O P O R E S — PEZOPORUS. 

Die Erdsittiche. 

C a r a c t è r e s . — Les pézopores ou pe r roque t s 

^terrestres sont r e m a r q u a b l e s par leurs na r ines 
t u b u l a i r e s , a r rond ies et percées dans u n e saillie 
que forme la m e m b r a n e n u e qui en tou re le bec ; 
ils se d i s t inguen t enco re des au t res genres par 
leurs tarses a l longés , t r è s -g rê les , f inement et r é 
g u l i è r e m e n t ré t icu lés , et par des ongles t rès-
longs , t rès -a igus e t p r e s q u e d ro i t s . 

Une seule espèce en fait pa r t i e . 

LE PÉZOPOHE Ü Í G A 5 I B E — PEZOrOIlUS FOUMOSUS. 

Dcr Erdsittich, The Ground Parrakeet. 

C a r a c t è r e s . — Le pézopore i n g a m b e ou p é -

zopore t e r res t re (fig. 34), le de rn ie r des p e r r o 
que t s don t nous ferons l 'h is toire , ressemble , en 
plus d 'un poin t , a u s t r igops . Il en a la cou leur 
e t le genre de vie. 

Il a environ 30 cent , de long , et u n e enver
gure u n peu m o i n d r e ; le dos ver t foncé, c h a q u e 
p l u m e é tant i r r égu l i è r emen t b o r d é e de no i r e t 
de j a u n e ; les p lumes de la tête et de la n u q u e 
m a r q u é e s de ra ies foncées longi tudina les ; le 
cou et la po i t r ine d 'un ver t j a u n e pâle ; le ven t re 
et les couver tures infér ieures des ailes d ' un vert 
j a u n e , avec des bandes noi res ondulées ; le front 
éca r l a t e . Les r é m i g e s , d 'un j a u n e clair à la base , 
ont leurs ba rbes ex ternes t ache tées de vert , les 
in te rnes de b r u n foncé ; les qua t r e rec t r ices m é 
dianes sont ver tes , bordées de j a u n e ; les s u s -
cauda les ex ternes sont j a u n e s , à bandes ver t 

foncé. L ' i r is est b r u n foncé, en tou ré d 'un cercle 

i gris c lair . Les pat tes sont cou leur de cha i r b l e u â -

j t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après 

Gould, le pézopore i n g a m b e se t rouve dans tou te 
l 'Austra l ie mér id iona le et dans l'île de Van Die-
m e n . On n e l 'a pas encore r encon t ré dans la par
tie n o r d , mais il est probable qu ' i l n 'y m a n q u e 
pas c o m p l è t e m e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses m œ u r s 

diffèrent de celles de tous les au t re s pe r roque t s , 
le s tr igops excepté . Il vit su r le sol et il est exces 
s ivement rare de le voir sur u n a rb re . Il r e c h e r 
che les endroi ts stéri les et s ab lonneux , où ne 
poussent que des he rbes basses , ou bien les sols 
t ou rbeux , couver ts de j o n c s . Il y vit seul ou avec 
sa femelle, m e n a n t une vie t r è s - r e t i r é e ; auss i , 
sans l 'a ide de chiens , est-il très-difficile de le 
t rouver . Il cou r t à p e u près aussi b ien que la 
bécasse , e t p o u r échapper aux r ega rds , il sa i t se 
cacher ou se tap i r con t re le sol, c o m m e les gal
l inacés et les oiseaux de mara i s . Ce n 'es t que lors
qu 'on arr ive sur lu i à l ' improvis te , qu ' i l se lève, 

• c o m m e le font encore les oiseaux de mara i s ; 
qu ' i l vole r a p i d e m e n t à ras de t e r r e , décr i t q u e l 
ques zigzags dans l 'air , puis s 'abat et se sauve en 
c o u r a n t . Les chiens l ' a r rê ten t : il en résu l te que 
le chasseur au mara i s , q u a n d son chien t o m b e 
en a r rê t , ne sait j a m a i s , si c'est devan t u n e bé
casse ou devant un pézopore . Mais, c o m m e la 
chai r de ce p e r r o q u e t est dél icate , qu 'e l le est 
p lus t endre q u e celle de la bécasse et a u n goût 
analogue à celui de la cail le, il est à peu près in
différent au chasseur de r appor t e r u n pézopore 
ou u n e bécasse . 

La femelle pond ses œufs sur la t e r r e n u e , et 
les deux pa ren t s les couvent . Les peti ts on t bien
tôt le p l u m a g e des v ieux, et ne ta rden t pas alors 
à se séparer des au teurs de leurs j o u r s . 

C a p t i v i t é . — J e n e connais a u c u n e relat ion 
sur la m a n i è r e dont ce s ingul ier oiseau se con
du i t en capt ivi té . 
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L E S P A S S E R E A U X — PÀSSERES. 

Die Sperlingsvögel. 

Dans presque tous les t ra i tés d 'h is to i re na tu 
relle, les oiseaux don t nous al lons faire l ' h i s 
toire ne fo rment q u ' u n e pa r t i e de l 'ordre des 
passereaux. On leur associe, p o u r les confondre 
tous dans u n e m ô m e g r a n d e division, n o m h r e 
d 'autres oiseaux, qui n 'on t avec eux, p o u r t o u t 
caractère c o m m u n , que la t a i l l e , e t e n c o r e ! . . . 
A peine si l 'on t ient compte des différences d 'or
ganisation ; q u a n t aux différences de m œ u r s , on 
n'en parle pas . On r a n g e a ins i , l 'h i rondel le à 
côté du corbeau , la h u p p e à côté du p inson . J e 
ne veux pas m ' a r r ê t e r sur les d ivergences d 'opi 
nions, qui séparen t les a u t e u r s , r e l a t ivement à 
l 'ordonnance de ces espèces si diverses ; elles 
sont telles, q u e l 'on peu t dire q u e chacun a fait 
sa classification à lui , sans pa ra î t r e s eu l emen t 
avojr eu connaissance des t r avaux de ses de
vanciers. 

Je crois qu ' i l faut r e s t r e ind re le sens d u m o t 
passereau. Le na tu ra l i s t e qu i ne s 'adresse qu ' aux 
savants a le droi t d 'ê t re obscur ; ce lu i , au con
trai re , qui , c o m m e mo i , veu t s'efforcer de r e n 
dre la science popu la i r e , doit avant t ou t ê t r e 
clair et intel l igible. Je t rouble ra i s , ce r tes , les 
idées, b ien loin de les éclaircir , si j e che rcha i s 
à démon t r e r q u e l 'h i rondel le a q u e l q u e r e s sem
blance avec le colibri , et celui-ci avec le m o i 
neau. J e crois qu ' i l est indifférent p o u r m o n 
lecteur q u e nous voyions u n ordre là où les 
autres ape rço iven t des sous-ordres , des t r ibus , 
des familles, et j ' o s e espérer l ' a ssen t iment des 
naturalistes r a i sonnab l e s . 

Sous le nom de passereaux, j e ne c o m p r e n d s 
que les m o i n e a u x , les p insons et l eu r s p lus p r o 
ches vois ins . Nous avons donc là u n groupe 
d'Ojiseaux bât is sur le m ê m e type et possédant 
à peu près les m ê m e s m œ u r s . On les a aussi ap
pelés conirostres, en réun i s san t à eux les cor
beaux. Mais s'il est incon tes tab le q u e ceux-ci 
possèdent cer ta ins carac tè res qui les r a p p r o c h e n t 
des passereaux, il n 'est pas moins cer ta in qu ' i l s 
en ont d 'aut res qu i leur sont p r o p r e s , et qu i , 
à mon avis, sont assez impor t an t s p o u r a u t o 
riser la créa t ion d 'un o rd re à par t . 

C a r a c t è r e s . — Tels que iious les envisageons , 
les passereaux Sont tous des oiseaux de pe t i te taille : 
les plus g r a n d s ne dépassen t pas celle de l ' é lou r -
neau ; les plus pet i ts sont enco re loin d 'égaler le 

ser in . Ils on t le corps gros et r a m a s s é ; le cou 
c o u r t ; la tê te g rosse ; les ailes moyennes , avec h u i t 
ou neuf pennes de la ma in et a u t a n t à l ' avan t -
h r a s ; l a queue cour te , formée d e douze r ec t r i ces ; 
les ta rses cour t s , r ecouver t s de pet i tes écailles 
en avant, et d ' une p laque en a r r i è r e ; t rois doigts 
dirigés en avant , le q u a t r i è m e en a r r i è r e ; le bec 
gros , con ique , r a r e m e n t r e c o u r b é , plus r a r e m e n t 
encore croisé . Le p l u m a g e , composé de p lumes 
grandes e t mol les , est serré et les te in tes t e rnes 
y p r é d o m i n e n t . Cependant , cer ta ines familles 
font except ion ; la p lupa r t des espèces qui l e s : 

composen t , sans avoir u n p l u m a g e m é t a l l i q u e , 
on t des reflets ir isés ou des te intes assez vives. 
Le mâ le et la femelle ont o r d i n a i r e m e n t u n e l i
vrée différente : celle du mâle est géné ra l emen t 
plus belle. Les j e u n e s , avant la p r e m i è r e m u e , , 
r e s semblen t à leur m è r e . P lus ieurs espèces on t 
une doub le m u e ; les au t res n ' e n ont q u ' u n e , 
mais leurs p l u m e s s 'usant par le f ro t t ement , les 
te in tes généra les finissent par se modifier , p a r 
change r , et de cet te man iè re se p rodu i sen t , à 
de cer la ines 'pér iodes , des cou l eu r s magnif iques . 
Le p h é n o m è n e qu i p rodu i t ces c h a n g e m e n t s a 
reçu le n o m de mue ruptile. 

Les organes in te rnes ne p ré sen t en t guè re de 
par t icu lar i tés r emarquab l e s . Chez que lques -uns 
s e u l e m e n t , les os sont c reux , p n e u m a t i q u e s ; 
chez la p lupa r t , ce t te disposi t ion est b o r n é e à 
cer ta ines par t ies d u sque le t te , au c r âne n o t a m 
m e n t . Les côtes sont a u n o m b r e de h u i t . L ' a p 
pare i l resp i ra to i re n'offre à signaler que le la rynx , 
qu i est c o m p l i q u é c o m m e chez tous les oiseaux 
c h a n t e u r s . Du côté de l 'apparei l digestif, nous 
t rouvons u n e l a n g u e co rnée , fendue en avant , 
ve r ruqueuse ou f i lamenteuse , souvent finement 
dente lée l a té ra lement ; u n e di latat ion de l 'œso
p h a g e pouvan t cons t i tue r u n vér i table j a b o t ; 
u n p r e m i e r e s tomac long et g l andu leux ; u n se
cond es tomac m u s c u l e u x , à parois épaisses, et 
deux c œ c u m s t r è s -pe t i t s . 

F a c u l t é s , s e n s . — Bien qu ' in fé r ieurs en p lu 

sieurs poin ts aux pe r roque t s , les passe reaux sont 
encore des oiseaux t r è s -b ien doués . Us sont assez 
agiles, b ien pourvus sous le r a p p o r t des sens, 
et leur inte l l igence est assez développée . L e u r 
vol, moins rap ide que celui des pet i tes espèces 
de pe r roque t s , l'est p lus que ce lu i des g randes ; 
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r a r e m e n t , il est h é s i t a n t ; d ' o r d i n a i r e il est sac
c a d é , r é g u l i è r e m e n t osci l lant , q u a n d l 'oiseau va 
se poser , a scendan t q u a n d il est t r anspo r t é d ' a 
m o u r . A t e r r e , cer ta ins passe reaux m a r c h e n t , 
ma i s le p lus g r a n d n o m b r e saut i l lent . Que lques-
u n s para issent l o u r d s , j a m a i s maladro i t s c o m m e 
les p e r r o q u e t s . B e a u c o u p se m e u v e n t avec adresse 
au mi l ieu des b r a n c h e s ; que lques-uns s e u l e m e n t 
r a m p e n t à la façon des p e r r o q u e t s , a u c u n à la 
man iè re des pics et des au t re s g r i m p e u r s p r o p r e 
m e n t d i t s . L'on n ' en conna î t pas qu i soient 
a q u a t i q u e s dans le sens du m o t : ils r e c h e r c h e n t 
b ien le voisinage de l 'eau, mais ils n ' a i m e n t pas 
l ' eau . A u c u n n ' e s t n i u n n a g e u r , ni u n plon
g e u r ; c e p e n d a n t a u c u n n e se noie , q u a n d par 
h a s a r d il t o m b e à l ' eau . 

L a vue est le plus déve loppé de tous leurs 
s e n s ; ap rès el le, v i ennen t l 'ouïe e t le t o u c h e r ; 
l eu r odora t est t rès- fa ib le . On n e p e u t leur dé
n ie r c o m p l è t e m e n t t o u t e e spèce de goû t . Mais 
c 'est s u r t o u t l eur in te l l igence qu i doi t exci ter 
no t r e a d m i r a t i o n . Tous les passereaux sont des 
oiseaux p r u d e n t s , et q u i c o n q u e a voulu se d o n 
ne r la peine de les b ien observer sera de m o n 
avis . Ils sont, p o u r la p l u p a r t , confiants sans 
ma l i ce , ce q u e l 'on a mal i n t e r p r é t é , m a i s 
j u a n d ils on t été en b u t t e à des pou r su i t e s , ils 
font b ien tô t preuve de j u g e m e n t . Ils a p p r e n n e n t 
à r e c o n n a î t r e leurs e n n e m i s , à éviter les d a n g e r s ; 
ils c h a n g e n t l eu r s hab i t udes suivant les c i r c o n s 
tances , les saisons, les l ieux, les h o m m e s , e t c . Ils 
son t sociables , pa is ib les , doux , pa r m o m e n t s 
sauvages, que re l l eu r s , indifférents p o u r leurs 
anc i ens a m i s . Au m o m e n t des a m o u r s , ils sont 
a r d e n t s , j a loux , é g o ï s t e s ; ils c o m b a t t e n t a lors à 
Coups de bec et d 'ongles ; ils r ival isent par leurs 
c h a n t s avec ceux de leurs semblab les d o n t ils 
on t é té j u squ ' a lo r s les t end re s o t fidèles c o m p a 
gnons . Ils on t des pass ions , u n e sensibil i té 
exqu i se , qu i p e u t , chez que lques -uns , d o m i n e r 
tou t a u t r e s e n t i m e n t ; on a vu des bouvreu i l s 
apprivoisés m o u r i r s u b i t e m e n t de jo i e ou de 
d o u l e u r . Ils on t u n e m é m o i r e excel lente , qu i 
concou r t fo r t ement à développer et à perfection
n e r l eur in te l l igence. 

s, Les passe reaux sont des oiseaux c h a n t e u r s . 
Nous avons p u pa r l e r du c h a n t de que lques pe r 
r o q u e t s , m a i s , à vrai d i re , c 'est moins là u n chant 
q u ' u n babi l pa r t rop d i scordan t . P a r m i les pas
se reaux , au c o n t r a i r e , on t rouve r é e l l e m e n t des 
c h a n t e u r s , des ma î t r e s dans ce t a r t a imab le , qu i 
t r anspo r t en t d'aise leurs aud i t eu r s . Le pinson 
(fringilla cœlebs) occupe certes un r ang d is t ingué 
dans la cohor te des oiseaux c h a n t e u r s , et n o m 

b r e d e ses congénères f igurent d i g n e m e n t à 

côté de lu i . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les paSSC-

reaux sont des oiseaux cosmopol i t es . On les 
t rouve p a r t o u t : sur les s o m m e t s n e i g e u x des 
m o n t a g n e s et dans les p la ines glacées du Nord , 
aussi b ien que dans les mara i s des t r o p i q u e s ; 
dans les mon tagnes et dans la plaine ; dans les 
forêts e t sur les bords de l 'eau, c o m m e dans les 
c h a m p s ; dans les villes les plus peup lées c o m m e 
au mi l i eu du d é s e r t ; p a r t o u t , enfin, on en rencon
t r e . U n seul au t r e o r d r e , p a r m i l es oiseaux, ce 
lui des r apaces , a u n e a i re de d i spe r s ion auss i 
é t e n d u e . Mais les passereaux sont de beau
c o u p p lu s n o m b r e u x , e t , pa r sui te , de b e a u c o u p 
p lu s r é p a n d u s . Us m a n q u e n t c e p e n d a n t complè
t e m e n t dans u n e par t ie d u m o n d e , dans le con
t i n e n t pola i re a u s t r a l . Ils y m a n q u e n t , pa rce 
qu ' i ls ne t rouven t pas sur cet te t e r r e désolée 
de quoi se n o u r r i r , parce q u e la m e r les r epousse . 
Les passereaux sont , on peu t le d i r e , les enfants 
d u c o n t i n e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les passe-

r eaux se r e n c o n t r e n t sur tous les po in t s où crois
sent des végé taux . Ils sont plus n o m b r e u x d a n s 
les forêts q u e dans les pla ines dése r tes , sous les 
t rop iques q u e dans les cont rées po la i res . On ne 
p e u t c e p e n d a n t pas d i re qu ' i ls soient a b s o l u m e n t 
a rbor ico les ; c a r plus ieurs ne vivent q u e sur le 
sol, et tous y sont b i en p lus souven t q u e les 
p e r r o q u e t s . Ils se p la i sen t s u r t o u t dans les l ieux 
découver t s , s emés d e bu issons , au voisinage des 
forêts. C'est de là qu ' i l s p a r t e n t p o u r visi ter les 
j a r d i n s e t les tai l l is . Il y en a peu q u i hab i t en t 
les bois les p lus touffus, o u les l i eux complè t e 
m e n t dépou rvus d ' a rb re s . 

Des gra ines de tou te espèce , des fruits , des 
baies , des bou rgeons , des insectes , c o m p o s e n t 
la n o u r r i t u r e des passereaux . La p l u p a r t son t in 
différents sur le choix de leurs a l imen t s , que l 
q u e s - u n s s e u l e m e n t se m o n t r e n t g o u r m a n d s . Il 
en est p e u q u i n e m a n g e n t pas d ' insec tes ; le 
plus g rand n o m b r e les r e c h e r c h e n t , a u con t ra i r e , 
s u r t o u t pour en n o u r r i r l eu r s pe t i t s . Ils a i m e n t 
les bourgeons et les j e u n e s feuil les , qu i pa ra i s 
sent ê t re pour eux u n e f r iandise . E n capt ivi té , 
on les conserve p e n d a n t des a n n é e s en n e l eu r 
d o n n a n t que des gra ins . 

Tous les p a s s e r e a u x sont des oiseaux très-
sociables . On ne les r e n c o n t r e i so lément que par 
e x c e p t i o n , et ils vivent pa r couples au seul 
m o m e n t des a m o u r s . Dans t o u t a u t r e t e m p s , ils 
fo rmen t des bandes souvent i n n o m b r a b l e s . Ce ne 
sont pas s e u l e m e n t les individus d ' u n e m ê m e 
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espèce qui se réunissent a ins i , mais ceux d e p lu 

sieurs espèces voisines, et ils vivent ensemble , 

pendant des mo i s , d 'une vie e n t i è r e m e n t c o m 

mune . Les plus p r u d e n t s vei l lent au sa lu t de la 

c o m m u n a u t é ; les a u t r e s obéissent à l eu r s aver

t issements, ou p lu tô t i m i t e n t l eu r c o n d u i t e . Ce 

sont ces associat ions qu i , en a u t o m n e , lo r sque 

la couvée et la m u e son t t e r m i n é e s , couvren t 

tous nos c h a m p s ; ce sont de parei l les socié tés 

qui se laissent en t ra îner par u n appe lan t , don t 

pas u n congénè re ne se t rouve p e u t - ê t r e dans 

son se in ; ce sont des bandes semblables q u i , 

pendant l 'hiver, s ' aba t ten t en m e n d i a n t s d a n s les 

cours de nos fermes e t dans les rue s de nos villes. 

Ils se c o m p o r t e n t p a r t o u t de m ê m e : chez n o u s , 

comme dans les deux A m é r i q u e s , en Asie , en 

Afrique et en Austra l ie . Tou te s les espèces, ce

pendant , ne se mê len t pas ainsi les unes a u x a u -

n n r n s i . 

t r è s ; il en est b e a u c o u p qui ne f réquen ten t q u e 
leurs semblab les . 

Quelques passe reaux qu i t t en t r é g u l i è r e m e n t 
c h a q u e a n n é e leur pa t r i e , e t , à l ' ent rée de l 'h i 
ver, se d i r igent vers le s u d ; u n p lus g r a n d n o m 
b re n ' e n t r e p r e n n e n t q u e des voyages i r régul iers ; 
b e a u c o u p sont séden ta i res . C h a q u e h iver , nous 
voyons arr iver chez nous p lus i eu r s de ces hab i 
t an t s d u Nord ; ils v iennen t en q u e l q u e sorte 
r e m p l a c e r ceux qu i , de nos con t r ée s , sont par t i s 
p o u r aller vers le sud . Dans les hivers r i g o u r e u x , 
nous recevons m ê m e la visite d 'espèces qui vi
ven t dans les cont rées pola i res ; n 'y t r ouvan t 
p lus de n o u r r i t u r e , elles qu i t t en t la pa t r ie qui en 
t emps o rd ina i re fourn i t suff isamment à leurs 
besoins , et b ien plus q u e les pays de l 'Europe 
cen t ra le , où l ' h o m m e a r u i n é les cond i t ions d 'exis
tence des a n i m a u x . D e m ê m e , cer ta ins passe reaux 
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nous qu i t t en t p o u r se r e n d r e dans les cont rées 
p lus m é r i d i o n a l e s ; mais là s ' a r rê ten t leurs péré
g r ina t ions . Dans le Midi, les r ep ré sen tan t s de cet 
o r d r e ne voyagent q u ' a u m o m e n t de la m u e . 

Le p r i n t e m p s de leur pa t r ie est le t emps des 
a m o u r s de tous les passereaux. Il en est c e p e n 
d a n t q u e l q u e s - u n s q u e le réveil de la n a t u r e 
s emble t rouve r insensibles , e t don t les a m o u r s 
ne para i ssen t pas liées à u n e époque l ixe; ils se 
r ep rodu i sen t au mi l ieu des froids les p lus vifs 
des h ivers du pôle , e t des cha leurs les p lus tor-
r ides de l 'été des t r o p i q u e s . La p l u p a r t ont a u 
con t r a i r e u n e saison dé t e rminée , et choisissent le 
mois de ma i p o u r la r e p r o d u c t i o n . A ce m o 
m e n t , les b a n d e s n o m b r e u s e s qui s 'é ta ient for
mées en a u t o m n e se sont déjà séparées depuis 
l o n g t e m p s , et les couples se sont fo rmés . 

La passion t r an spo r t e m a i n t e n a n t tous ces 
ê t res . Le bec d u mâ le ne s 'ouvre p lu s seu lemen t 
p o u r c h a n t e r ses a m o u r s ; cet o rgane lui est d e 
venu u n e a r m e au service de sa ja lous ie . Il p o u r 
sui t ses r ivaux e t lu t te con t re eux avec courage 
et a c h a r n e m e n t . T o u t e la j o u r n é e , il chan te et 
c o m b a t , m a n g e en h â t e , fait t o u t avec la p lus 
g r a n d e surexc i ta t ion . Il se m o n t r e empres sé au
p rès de sa femel le , et che rche à capt iver sa t e n 
dresse par ses c h a n s o n s . A ce m o m e n t , c h a q u e 
pa i re -s'est choisi u n d o m a i n e , dont elle défend 
l 'accès aux au t r e s . Il est t r è s - ra re d 'en voir qui 
é tabl issent leurs n ids en colonies . 

Le n id est de forme var iab le . Il est tanLôt à 
l ' ex t rémi té d ' un r a m e a u , t an tô t sur u n e b r a n c h e 
épaisse ; d ' au t res fois, au mi l ieu du feuil lage, dans 
le c reux d 'un t ronc d ' a rb re , dans u n e crevasse de 
roche r , dans u n t rou de m u r , dans u n buisson, 
dans les roseaux , les moissons, p a r m i les he rbes , 
sur la t e r re . Sa paroi externe , tissée et feutrée avec 
soin, est formée de m a t é r i a u x dont la cou leu r 
s 'ha rmonise avec celle des objets e n v i r o n n a n t s ; 
l ' in té r ieur est d 'ord ina i re m o l l e m e n t t ap i s sé . La 
couche extér ieure est faite de c h a u m e s , de t iges 
d ' he rbe , de l i chens , de m o u s s e s ; le duvet lai
n e u x qu i r e c o u v r e plusieurs sor tes de g r a i n e s , 
des fibrilles, des rac ines , des mousses , de pet i tes 
touffes de l i chens , de la la ine , du fil, des poils , 
des p lumes , fo rment le lit sur lequel les oiseaux 
reposen t . 11 est r a r e de t rouver des n ids nég l i 
g e m m e n t et g ross i è remen t faits : b e a u c o u p , a u 
c o n t r a i r e , son t t rès -ar t i s tement travaillés en 
fo rme de, coupe , de gou rde ou de bou r se . 

Quelques passereaux sont de véri tables p a r a 
s i t e s ; ils s ' emparen t du nid d ' au t re s oiseaux, et 
pa r t agen t m ê m e les aires des g rands rapaces ou 
des g rands oiseaux de mara i s . 

Chaque couvée est assez n o m b r e u s e ; r a r e 
m e n t elle n 'es t que de trois œufs , p lus r a r e m e n t 
encore elle est au -des sus de hu i t . La fo rme et la 
te inte des œufs var ien t b e a u c o u p . Les uns sont 
d ' u n e couleur un i fo rme , b leu clair pa r exemple ; 
la p l u p a r t sont d 'un gris clair , t i ran t sur le b l eu , 
le ver t ou le j a u n e , et m a r q u é s de points ou de 
taches no i r s , plus ou moins g rands et p lus ou 
moins r é g u l i è r e m e n t d isposés . 

Géné ra l emen t , la femelle est seule à couver ; 
elle est alors nou r r i e pa r le mâ le . Chez que lques 
espèces , les deux pa ren t s couvent a l te rna t i 
vemen t . Le mâle et la femelle c o n t r i b u e n t à 
élever et à nour r i r les pet i t s . Ceux-ci croissent 
t r è s - rap idement . Ce n 'es t qu ' excep t ionne l l emen t , 
après ê t re sortis du n id , qu' i ls ont besoin p e n 
dan t q u e l q u e t e m p s encore des secours de leurs 
p a r e n t s . D 'o rd ina i re , ils a p p r e n n e n t t r è s - r ap ide 
m e n t à se suffire, e t , dès qu ' i l s sont devenus in
dépendan t s , ils se r éun i s sen t à leurs semblab les , 
et fo rment des bandes , qui , j u s q u ' à l ' époque de 
la m u e , p a r c o u r e n t en tous sens u n ce r ta in dis
t r i c t . 

Les p a r e n t s on t une seconde , et que lques -uns 
une t ro i s ième n i c h é e ; ce r ta ines espèces, cepen
dan t , n ' o n t q u ' u n e couvée pa r an . 

Ces faibles oiseaux sont sans cesse m e n a c é s 
et poursuivis par des ennemis n o m b r e u x . Ils 
fo rment la n o u r r i t u r e p r e s q u e exclusive d e 
p lus i eu r s r apaces . La p lupa r t des oiseaux de 
proie , d iu rnes et n o c t u r n e s , sont leurs e n n e m i s 
les plus d a n g e r e u x ; ma i s ils ont encore à c r a i n 
dre les s inges, les pet i ts féliens, les m a r t e s , les 
ours , les hér issons , les m u s a r a i g n e s , les . r o n 
geur s arhor icoles et que lques se rpen t s . L ' h o m m e 
n'est pas tou jours bien disposé à l eu r égard . 

Les passereaux, lorsqu ' i ls ne sont pas t rop 
mult ipl iés , ne causent pas de bien g rands d o m 
mages ; beaucoup , au con t ra i re , r e n d e n t de 
grands services en dé t ru isant les insectes et en 
m a n g e a n t les graines des mauvaises h e r b e s . Cer
taines espèces peuven t c e p e n d a n t devenir p lu s 
q u ' i n c o m m o d e s , lo r sque , pa r e x e m p l e , elles 
s ' aba t ten t en bandes n o m b r e u s e s sur les c h a m p s 
couver ts de moissons ou sur les a rbres frui t iers . 
Nos paysans ne sont pas seuls à les dé tes te r ; 
dans les au t re s par t ies de la t e r r e , tous les peu 
ples se p la ignent des dégâts faits pa r ces pet i ts 
g ran ivores . C'est l eur n o m b r e qu i les r en d à 
c r a i n d r e . Il n 'es t pas indifférent p o u r u n cul t i 
va teur d 'avoir , p e n d a n t des semaines , des cen
ta ines de mil le de ces pet i t s ê t res à en t re t en i r , 
et l 'on est par fa i tement en droi t de che rche r à 
les écar te r . De p l r . ; , leur cha i r est g é n é r a l e m e n t 
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dél icate , et u n passe reau q u e l 'on tue r ep résen te 
donc une ce r ta ine valeur . Il n 'y a cependan t 
que peu d 'endro i t s où on leur fasse r ée l l emen t la 
guer re , c o m m e sous le règne de F r é d é r i c le 
Grand. Les ind igènes de l 'Afrique cen t ra le et de 
l'Asie mér id iona le se c o n t e n t e n t de les é loigner 
de leurs c h a m p s ; c 'est à quoi aussi se b o r n e n t 
les Amér ica ins du Sud ; seuls , les E u r o p é e n s et 
les Américains d u Nord leur font u n e chasse r é 
glée . On leur dresse des pièges dans lesquels des 
centa ines d ' indiv idus , a t t i rés par un de leurs sem
blables , captif ou pr ivé, laissent la vie. Il n 'es t 
pas de ruse que l 'on ne m e t t e en usage p o u r les 
dé t ru i r e . Mais ils se mu l t i p l i en t avec u n e telle 
rapidi té , q u e leurs rangs se c o m b l e n t con t inue l 
lement ; en sor te q u e l eu r n o m b r e n ' a h e u r e u 
semen t pas encore d i m i n u é . 

C a p t i v i t é . — Les passereaux que l 'on p r e n d 
pour en faire des oiseaux d ' a p p a r t e m e n t , bien 
moins n o m b r e u x que ceux qu i passent sur nos 
tables , s 'é lèvent c e p e n d a n t encore , c h a q u e a n 
née, à p lus ieurs mi l l ie rs . A u c u n o rd re n ' es t plus 
représenté q u e ce lu i - c i dans les vol ières , et l 'on 
peut d i re qu 'on a i m e r a les passereaux t an t qu ' i l 
se t rouvera des gens se p la isant à p a r t a g e r l eur 
d e m e u r e avec ces ê t res ai lés. L ' u n d ' en t re eux 
est m ê m e devenu u n vér i tab le oiseau domes t i 
qué , et ce n 'es t pas à cause de l 'u t i l i té dont il 
peut ê t re q u ' o n en a fait ainsi u n esclave ; car 
il est s i m p l e m e n t dest iné à égayer le m a î t r e de 
la t e r r e . La m ê m e dis t rac t ion est d e m a n d é e aux 
au t re s espèces ; mais cel les-c i ne sont pas d e 
venues domes t i ques ; on lie l eur d o n n e pas le 
droi t de vivre à l eu r guise en capt iv i té , de se 
r ep rodu i re sous la p ro tec t ion de leur m a î t r e et 
seigneur ; on n e l eu r acco rde q u ' u n e ex is tence 
soli taire, s inon c o m p l è t e m e n t dénuée de jo ies . 

E t cependant , il n J es t pas d ' an imaux qu ' i l se
rait plus facile de domes t ique r que les passe 
reaux. Les que lques ra res essais que l 'on a faits, 
ont p resque tous d o n n é d 'excel lents résu l ta t s , 
quand on s'y est pris d 'une façon convenable . 

Les passereaux son t excel lents c o m m e com
pagnons de c h a m b r e . Us n ' o n t pas besoin de 
grands soins, et on peu t fac i lement les conserver 
plusieurs années . Us s 'apprivoisent r ap idemen t , 
ils sont gais , j oyeux et a i m e n t à chan te r . Us 
vivent g é n é r a l e m e n t en bonne h a r m o n i e avec 
leurs congénères , et ils se r ep rodu i sen t sans diffi
cultés. Ils m é r i t e n t sous tous les rappor t s l 'amit ié 

des a m a t e u r s . Ce n 'es t pas sans motifs que c e r 
t a ins passe reaux e n t h o u s i a s m e n t des p o p u l a 
t ions en t i è r e s , q u i s 'occupent de leur é d u c a t i o n ; 
q u e d ' au t r e s on t la r épu ta t ion d 'ê t re les vrais 
favoris de l ' h o m m e . L e u r b e a u t é , l eu r chan t ne 
sont pas t o u t ce qu i nous les fait ché r i r et est i 
m e r ; l eurs au t re s bonnes qual i tés y c o n t r i b u e n t 
éga l emen t . 

La cage la plus o rd ina i re , la n o u r r i t u r e la 
plus s imple leur suffisent. Il vaut c e p e n d a n t 
m i e u x l e u r d o n n e r u n e cage aussi bien disposée 
q u e poss ible , et u n e n o u r r i t u r e u n peu chois ie , 
de préférence u n m é l a n g e de gra ines e t des 
feuilles ver tes . Ils se t rouven t t rès-bien des 
gra ines d ' ivraie que l 'on sépare d u blé en le 
v a n n a n t ; à défaut , on leur d o n n e du mil le t , d u 
p lan ta in , un peu de chènevis concassé, p o u r les 
espèces à bec faible ; de la sa l ade , des feuilles 
de choux , de l ' he rhe , d u pa in ramol l i dans 
de l 'eau ou dans du lait , ou mêlé à des ca
ro t tes et à d u lait cail lé. Tous on t besoin 
d 'eau fraîche p o u r bo i re et pour se ba igne r . 
II est essentiel p o u r la santé des passe reaux 
captifs de ten i r t ou jou r s l eu r cage p rop re , et 
d ' en renouve le r souven t le sable d u fond. 

Un spectacle c h a r m a n t est celui de p lus ieurs 
espèces de passereaux r é u n i e s dans u n e seule 
vol iè re , si toutefois on a eu soin d 'en é lo igner 
cer ta ines espèces que re l l euses , qu i sont de vér i 
tables b r a n d o n s de d i scorde dans une telle so 
ciété . Une de ces volières est p o u r l ' ama teu r u n e 
source in tar issable de j o u i s s a n c e s ; mais elle ne 
convient pas si l 'on veu t ob ten i r des r e p r o d u c 
t ions . P o u r n i c h e r en capt ivi té , les oiseaux ont 
besoin de ca lme et de t ranqui l l i té : les cou pies 
veu len t ê t re isolés. 

I l n 'es t pas d o u t e u x q u e , dans que lques a n 
nées , p lus ieurs passereaux exo t iques s e ron t a c 
c l ima tés chez nous . Les c h a r m a n t s pe t i t s frin-
gillidés d 'Afr ique et d 'Austra l ie , ceux non mo ins 
grac ieux qu i les r e p r é s e n t e n t en A m é r i q u e e t en 
Asie, a r r iven t en g rand n o m b r e dans nos j a r d i n s 
zoologiques , d o n t le bu t p r inc ipa l est de servir de 
pied-à- terre aux a n i m a u x é t r anger s . Ces o iseaux 
sont au jou rd ' hu i à la por tée de c h a q u e a m a t e u r ; 
aussi , sous peu , à côté du canar i , nous aurons 
de ses congénères , qui , c o m m e lui , o r n e r o n t , 
a n i m e r o n t et égayeront nos a p p a r t e m e n t s . 

En captivité c o m m e en l iber té , les passereaux 
sont donc par fa i tement dignes de no t re a t t e n t i o n . 
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L E S L 0 X I 1 D É S — LOXIM. 

Die Kreuzschnäbel, The Grossbilh. 

P a r m i les pe r roque t s , nous en avons vu qui 
ava ien t des affinités avec les passereaux ; de 
m ô m e , dans ce de rn ie r o rd re , nous t rouvons dus 
espèces qu i se r a p p r o c h e n t des p e r r o q u e t s , et 
é tab l i ssent ainsi une t rans i t ion des uns aux a u 
t res . Tels sont les o iseaux qu i composen t la 
famille des loxiidés ou becs-a-oisês, et qu i r a p 
pe l len t les p e r r o q u e t s , non - seu l emen t pa r l eu rs 
fo rmes , mais encore pa r leurs m œ u r s , leurs ha
b i t u d e s , leurs m o u v e m e n t s , et cer ta ines par t icu
l a r i t é s . 

Les loxiidés f o rme n t u n e famille b ien ca rac t é 
r isée , mais p e u n o m b r e u s e en espèces . La forme 
de leur bec les d is t ingue non-seu lement des a u 
tres passe reaux , mais encore de tous les o iseaux. 
U n seul a des r appor t s avec eux, ma i s ces r a p 
por t s n e sont pas assez g rands pour que les 
na tura l i s tes en aient fait un oiseau de m ê m e 
g e n r e . Les loxiidés on t été quelquefois r a n g é s 
avec d 'aut res passereaux dans u n e famille c o m 
m u n e ; d ' au t re s fois, on a placé le du r -bec p a r m i 
eux ; mais l 'on a tou jours fini pa r r econna î t r e 
qu ' i l s r ep résen ta i en t u n type à pa r t . 

C a r a c t è r e s . — Les loxiidés on t u n e phys iono 

m i e tou t e p a r t i c u l i è r e ; mais c 'est su r tou t l eur 
bec qu i les d i s t ingue . Cet o rgane est t r è s -épa i s , 
r e c o u r b é fo r t emen t dès sa base ; son dos est 
élevé et a r rondi ; les deux mand ibu le s se resser
r e n t b r u s q u e m e n t et se t e r m i n e n t en pointes ai
guës , d i r igées l ' une vers l ' au t r e . La m a n d i b u l e 
s u p é r i e u r e déborde l ' infér ieure , t an tô t à dro i te , 
t an tô t à g a u c h e , sans qu ' i l y ait de loi fixe à cet 
éga rd . Les musc les de la tête et du cou sont plus 
développés d 'un côté q u e de l ' au t r e , ce qu i est 
d 'accord avec la disposi t ion du be c , et r é su l t e des 
m o u v e m e n t s un i l a t é raux que l 'oiseau est obl igé 
d 'exécuter avec sa m a n d i b u l e in fé r ieure . Us on t 
la tôte g r a n d e et fo r t e ; le corps r a m a s s é ; le b r é 
che t long et p r o é m i n e n t ; le ven t re cour t et mince ; 
le cou fort, c o m m e ce lu i du p i c ; le p l u m a g e 
m o u et épais ; les ailes assez l o n g u e s , é t ro i tes , 
p o i n t u e s ; les rec t r i ces fortes, é t ro i tes , cour tes , 
les la téra les é tan t p lus longues que les méd ianes ; 
les cuisses et les j a m b e s u n peu recourbées en de
dans , cour tes , for tes , m u s c u l e u s e s ; les tarses 
cou r t s e t épais ; les doigts longs et a rmés d 'on
gles robus tes , r ecourbés et po in tus . Les yeux 
sont pet i ts et sai l lants ; les na r ines rondes , p la 

cées i m m é d i a t e m e n t sous le front, et recouver tes 
en t i è r emen t ou p r e s q u e en t i è r emen t p a r de pe
tites p l u m e s semblables à des poils . Les o rganes 
in te rnes ne diffèrent pas de ceux des au t res pas 
se reaux . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C o m m e la 

p l u p a r t des passereaux , les loxiidés vivent en 
sociétés, qu i r a r e m e n t a b a n d o n n e n t les bois. 
Mais, plus que celle de tous les au t r e s , l eu r exis
t ence est liée à la p résence de cer ta ins a rb res . Ce 
n 'es t que dans les forêts de conifères qu ' i l s t rou
vent l eur n o u r r i t u r e ; ils ne font q u e t r ave r se r 
les au t re s forêts , p e n d a n t leurs voyages. 

Au tan t l eu r hab i t a t est l imi té , au tan t l eur p a 
trie est é t endue . C'est dans le Nord su r tou t qu ' i l s 
a b o n d e n t ; ma i s ce n 'es t pas là seu lement qu 'on 
les r e n c o n t r e . Ils n ' o n t , en que lque sor te , pas 
de pat r ie : ce sont les bohémiens des oiseaux. 
C o m m e ce p e u p l e , ils appara i ssen t sub i t emen t 
dans u n e con t r ée , y passent q u e l q u e t e m p s , s'y 
conduisen t dès le p r e m i e r m o m e n t c o m m e des 
ind igènes , s'y r e p r o d u i s e n t , pu is , u n beau j o u r , 
ils p a r t e n t aussi s u b i t e m e n t qu ' i ls sont ar r ivés . 
Leu r s pé régr ina t ions sont liées à la r ichesse des 
forêts de coni fè res ; ils se m o n t r e n t q u a n d les 
gra ines de ces a rbres sont m û r e s . Il n 'y a cepen
dan t pas là de règ le absolue . Ainsi , on les voit en 
Al lemagne p lus ieurs années de su i te , puis ils dis
para i ssen t , et que lques a n n é e s s ' écou len t avant 
qu ' on les aperçoive de nouveau . Ils s ' acc l imaten t 
p a r t o u t , et en t o u t t e m p s . Ils a t t i r en t l ' a t tent ion 
de l ' h o m m e , e t , m a l g r é leurs appar i t ions i r r é g u -
liôres, ils sont au n o m b r e des oiseaux les mieux 
c o n n u s dans les con t r ées où ils on t fait l eur ap 
par i t ion . Ce sont les favoris des m o n t a g n a r d s , 
les hé ros des contes et des l égendes , car l eu r s 
m œ u r s on t que lque chose d ' a t t rayan t . 

L E S B E C S - C R O I S É S — LOXIM. 

Die Kveuzschnâbel, The Crossbills. 

Il n 'es t pas facile de d i s t inguer les diverses 
espèces de becs-croisés. C h a q u e col lec t ion en 
r en fe rme des variétés n o m b r e u s e s , mais pa ra i s 
sant tou tes s ' encha îne r é t ro i t emen t . On peu t 
a d m e t t r e , avec assez de probabi l i tés , qua t r e e s 
pèces eu ropéennes b ien dé t e rminées ; il y en a 
peut -ê t re a u t a n t en Asie et en A m é r i q u e . 
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C a r a c t c r e n . — Tou te s ces espèces ont le m ê m e 

por t et les m ê m e s couleurs . Les vieux mâles 

sont rouge - vermi l lon ou rouge-grose i l l e ; les 

jeunes r o u g e - j a u n e , j aune d 'or , j aune-ver t ou 

ocre- rouge; Je p l u m a g e des femelles est d 'un 

vert t i r an t plus ou moins sur le j a u n e ou sur le 

bleu . Avant la p r e m i è r e m u e , les j eunes sont 

gris clair , avec des bandes gris foncé . Les 

pannes de la q u e u e et des ailes sont noi râ t res 

chez toutes les espèces . L e u r s aut res carac tè res 

sont ceux de la famil le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e u r grosse 

tê te , leur g rand b e c , leurs p ieds massifs, l eu r 

cour te queue font pa ra î t r e les becs-croisés lourds 

et m a l a d r o i t s ; ils ne le sont c e p e n d a n t po in t . 

Ils sont , au con t ra i re , gais et ag i l e s ; ils volent 

avec rapidi té et l o n g t e m p s , p l anen t avant de 

se poser , et g r i m p e n t faci lement dans les b r a n 

ches. Ce n ' e s t q u ' à t e r r e qu ' i l s se m o n t r e n t que l 

q u e peu maladro i t s et inhab i l e s . L e u r s m œ u r s se 

r a p p r o c h e n t beaucoup de celles des p e r r o q u e t s , 

mais leur in te l l igence est moins développée ; 

ils on t su r tou t m o i n s de r u s e ; et ce qui les dis

t ingue encore de la p lupa r t d ' en t r e ceux-c i , c'est 

qu' i ls sont plus inoffensifs, p lus doux , p lus a i 

m a b l e s . 

LE BEC-CROISÉ DES SAPINS — LOXIA 

PYTIOPSITTACUS. 

Der Kiefernkreuzschnabel, der Kiefernpapctgei. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fîg. 33) est la p lus 
grande du genre ; elle a envi ron 20 cen t , de 
long, et 33 cent , d ' enve rgu re . Son b e c r e s 
semble b e a u c o u p à celui du p e r r o q u e t . Il est 
très-gros, r e cou rbé en demi -ce rc l e , et c h a q u e 
mand ibu l e est t e rminée pa r u n c r o c h e t . Les 
vieux mâles ont u n p l u m a g e r o u g e - m i n i u m clair 
ou foncé, ve rmi l lon , r o u g e de b r i q u e ou r o u g e -
groseille foncé ; les pennes de l 'ai le et de la 
queue sont d 'un gris noir , bo rdées de gris rouge ; 
le vent re est g r i sâ t re . Les j e u n e s mâles sont 
d 'un rouge plus clair , m é l a n g é , au dos , d e vert 
j a u n e , au c roup ion de j a u n e . 

Les femelles ont les p lumes de la par t ie s u p é 
r ieure du corps gris foncé, bo rdées de ve rdâ t r e 
ou de j a u n â t r e , et celles de la par t ie infér ieure 
gris clair , m a r q u é e s de j aune v e r t ; les pennes 
des ailes et de la queue sont no i râ t res , bordées 
de verdâ t re . 

Les j eunes encore au nid on t les p l u m e s du 
dos gris-noir , bordées de gris clair et de verdâ
t r e ; le ventre gr i s -b lanc , avec des taches l ong i 

tudinales n o i r â t r e s ; les pennes des ailes et de la 
queue sont bordées de gris ve r t . 

LE BEC-CROISÉ DES PINS — LOXIA CURV1ROST11A. 

Der Fkhtmkreusschnabel. 

C a r a c t è r e s . — Le bec-cro isé des p ins , q u e 

l 'on appel le aussi bec-croisé commun, et vu lga i re 

m e n t bec-croisé à long bec, g?is, rouge, jaune, 
perroquet des pins,mangeur de pommes de pin, e t c . , 

est p lus pet i t que l 'espèce p r é c é d e n t e . Il a de 1G 

à 18 cent , de long, et de 29 à 31 cen t , d ' enver 

g u r e . Son bec p lu s long et p lus faible le d i s t in 

g u e du bec-c ro i sé des sapins , don t il a toutefois 

le p l u m a g e . 

LE HEC -CROISE A BANDES — LOXIA TJENIOPTERA. 

Der Bindenkreuzsch?iabel. 

C a r a c t è r e s . — Le bec-c ro i sé à b a n d e s ou 

bifascié (fig. 36) est plus petit q u e les deux au 

t r e s ; son bec est encore p lus faible. Il est ca rac 

tér isé p a r d e u x bandes b lanches , qui o rnen t les 

ai les . 

Il est p robab le qu ' i l existe d ' au t res espèces de 

becs-croisés, du mo ins cer ta ins de ces oiseaux, 

q u e l 'on p r e n d p o u r de s imples var ié tés , sont 

peut -ê t re des espèces i n d é p e n d a n t e s . 

Les becs-croisés amér i ca ins et que lques becs-

croisés indiens cons t i t uen t des espèces bien 

définies ; les p r e m i e r s sont s u r t o u t caractér isés 

p a r l eu r pet i te taille : ce sont les pygmées de la 

famil le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS les 

becs-croisés hab i ten t les forêts de conifères ; ils 
se nour r i s sen t p r e s q u e exc lus ivement des g r a i 
n e s des p ins , des épicéas , des sapins et des m é 
lèzes. Ils sont p lus c o m m u n s dans le Nord q u e 
dans le Sud , pa r ce que ces essences y fo rmen t 
des forêts d ' u n e p lus g rande é t e n d u e . 

Ils n 'on t pas de vér i table pa t r i e : on les t rouve 
p a r t o u t et nul le pa r t . Le bec-cro isé à bandes ou 
bifascié, seu l , paraî t r e c h e r c h e r davantage les 
pays du Nord , car c 'est là s u r t o u t qu ' i l t rouve les 
mélèzes , qu i y forment , c o m m e en Russ ie , l 'es
pèce d o m i n a n t e d e s forêts. En Al lemagne , onvoi t 
c h a q u e année des becs-croisés , lors de îa m a t u 
ri té des graines ; e t , lo rsqu 'e l les sont abondan tes , 
ils a r r ivent en g rand n o m b r e , m ê m e là où on 
ne les avait p lus vus depuis des années . Leurs 
migra t ions ne laissent pas que d 'ê t re t r è s - i r r égu -
l ièrcs , et n u l l e m e n t dépendan te s n i des saisons 
ni des local i tés . Ils sont plus c o m m u n s sur les 
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m o n t a g n e s que dans les pla ines ; mais si ces der 
n ières leur offrent des forêts convenables , ils s'y 
é tabl issent . Dans leurs voyages, ils arr ivent que l 
quefois j u s q u ' a u c œ u r de l 'Europe mér id iona l e . 
E n Espagne , par exemple , ils sont parfois t r è s -
abondan t s . D 'après Homeyer , on les voit dans 
les Baléares ; on les t rouve aussi en Grèce et dans 
les Ba lkans . On n e sait encore j u s q u ' o ù ils s 'é
t e n d e n t en Asie ; en tous cas , on n e les y t rouve 
q u e là où sont des forêts . L ' A m é r i q u e a-t-elle 
ses espèces p r o p r e s , o u son t - ce les nô t res qu i 
on t péné t r é j u s q u e - l à ? C'est ce que des observa
t ions u l t é r i eu re s n o u s a p p r e n d r o n t . Cette de r 
nière supposi t ion n 'es t pas invra i semblab le , car 
ces oiseaux n e conna i s sen t n i frontières ni b a r 
r iè res . 

Lo r squ ' on t raverse u n e forêt de pins ou rie 
sap ins , on e n t e n d parfois leurs cris d ' appe l , 
q u i sont b ien c o n n u s de tous les oiseleurs e t de 
b e a u c o u p de c h a s s e u r s ; parfois aussi le c h a n t du 
mâ le se fait e n t e n d r e . Les becs-croisés sont a r r i 
vés et se sont instal lés . Si la local i té leur plaî t , ils 
vont s'y r e p r o d u i r e ; s inon, au b o u t de que lque 
t e m p s , ils g a g n e n t u n endro i t plus convenab le . 
Ils o n t b ien tô t choisi la me i l l eu re p lace de la 
forêt, et , après avoir e r ré tou t le j o u r , ils v iennent 
s'y rassemble r le soir . 

T o u s les becs-cro isés sont des oiseaux socia
b les , et m ê m e dans la saison des a m o u r s , lors
qu ' i l s sont accouplés , ils ne se séparen t pas . 
L e u r s m œ u r s sont t r è s -cu r i euses . Us sont essen
t i e l l ement a rbor ico les , e t ce n ' e s t q u ' e n cas de 
beso in qu ' i l s descenden t à t e r r e , pour s'y a b r e u 
ver, o u m a n g e r les p o m m e s de p in qu i sont 
t o m b é e s . La c ime des pins est leur d e m e u r e . Us 
g r i m p e n t avec agili té dans les b r anches , en s'ai-
d a n t du b e c , c o m m e les p e r r o q u e t s ; ils se s u s 
penden t à l 'aide de leurs pa t tes ou de l eu r bec , 
la tête en h a u t c o m m e la tê te en bas , e t d e 
m e u r e n t que lques m i n u t e s dans ce t te posi t ion, 
si i n c o m m o d e en a p p a r e n c e . Us volent facile
m e n t , et avec l égère té , mais r a r e m e n t ils font 
de longues t ra i tes . E n o u t r e , ils é t enden t lar 
g e m e n t leurs ailes, puis les r a m è n e n t s u b i t e m e n t 
s u r les côtés du corps , de m a n i è r e à décr i re 
d a n s l 'air u n e l igne ondulée . 

A l ' époque des a m o u r s , ils s 'élèvent en vol t i -
gean tau -dessus des a rbres , d e m e u r e n t s u s p e n d u s 
su r le m ê m e point , chan ten t , pu is r egagnen t len
t e m e n t l eur place a c c o u t u m é e . Sauf a u mil ieu 
de la j o u r n é e , ils sont con t inue l lement en m o u 
vement . 

Au p r i n t e m p s , en été et en a u t o m n e , ils com
m e n c e n t , dès le pet i t j o u r , à e r r e r dans la forêt, 

al lant d 'un b o u q u e t d 'a rbres à un au t r e , de col
l ine en col l ine . Aussi les oiseleurs qui l eur dres 
sent des pièges sont-ils obligés, en j u in et en 
ju i l le t , d 'ê t re à deux heures d u mal in à leur 
pos te . E n hiver, q u a n d le froid est r igoureux , ils 
d e m e u r e n t long temps à l ' endro i t où ils on t passé 
la n u i t ; toutefois , ils font en tendre leur voix de 
b o n n e h e u r e , mais ils n ' a b a n d o n n e n t la p lace 
q u e quand le soleil es t déjà h a u t sur l 'hor izon. 
Dans cette saison, on les voit très-affairés, à dix 
h e u r e s d u m a t i n , m o m e n t où ils v i ennen t de 
c o m m e n c e r leur r e p a s . Après deux h e u r e s , ils 
se ca lment , ma i s ils con t inuen t à m a n g e r j u s q u ' à 
qua t r e h e u r e s ; puis ils se l ivrent au r epos . Us 
vont boire vers midi ; en é té , vers dix ou o n z e 
h e u r e s . 

Les becs-croisés s ' i nqu iè ten t fo r t peu des au t res 
hab i t an t s de la forêt , e t de l ' h o m m e l u i - m ê m e , 
q u o i q u e , dès les p r e m i e r s j o u r s , ils aient appr i s 
à r e c o n n a î t r e en lui u n e n n e m i . On est p a r t i de 
là p o u r dire q u e ce sont des ê t res s tupides ; et on 
a p p u i e cet te op in ion de faits qu i p rouve ra i en t ef
fect ivement un m a n q u e p a r t r o p comple t d ' in te l 
l igence . Mais, si l 'on é tud ie p lus a t t e n t i v e m e n t 
ces o iseaux, on voit qu ' i ls savent profiter des le
çons de l ' expér ience , et qu ' i l s sont en réal i té 
m o i n s sots qu ' i ls n e le para issent . 11 est facile de 
les p r e n d r e ou de les t ue r , et ils sont liés en t re eux 
à u n tel po in t q u e leur ami t ié leur coû te souvent 
la vie ou la l i be r t é . Cela, à m o n avis, est u n e 
p r e u v e , non de s tup id i té , ma i s de bon n a t u r e l . 
Le mâ le dont la femelle vient d 'ê t re tuée res te 
accablé de dou l eu r sur sa b r a n c h e , ou revient , 
p o u r l'y c h e r c h e r , à l ' endro i t où il a pe rdu sa 
c o m p a g n e . Cependant , quand ils ont été p l u 
sieurs fois à m ê m e d ' ép rouver la m é c h a n c e t é 
h u m a i n e , ils dev iennen t fort défiants . 

« Le cri d 'appel du bec-croisé des sap ins , du 
mâ le c o m m e de la femelle , est goep, goep, ou 
guip, guip, ou tzoe, tzoe goep, dit m o n pè re , a u 
que l nous devons la descr ip t ion la plus exacte 
des m œ u r s des becs-cro isés . Goep se fait en ten
d re lorsqu ' i ls volent ou qu ' i ls sont p e r c h é s ; c'est 
le s ignal du dépa r t , u n appe l , u n cr i dest iné à 
r é u n i r les m e m b r e s de la soc ié té ; aussi est-il tou
j o u r s fort. Guip, guip, est le cri de t endresse , 
dont les deux époux se sa luen t au repos ; il est 
p rononcé à d e m i - v o i x , et il faut ê t re au pied de 
l ' a rbre pour l ' en tendre . Souvent , on di ra i t que 
l 'oiseau qu i pousse ce cri est t rès-loin, et on l'a
perçoi t au-dessus de sa tê te . Tzoe, est le cr i par 
lequel le bec-croisé p e r c h é appel le ceux qui pas
sent près de lu i , p o u r les invi ter à s ' a r rê te r ; que l 
quefois, cependan t , on l ' en tend d'uii oiseau qui 
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vole. C'est u n cri p le in et fort, et ce doit ê t re le 
cri d 'appel pr inc ipal . 

u L e s j e u n e s c r ien t p r e s q u e c o m m e la j e u n e 
l inotte , mais b ientô t ils acqu iè ren t la voix et les 
divers coups de gosier des vieux. 

« Le bec-croisé des p ins pousse son cri d 'appel 
q u a n d il p e r c h e ou quand il vole. C'est un guip, 
guip, p lus faible que ce lu i du bec-croisé des sa
p i n s . Quand on a u n e fois e n t e n d u c e s d e u x c r i s , 
on ne peu t les confondre ; j e les reconnais dans 
la forêt, et de loin. Ce guip est un signal à la fois 
de dépar t , d ' aver t i s sement et de ra l l i ement . Lors
que ces oiseaux sont p e r c h é s , et que l 'un pousse 
ce cri for tement , aussi tôt tous les au t re s dev ien
nen t attentifs, et s 'envolent dès que l 'un d 'eux 
en donne le s ignal . Quand ils m a n g e n t , et que 
que lques -uns de leurs semblables passent près 
d'eux en poussant ce c r i , ils ne se dé rangen t p a s ; 
r a r e m e n t , ils leur r é p o n d e n t pa r u n tzoc, tzoc, 
les invitant à p r e n d r e pa r t au festin. Ce tzoc, tzoc, 
est plus h a u t et p lus clair q u e celui du b e c -
croisé des sapins . Lorsque l 'un d 'eux est é loigné, 
les au t res c r i en t sans cesse tzoc, tzoc, p o u r l ' em
pêche r de s 'égarer . Si l 'un est pe rché au s o m m e t 
d 'un a rb r e , et veut invi ter t o u t e u n e b a n d e à 
venir y p r end re p lace , il pousse t rès - for tement 
ce cr i , que l 'on en tend r a r e m e n t quand ils vo
lent . U n bon appeau doi t s u r t o u t cr ier tzoc; s'il 
c r ie guip p lus souvent que tzoc, il n 'es t d ' a u c u n e 
ut i l i té . Quand ces becs-croisés pe r chen t , ils font 
en t endre u n au t r e pet i t cr i , très-bas, qui ressem
ble assez au pép i emen t des pouss ins . Les j eunes 
ont , ou t r e ce p é p i e m e n t , p resque la m ê m e voix 
q u e les j eunes becs-croisés des sap ins . 11 

Le chan t du mâle est ravissant . D 'o rd ina i re , 
le bec-croisé des sapins chan te m i e u x q u e celui 
des p ins , mais les deux chants se r e s semblen t 
beaucoup . C'est un t h è m e , lancé à pleine voix, 
suivi de que lques no tes sifflantes, faibles. En li
ber té , ils chan ten t s u r t o u t q u a n d le t emps est 
beau, clair , t r anqui l l e , pas t r op froid; ils se t a i 
sent les j ou r s de vent et de t e m p ê t e . P o u r chan te r , 
ils se pe r chen t tou jours sur les plus hau tes b ran
ches : ce n 'est qu ' au t e m p s des a m o u r s qu ' i l s 
chantent en volant . La femelle c h a n t e aussi , mais 
plus bas et d 'une m a n i è r e moins sou tenue que le 
mâle . E n cage , ils chan len t tou te l ' année , ex
cepté à l ' époque de la m u e . 

Les becs croisés se nour r i s sen t p resque exclu
s ivement des graines des conifères. L e u r bec fort 
et recourbé leur est indispensable pour se p r o c u 
rer leurs a l imen t s . Il faut et de la force et de 
l 'adresse pour ouvr i r les p o m m e s de p in et en 
enlever les semences . L 'oiseau arr ive en volant , 

se suspend à u n cône, la tôle en bas , ou bien 
p lace le cône sur u n e b r a n c h e , se m e t dessus e t 
le ma in t i en t de ses ongles vigoureux, longs e t 
p o i n t u s . « C'est un spectacle c h a r m a n t , d i t 
m o n pè re , q u e de voir un si pet i t oiseau por te r 
d 'un a r b r e à un au t re u n e p o m m e de p in d e 
g r a n d e u r m o y e n n e . Il la p r e n d dans son bec , le 
s o m m e t g é n é r a l e m e n t dir igé en avant ; il vole à 
u n a u t r e a r b r e , à u n e v ingta ine de pas , p o u r p o u 
voir l 'ouvr i r , ca r il ne t rouve pas pa r tou t des 
b r a n c h e s où il puisse faire ce travail à son aise . 
Yoici c o m m e n t il s'y p r e n d . Avec la pointe de 
sa m a n d i b u l e supé r i eu re , il a r r a c h e par le m i 
lieu les larges écai l les , fait ainsi u n t r o u dans 
l eque l il i n t rodu i t son bec u n peu ouver t , pu is 
soulève l 'écai l lé d 'un m o u v e m e n t de t ê t e . A ce 
m o m e n t , il p e u t faci lement , avec sa l angue , faire 
en t r e r la g ra ine dans son bec , il en brise alors 
l 'enveloppe e t l 'avale. Il n 'ouvre pas les g r a n d s 
cônes . 

H Son bec en cro ix lui est t r è s -u t i l e ; il n ' a pas 
besoin de l 'ouvrir l a r g e m e n t p o u r lui d o n n e r 
une g r a n d e é t e n d u e , et il suffit d 'un léger m o u 
v e m e n t de tè te p o u r soulever u n e écai l le . 

« Cette m a n œ u v r e p r o d u i t un b r u i t , u n e sor te 
de pé t i l l emen t assez fort p o u r ê t r e e n t e n d u 
du bas de l ' a r b r e . Le bec -c ro i sé des p ins d é 
pouil le r a r e m e n t un cône de tou tes ses gra ines , 
c o m m e le font ses a u t r e s congénères ; il l 'aban
donne a u x t rois q u a r t s r o n g é , souvent m ê m e 
avant de l 'avoir ouver t . Ce ne sont pas s e u l e m e n t 
les j eu n es oiseaux, c o m m e le croyai t B e c h s t e i n , 
mais encore les vieux qu i on t cet te h a b i t u d e ; 
aussi, là où a d e m e u r é u n de ces oiseaux, le sol 
est-il j o n c h é de cônes . 

« Lorsque les a rb re s sont dépoui l lés de leurs 
fruits, les becs-croisés r a m a s s e n t et ouvren t ceux 
qui son t t o m b é s , a 

Le bec -c ro i s é des p ins s ' a t taque r a r e m e n t a.ur. 
cônes serrés des sapins et des ép icéas ; il n ' a pas 
la force de les ouvr i r . Celui des sapins, par con
t r e , s 'en n o u r r i t l a rgemen t . E n u n e fois, il en
lève tou tes les éca i l les , au-dessus de l 'endroi t où 
il a enfoncé son bec . Ces deux espèces ouvrent 
toujours les écailles avec l eu r m a n d i b u l e su
p é r i e u r e , en a p p u y a n t l ' infér ieure contre le 
cône ; auss i , chez ceux don t le c ro i sement des 
m a n d i b u l e s se fait à dro i te , c 'est toujours la 
moi t ié droi te du bec qu i est s u p é r i e u r e ; chez les 
au t r e s , la moi t ié g a u c h e . 

E n deux ou trois m i n u t e s , un cône est dévoré , 
l 'oiseau le laisse tomber , et en c h e r c h e un au t r e ; 
et ainsi de su i te , j u squ ' à ce q u e son j abo t soit 
r empl i . 
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On reconna î t aux cônes qui r e couv ren t le sol 
qu ' i l y a des becs-croisés dans la con t r ée . Quand 
r ien ne vient les dé r ange r , ces oiseaux res ten t des 
h e u r e s ent ières sur le m ê m e a r b r e , et d e m e u r e n t 
p e n d a n t des semaines a u m ô m e endro i t . T a n t 
qu ' i l s t rouvent des p o m m e s de p in , ils ne se m e t 
t e n t en quôte d ' a u c u n e au t r e n o u r r i t u r e . Mais 
celle-ci vient-el le à leur m a n q u e r , ils m a n g e n t d e s 
g ra ines oléagineuses, des gra ines de chanvre , 
de cha rdon , e tc . , des insec tes , n o t a m m e n t des 
p u c e r o n s , qu ' i ls vont chasse r dans les j a r d i n s et 
les vergers . 

En travai l lant ainsi des cônes rés ineux , les 
becs croisés soui l lent l e u r p l u m a g e ; ma i s i ls en 
on t au tan t de soin q u e les au t r e s o iseaux. Après 
c h a q u e repas , ils se ne t to ien t p e n d a n t p lus ieurs 
m i n u t e s , et essu ien t l eur bec con t re les b r a n 
ches . Ils ne peuven t c e p e n d a n t pas tou jours 
t en i r l eur p l u m a g e en aussi bon é ta t qu ' i l s le 
voudra ien t , et souvent ils r e s ten t couver ts d ' un 
enduit, r é s ineux . Leur r é g i m e p r o d u i t u n a u t r e 
effet : il d o n n e à leur cha i r des qual i tés par t i 
cu l i è res . Lorsqu ' i l s se nou r r i s sen t de semences de 
p i n , ils sont t e l l emen t i m p r é g n é s de rés ine , q u e 
l e u r cadavre rés is te l o n g t e m p s à la pu t ré fac 
t ion. « Leur cha i r , dit m o n pè re , a u n e odeur 
forte, désagréab le , sans ê t re pos i t i vemen t r é p u 
g n a n t e . Il faut s e u l e m e n t p r e n d r e garde aux 
m o u c h e s ; car elles y p o n d e n t l eu r s œufs , e t les 
larves pe rcen t et m a n g e n t la v iande . J ' a i fait 
p lus ieurs expér iences à ce suje t , et tou jours avec 
le m ê m e ré su l t a t . J ' a i sous les yeux un bec-
croisé , qui a é té t ué l 'é té de rn ie r , pa r la p lus 
forte cha l eu r , et qu i a encore t o u t e s ses p l u m e s . 
J ' en ai vu u n momifié ainsi n a t u r e l l e m e n t de
puis vingt ans . » La cause d 'un parei l é ta t de 
conservat ion réside bien é v i d e m m e n t d a n s cet te 
n o u r r i t u r e rés ineuse dont ils font usage ; car , 
lo r sque les becs-croisés ont m a n g é p e n d a n t quel 
que t e m p s des insectes , ils se c o r r o m p e n t aussi 
vite que les au t re s pet i ts o iseaux. 
• U n e société de becs -c ro i sés est u n des p lus 
b e a u x o r n e m e n t s de la forêt, s u r t o u t au mi l i eu 
de l 'hiver, q u a n d tou t est couver t d 'une épaisse 
c o u c h e de ne ige . Ces pet i t s oiseaux se d é t a c h e n t 
s u p e r b e m e n t en rouge su r le vert sombre des 
b r a n c h e s et le b l anc éc la tan t de la ne ige . 

E n m ê m e t e m p s , leurs m œ u r s gaies e t joyeuses , 
l eur activité cont inue l le , leur babil et leur chan t 
a n i m e n t s ingu l i è r emen t le paysage . Le spectacle 
n 'en devient que plus in té ressant , q u a n d l 'hiver 
se t rouve être aussi la saison des a m o u r s . 

L 'on sait que les becs-cro isés n i chen t en tou te 
sa ison, au mi l ieu de l 'été c o m m e au fort de 

l 'hiver , q u a n d t o u t est couver t de neige, que 
tou te vie para î t é te in te dans la n a t u r e . L 'o iseau 
n e s 'en inqu iè te n u l l e m e n t , il por te en lui le 
p r i n t e m p s avec toutes ses jo ies . La b a n d e se d i 
vise par couples , ceux-c i chois issent les plus 
beaux a rb res de la forêt, pour leur confier le 
b e r c e a u de leur p rogén i t u r e , mais j a m a i s ils ne 
s 'é loignent b e a u c o u p les u n s des au t r e s . Le mâle 
se p e r c h e sur la p lus h a u t e b r a n c h e ; il c h a n t e , i l 
appel le , se tou rne et se r e t o u r n e , c o m m e pour s e 
faire a d m i r e r de sa femelle, sous t ou t e s ses faces* 
Si ce l le-c i n 'a r r ive pas , il va sur un au t r e poii i t . 
et l 'appelle à n o u v e a u ; approche - t - e l l e , le m$)j? 
cou r t der r iè re e l l e , et j o u a n t , pép i an t , ' H ' J W F 

chasse de b r a n c h e en b r a n c h e . -

Le bec-c ro i sé des sapins a l ' hab i tude de 
en m ê m e t e m p s divers tours en l 'air : il s 'éleye 
à coups d 'ai les r épé tés , il p lane en char i t a r i t^ iy 
revient ensui te à l ' a rbre d 'où il est par t i . Géé 
j eux d u r e n t j u s q u e vers onze h e u r e s du m a l i n " ; 
alors c o m m e n c e la cons t ruc t ion du n id . C e H i $ . 
est établi t an tô t su r une b r a n c h e proSminèhle ' fJ 
t an t ô t à u n e b i fu rca t ion , su r u n e grosse b r a n f 
che , p rès du t r o n c ; t an t ô t au s o m m e t , t an tô t âd 
mi l ieu de l ' a rb re , mais toujours de façon à ê t re 
recouver t pa r des b r a n c h e s qu i le cachen t « t i è 
m e t t e n t à l 'abri de la ne ige . Au deho r s , ce n id 
est formé de r a m e a u x de pins, de b r u y è r e s , $p 

c h a u m e s desséchés , de l ichens , de m o u s s e s ; eA 
dedans , il est tapissé de p l u m e s , de br ins d'herbe*, 
d 'aiguil les de p ins . · · ' 

Ses parois on t env i ron 3 c e n t i m è t r e s d'épa'îs»-
seur , et sont a r l i s t en ien t tissées ; le fond eu est 
profond. ' #* 1' 

Tels sont d u moins les nids de becs-croisés en 
Al l emagne , e t on est su rp r i s d ' a p p r e n d r e pa r u n 
des natural is tes les p lus consc ienc ieux de la 
Suède , le p r i eur E c k s t r ô m , q u e , dans les forèls 
de la Suède , le bec-c ro i sé des sapins construise 
u n nid en b o u l e , formé de l ichens secs , et don t 
le d i amè t r e dépasse u n e a u n e . L ' en t r ée en serai t 
r onde , é t ro i t e , l ivrant à pe ine passage à l 'oiseau, 
et la cavité serai t assez g rande , pour q u ' o n puisse 
y m e t t r e t ou t le po ing . Ce n 'es t q u e le n id d 'hiver 
qu i serai t ainsi cons t ru i t ; le n id d 'été au ra i t de 
moins grandes d imens ions et des parois moins 
épaisses . Je ci te cet te re la t ion , sans garant i r 
qu 'e l le s 'appl ique à n o t r e bec-croisé. En tou t cas, 
le bec-cro isé se donne b e a u c o u p de peine pour 
édifierle be rceau de ses pet i ts . » J 'a i eu occasion, 
dit m o n pè re , d 'observer u n e femelle qui cons
t ru i sa i t son n i d . El le appor t a d 'abord des r a 
milles sèches, puis c o u r u t a u t o u r des b ranches , 
p o u r cuei l l i r des l i chens . Elle en prenai t à chaque 
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Fig. 36. Le Bec-croisé à bandes. 

couver te sde tachese t de ra ies d 'un b r u n rouge ou 
d 'un b r u n noi r . Tan tô t ces t aches sont disposées 
en cerc le au tour d u gros b o u t ; tantôt elles son t 
répar t ies sur tou te la surface de l'œuf. 

Les j e u n e s , dès qu ' i l s sont éclos, sont n o u r r i s 
pa r leurs pa ren t s de g ra ines de p in on de sa
pin , p r éa l ab l emen t ramol l ies , les p r e m i e r s j o u r s , 
et à moi t ié d igérées dans le j abot . Ils croissent ra
p idemen t , se m o n t r e n t de b o n n e h e u r e yifs et 
actifs; mais , p lus q u e les au t re s passe reaux , ils 
ont besoin longtemps de l 'aide du père et de la 
m è r e . Ce n ' es t que lorsqu' i ls sont déjà sort is du 
nid q u e l eu r bec se croise , et j u s q u e - l à ils ne 
sont pas en élat d 'ouvr i r eux -mêmes les p o m m e s 
de pins . Lorsqu ' i l s ont a b a n d o n n é le n id , ils se 
t iennent su r des a rbres épais , p r inc ipa l emen t sur 
des sapins , et tou jours près de leurs pa ren t s . 
Lorsque ceux-c i recue i l len t les g ra ines , ils sont 
à leurs côtés , c r iant sans cesse, c o m m e de m o 
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fois son bec plein, les appor ta i t au nid et les coor
donnait . La c h a r p e n t e du nid t e r m i n é e , elle y 
resta l o n g t e m p s , m e t t a n t t o u t b ien en o rd re , 
foulant les b r a n c h e s avec sa poi t r ine , les com
pr iman t ou se r e t o u r n a n t dans tous les sens . 

« Elle pr i t p resque tous ses ma té r i aux sur u n 
arbre voisin. Elle étai t si pressée , qu 'e l le t ravai l 
lait m ê m e en plein mid i , et q u ' e n deux ou trois 
m i n u t e s , elle en avait fini avec u n e c h a r g e 
qu'elle avait cueil l ie, t r anspo r t ée , a r r a n g é e . Le 
mâle resta près de sa femelle et lui t int c o m p a 
gnie, p e r c h é sur u n e b r a n c h e ou su r le n i d ; la 
nourr i t q u a n d elle se m i t à couver ; c h e r c h a , pa r 
ses chansons , à la d is t ra i re de sa longue i m m o b i 
lité, c a r d e s qu 'e l le e u t pondu son p remie r œuf, 
elle ne bougea plus d u nid : on au ra i t dit qu ' i l 
voulait ainsi la d é d o m m a g e r de ses peines . » 

Chaque couvée se compose de t rois ou q u a t r e 
œufs, pe t i t s , d 'un b lanc grisâtre ou b leuâ t re , 
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ch an t s en fan t s ; lorsqu ' i ls qu i t t en t l ' a r b r e , ils les 

suivent , ou les appel lent d 'une voix p la in t ive , 

j u s q u ' à ce qu' i ls r ev i ennen t . P e u à peu ils ap 

p r e n n e n t à se n o u r r i r e u x - m ê m e s . D 'abord , les 

p a r e n t s l e u r p ré sen ten t des cônes à moi t i é o u 

verts , p o u r qu ' i l s s 'exercent à enlever les éca i l les ; 

p lus ta rd , ils leur a p p r e n n e n t à a t t aquer des cônes 

in tac t s . Même quand ils peuvent se n o u r r i r eux-

m ê m e s , les pa ren t s l eu r d o n n e n t encore à m a n 

ger . Enfin, ils dev iennent i n d é p e n d a n t s , forment 

alors des bandes , ou se jo ignen t aux vieux qui ne 

se sont pas accouplés . 

C h a s s e . — J 'a i déjà dit qu ' i l n 'é ta i t pas diffi

cile de p r e n d r e des becs-cro isés . Les nouveaux 

ar r ivés dans un pays se la issent a p p r o c h e r p a r 

le chasseur , ne s 'envolent m ô m e pas q u a n d l ' un 

ou l ' a u t r e a été frappé de m o r t . 11 est p e u t - ê t r e 

encore plus facile de les p r e n d r e vivants. En T h u -

r i n g e , on se ser t de grandes p e r c h e s , au b o u t 

desquelles on dispose un b o u q u e t de b ranches de 

pins , q u e l 'on garn i t de g luaux . On plante ces 

pe rches dans u n e cla i r ière , avant le lever du 

jou r , et , au bas de la p e r c h e , on m e t un bec-

croisé en cage qu i sert d ' appe lan t . Tous les becs -

croisés qu i passent s ' approchen t , a t t i rés pa r les 

cris de l e u r semblable captif. Beaucoup se pe r 

chen t su r les g luaux et y res ten t . L'on peu t ainsi 

faire u n e b o n n e pr ise en u n e m a t i n é e . 

C a p t i v i t é . — Tous les becs-croisés s 'apprivoi

sent t rès-faci lement . Us oubl ient r a p i d e m e n t la 

per te de leur l iberté ; ils reconnaissent l eur maî

t re , cessent de le c ra indre , se laissent por te r pa r 

lui , lui e x p r i m e n t l eur ami t ié par mil le démons 

t ra t ions . Aussi , sont-ils t rès -a imés de tous ceux 

qui ont p u les appréc ie r , et les m o n t a g n a r d s , n o 

t a m m e n t , les e s t imen t fort. 

U t i l i t é . — Lès services que nous r e n d e n t 

les becs-croisés surpassen t , et de b e a u c o u p , les 

que lques dégâts qu ' i ls peuven t causer . Nous ne 

par l e rons pas du plaisir qu ' i ls p r o c u r e n t à l ' ama

t e u r , d u c h a r m e don t ils décoren t les forêts en 

hiver ; ma i s , dans les années d ' abondance , ils d é : 

c h a r g e n t les p in s des cônes sous lesquels ils 

p l i en t ; et c o n t r i b u e n t ainsi à t en i r ces arbres en 

bon é ta t . R é c e m m e n t , on les a signalés c o m m e 

les au t eu r s de ce q u e l 'on appel le les éclats des 

pins, ma i s r ien n 'es t moins p rouvé . Je crois qu ' on 

peu t les laisser vivre en paix au mi l ieu de la 

forêt. 

L E S P S I T T I R O S T R E S — PS1TTIROSTRA 

Lie Sitticlifinken. 

J e laisse indécise la ques t ion de savoir s'il 

faut p l a c e r a côté des becs-cro isés u n genre sin

gulier d 'oiseaux qu i , avec des tarses de passe

r e a u x , on t des formes généra les qui rappel lent un 

peu celles de cer ta ins p e r r o q u e t s . La p lupa r t des 

natura l i s tes n 'hés i ten t pas à ranger ce genre 

p a r m i les loxiidés, mais Re ichenhach croit qu ' i l 

est p lus voisin des mel l iphag idês , don t nous 

par le rons plus tard , q u e des passereaux. 

Une seule espèce propre à la Polynésie c o m 

pose ce genre . 

LE PSITTIIIOSTRE PSITTACLV — rSITTIIlOSTIlA 

FSITTACEA. 

Der Sittichijritnling. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau, que l 'on a que l 

quefois n o m m é passereau-perroquet, fait, p lus en

core q u e les becs-croisés , la t rans i t ion en t re les 

pe r roque t s d ' un côté , les passereaux de l ' au t re , 

et son n o m ind ique par fa i tement ses carac tè res . 

Il a à p e u p rès la taille d u bouvreui l , c 'est-à-dire 

15 cent , de l o n g ; l 'aile pl iée m e s u r e près 

de 10 cent . Son p lumage est vert c o m m e celui 

des p e r r o q u e t s ; la po i t r ine est finement rayéj , 

de gr i s ; la tête et le cou sont d 'un j a u n e gomme-

g u t t e ; il a les pennes des ailes et de la queue 

b r u n e s , bordées de v e r t ; le b e c et les pa t tes cou

leur chai r . 

Bien que le ps i t t i ros t re soit c o n n u depuis 

p lus de c inquan te ans , n o u s ignorons complè te 

m e n t encore quel les sont ses m œ u r s , quel est 

son g e n r e de vie. Si nous les connaiss ions , nous 

pour r ions p robab l emen t fixer p lus exac tement 

la p lace q u e cet oiseau doi t occupe r dans le 

sys tème . 

. Il est d 'a i l leurs excessivement r a r e de pouvoir 

se p r o c u r e r l 'espèce, m ê m e en peau, et peu de 

m u s é e s peuven t se van te r de la posséder . 

LES PYRRHULIDÉS — PYRRHULJE. 

Lie Gimpel. 

C a r a c t è r e s . — La famille des pyr rhu l idés 

se place n a t u r e l l e m e n t après celle des loxiidés, 

à laquel le cer ta ins na tu ra l i s t e s l 'ont r éun ie . 

Les pyr rhu l idés sont caractér isés par leur bec 

c o u r t , épais, b o m b é de tous côtés ( leur bec en 
bombe, c o m m e disait m o n père) , à mandibule 
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supér ieure l égè remen t c r o c h u e ; leurs pat tes 

cour tes et m o y e n n e m e n t fortes ; l eur q u e u e 

l égè remen t t r o n q u é e ; leurs ailes moyennes , 

ob tuses ; leurs p lumes longues e t molles , de 

couleur t rès-var iable . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p y r r h u -

lidés hab i t en t les con t rées froides et t empérées 

de toutes les par t ies d u m o n d e , l 'Austral ie ex

cep tée . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On les t rouve 

dans les forêts et dans les buissons , q u e l q u e s - u n s 

au milieu des rochers ou au sein du déser t . Us 

vivent au t an t sur les a rbres q u e sur le sol. 

Comme tous les passe reaux , ils se nour r i s sen t 

exclusivement de gra ins , de b o u r g e o n s et de 

feuilles ver tes . 

Leur organisa t ion est assez parfa i te , mais 

leur in te l l igence est peu développée : chez eux , 

la sensibil i té l ' empor t e sur le j u g e m e n t . Ils v i 

vent en t rès-bons r appor t s avec leurs semblables ; 

ils peuvent aussi s ' a t t acher à d ' au t r e s oiseaux et 

à l ' h o m m e . Us sont maladro i t s dans leurs m o u 

vemen t s e t le cèden t beaucoup en agili té aux 

becs-croisés . 

L e u r chan t est t r è s - s imple , mais l eu r s notes 

ont u n t i m b r e h a r m o n i e u x , et p lus i eu r s espèces 

sont capables d ' app rendre des airs et de les r é 

pé ter . 

Ils c achen t l eu r nid sur les a rb res ou dans les 

crevasses des r o c h e r s . Le n o m b r e des œufs va

rie de q u a t r e à six. 

L E S P A R A D O X O R N I S — PARADOXORNIS 

Die Papageigimpel. 

C a r a c t è r e s . — J ' acco rde la p r e m i è r e p lace , 
dans cet te famille, à un s ingul ier genre , c a r a c t é 
risé par u n bec cour t , épa is , vo lumineux re la t i 
vemen t à la tai l le des oiseaux, à mand ibu le s à peu 
près égales, la supér i eu re se r e c o u r b a n t l égè re 
men t en bas et de côté , c o m m e chez cer ta ins per
roquets ; des ailes faibles, fo r t ement a r rondies , la 
sixième r é m i g e é tan t la plus l o n g u e ; - u n e q u e u e 
longue et t r o n q u é e ; des tarses v i g o u r e u x ; des 
doigts de longueur m o y e n n e , et des ongles forte
m e n t r ecourbés . Le p l u m a g e est l â che et m o u . 

Les na tura l i s tes ne sont pas par fa i t ement d 'ac
cord sur la p lace que doivent occupe r les p a r a 
doxornis. 

' Ces oiseaux m e para issent plus voisins des durs -
becs que des t imal ies , desque l les ou a voulu r é 
c e m m e n t les r app roche r . 

Le bec excepté , les paradoxorn is on t , il est 
vrai, les carac tè res de cer ta ines t imal ies : les 

pat tes fortes, les ailes a r rond ie s , u n e q u e u e 

t r o n q u é e , le p l u m a g e lâche ; mais de parei ls ca 

rac tè res se re t rouvent aussi chez les pyr rhu l idés ; 

et , de p lus , ils on t , les m œ u r s de ces dern ie r s , 

c o m m e d 'a i l leurs l ' aura i t fait p ré juger la forme 

d u bec . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les C i n q e s 

pèces q u i co mp o s en t ce genre sont p ropres à 

l 'Asie et se t rouven t pa r t i cu l i è r emen t dans les 

forêts de l 'Himalaya . 

LE PARADOXORNIS A RIÎC JAUNE — 

PdRADOXOIimS FLAVIROSTRIS. 

Der Papigeigimpel. 

C a r a c t è r e s . — Le paradoxorn i s à bec j a u n e , 

a la n u q u e et la par t ie pos té r ieure de la t ê t e d ' u n 

b r u n r o u g e , le dos cou leur olive ; u n e bande à la 

gorge , et les oreil les d 'un noir foncé ; la face, le 

s o m m e t de la t ê t e , les j oues , la gorge b lancs , avec 

d e s b a n d e s o u des taches foncées ; l e vent re fauve, 

t ou rnan t au roux su r les côtés . Chez u n e femelle 

(p robab l emen t une jeune) la b a n d e foncée de la 

gorge m a n q u a i t . Le bec est j a u n e , les tarses sont 

gris de p l o m b , l 'iris est b r u n - r o u g e . L 'o iseau a à 

peu près la taille du bouvreu i l , soit 22 cent , 

de l o n g u e u r totale, su r lesquels 8 cen t , environ 

a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e ; l 'aile pliée mesu re 

8 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

se r e n c o n t r e s u r t o u t dans l 'Assam et le Népaul . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS m a n 

q u o n s de rense ignemen t s préc is sur le genre de 
vie des pa radoxorn i s . 

J e r d o n , qu i a réun i tous les d o c u m e n t s con 
nus à ce sujet , dit avoir tué de ces oiseaux dans 
les m o n t a g n e s du Khas ia , à u n e a l t i tude de i ,600 
mèt res , t and is que d 'au t res voyageurs les ont o b 
servés dans l 'Assam et le Népaul . u J e vis, di t - i l , 
qu ' i l s se nour r i s sa ien t de diverses gra ines . Les 
vieux étaient toujours a ccompagnés de deux ou 
trois j e u n e s , qui avaient p r e s q u e le m ê m e p lu -
m a g e q u ' e u x . Ils é ta ien t assez c ra in t i f s ; ils ne 
se cacha ien t c e p e n d a n t pas , mais volaient d 'ar-
h re en a rb r e , n 

Le m ê m e na tu ra l i s t e t rouva u n e a u t r e espèce 
de ce genre sur les coll ines couver tes de roseaux 
d u Népau l , d u S i k k i m , du B o u t a n , e t c . Ces oi
seaux vivaient en pet i tes b a n d e s ; ils se nou r 
r i ssa ient de g r a i n e s , se laissaient approcher , 
mais s 'enfuyaient dès qu 'on faisait m ine de les 
poursu ivre . 

D 'après Tickel l , les pa radoxorn i s m a n g e n t sur
tou t du b lé , du ma ï s , du riz, du sar ras in . « Après 
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l eur r epas , d i t - i l , ils se pe rchen t s u r les b r a n 

ches des a rb re s , et leurs hab i tudes n e rappe l len t 

en r ien l a v i e c a c h é e d e s t i m a l i i d é s . » I l s o n t donc 

tou t le genre d e vie des bouvreui l s , si l 'on en 

j u g e du mo ins par les que lques données que 

nous pouvons recuei l l i r . 

L E S D U R S - B E C S — CORYTUS. 

Die Fichtengimpel. 

C a r a c t è r e s . — Ce d e u x i è m e genre d e la fa

mil le des py r rhu l idés est m i e u x c o n n u que le 

p r é c é d e n t . Les durs-becs ont le bec b o m b é en tous 

sens , mais à m a n d i b u l e supér ieure r e c o u r b é e en 

croche t . Le t r a n c h a n t des d e u x m a n d i b u l e s est 

l é g è r e m e n t é c h a n c r é , et la po in te de la mand i 

bule inférieure émoussée . Leu r s tarses sont cour ts 

e t forls, leurs doigts v igoureux , leurs ongles 

longs . Les ailes recouvren t les deux t iers de la 

q u e u e , qui est échanc rée au mi l i eu . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e s durs-beCS 

a p p a r t i e n n e n t à la fois à l 'Europe , à l 'Asie et à 

l 'Amér ique sep ten t r iona le . 

L 'espèce qui représen te le genre en Europe 

est : 

LE DUR-BEC VULGAIRE — CORYTUS ENUCLEdTOR. 

Dur Hukenyimpel. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau (fig. 37) égale à peu 

près la grive mus ic ienne (turdus mitsicus) en gros

seur . II a de 22 à 23 cent , de longueur tota le , sur 

lesquels 8 ou 9 cent , a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e , 

et de 36 à 39 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e 

sure 12 cent , et demi . 

Le p lu mag e est a b o n d a n t e t les cou leurs en 

son t assez vives. Chez le mâ le , le rouge-grosei l le 

d o m i n e ; chez le j e u n e m â l e e t chez la femelle, 

ce sont les te intes j a u n â t r e s . La gorge est de 

cou l eu r c la i re . Deux bandes b lanches , occupan t 

l ' ex t rémi té des g randes e t des peti tes couver tu res , 

coupen t l'aile en t r avers . Les p lumes sont d 'un 

gris cendré à la base, à tige noi re , rouge-grosei l le 

ou rouge - j aune à l ' ex t rémi té , m a r q u é e s , s u r le 

mi l i eu , de taches plus foncées, et bordées d ' un 

liséré clair . Les pennes de la q u e u e et des ailes 

sont no i res , à bords clairs . Le bec est b r u n sale, 

noir à la pointe , avec la m a n d i b u l e inférieure 

plus claire que la s u p é r i e u r e ; les pat tes sont d 'un 

gris b r u n ; l ' iris est b r u n foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . -— Ce bel OÏ-

seau habi te le nord de l 'Eu rope et de l 'Asie. Une 

espèce voisine se t rouve en A m é r i q u e . 

I M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le d u r - b e c 

vulgaire n 'es t c o m m u n nul le pa r t . 

E n été , il vit solitaire avec sa femelle dans un 

assez g r a n d domaine , et se r é u n i t l 'hiver à ses 

semblables , pour former d e s b a n d e s n o m b r e u s e s . 

P e n d a n t t ou t e la froide saison, ces bandes er

r e n t dans les forêts des contrées septent r ionales . 

D 'après Radde , elles s ' approchen t des fermes iso

lées, p o u r r e t o u r n e r dans les bois à l ' approche du 

p r i n t e m p s . Quand des c i rcons tances except ion

nelles, n o t a m m e n t des neiges t r è s - abondan te s , 

les forcent à é m i g r e r , ces bandes se réun issen t et 

composen t des volées i n n o m b r a b l e s . 

Ainsi , en 1790, 1793, 1798, 1803, il arr iva de 

telles quant i tés de durs-becs sur les bords de la 

Bal t ique , que , p lus ieurs mois d u r a n t , on pu t en 

p r e n d r e env i ron mille pa i res chaque semaine 

aux environs de Riga. E n 1821 , les dur s -becs 

étaient t r è s -communs en Prusse : p lus t a rd , on 

eut encore occasion d 'en observer , à p lus ieurs 

repr i ses , de t r è s -g randes volées dans divers en

droi ts de l 'A l l emagne . 

j C'est à ces émigra t ions forcées vers les régions 

moins froides, q u e nous devons la p lupar t de nos 

I connaissances touchan t les m œ u r s des durs-becs 

vulgai res . 

Nous les voyons alors c o m m e des oiseaux très-

sociables : ils ne se qui t ten t pas , r ôden t ensem

ble , vont en c o m m u n che rche r l eur n o u r r i t u r e , 

et passent tous la n u i t à la m ê m e p lace . Ils se 

t i ennen t de préférence dans les forêts de conifè

res , dans celles sur tout où a b o n d e n t les buissons 

de genévr iers . I ls sont r a res dans les au t r e s fo

rêts , et se hâ ten t de t raverser les pla ines décou

ver tes , sans s'y a r r ê t e r . 

Au c o m m e n c e m e n t de leur séjour dans les 

pays é t r a n g e r s , ils se m o n t r e n t sans ma l i ce , 

| sans déf iance; ils ne connaissent pas encore la 

m é c h a n c e t é de l ' h o m m e . Loin de se dé ranger 

i à l ' approche du chasseur , ils r ega rden t avec cu-

' r iosité le fusil qu i les m e t en j o u e , et d e m e u 

ren t à leur p l a c e , accablés de t r i s tesse , mais 

sans pense r à s 'envoler, q u a n d l 'un d ' eux est 

frappe mor t e l l emen t . On arr ive a i sémen t , pen

dant qu ' i l s m a n g e n t , à les p r e n d r e au moyen de 

lacets a t t achés à des pe rches , et dans lesquels 

on l eu r passe la t ê t e ; ils d o n n e n t aussi dans les 

pièges les plus grossiers . Tous ceux qui les ont 

observés en l iber té s ignalent l eur a t t a c h e m e n t 

pour leurs compagnons . Ainsi, d ' une bande de 

q u a t r e , t rois furent p r i s ; on vit le qua t r i ème se 

glisser sous le filet, p o u r p a r t a g e r !e sort des 

p r i sonn ie r s . Ce serai t u n e e r reu r , cependan t , 

' que de taxer ce t t e condu i t e de sot t i se ; l 'expé-
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r i ence finit par les r e n d r e défiants, craintifs et 
p r u d e n t s . 

Le dur-bec vulgai re a b e a u c o u p des hab i t udes 
des becs-croisés . C'est u n vér i table o iseau a r b o 
ricole qu i , à t e r r e , n ' e s t q u ' u n é t r a n g e r . 11 
g r i m p e h a b i l e m e n t au mi l i eu des b r a n c h e s , et 
f ranchit en sautant des espaces assez c o n s i d é - j 
râbles . Son vol est r ap ide , u n peu oscil lant au 
m o m e n t où il va se pose r . 

Sa voix est t r è s -ag réab le ; son cri d 'appel est 
un sifflement semblab le à celui du bouvreu i l ; 
son c h a n t , qu ' i l fait e n t e n d r e m ê m e en h iver , est 
t rès-var ié , t r è s - h a r m o n i e u x . Dans la froide sa i 
son, on ne peu t s'en faire c e p e n d a n t une b o n n e 
idée, l 'oiseau n ' a y a n t alors q u e des chan t s cour t s 
et dits à voix basse. Mais au p r i n t e m p s , q u a n d 
l ' amour le t r anspo r t e , il chan t e avec feu, et ravit 
m ê m e celui qu i a e n t e n d u d ' au t res oiseaux mieux 
doués. Les na tu ra l i s t e s suédois nous a p p r e n n e n t 
qu'il chan te s u r t o u t par les belles nu i t s d ' é t é ; 
aussi, l ' appe l l e - t -on le veilleur de nuit. 

On a peu de r ense ignemen t s sur le m o d e de 
reproduc t ion des durs-becs , car , en été , on n e les 
rencontre j ama i s au sud d u Vain land et de la 
Dalarna. U n e fois cependan t , par excep t ion , on 
en vit n i che r en Al l emagne , et h e u r e u s e m e n t au 
voisinage de l 'habi ta t ion de N a u m a n n , don t le 
père publ ia u n e descr ip t ion du nid. Celui-ci 
était établi sur u n e pe t i te b r a n c h e d 'un bu i s son 
de t roène , à environ l m , 3 0 du sol. Il r essembla i t 

à u n nid de fauvet te . L ' ex té r i eu r étai t fo rmé de 
t iges et de c h a u m e s ; l ' in té r ieur étai t tapissé de 
c r i n s . Il r en fe rmai t qua t re œufs . N a u m a n n l é s a 
déc r i t s , ma i s i n c o m p l è t e m e n t . Ces œufs sont 
d ' un beau b l eu vif, p o m m e l é s de r o u g e b r u n au 
gros bout , avec que lques t a c h e s b r u n - c h â t a i n . 
Ils r e s semblen t b e a u c o u p aux œufs du bouvreu i l 
c o m m u n , pour la c o u l e u r et le dess in , mais ils 
on t la grosseur des œufs d u g r o s - b e c . 

D 'après N a u m a n n , la femelle couve seule , et 
p e n d a n t ce t e m p s , le m â l e l ' en t r e t i en t de ses 
chansons . 

C a p t i v i t é . — I n d é p e n d a m m e n t d u chan t , cet 
oiseau nous c h a r m e pa r les a u t r e s qual i tés qu ' i l 
manifeste lorsqu ' i l est captif. Il s 'apprivoise r a 
p i d e m e n t , s'il est c o n v e n a b l e m e n t t r a i t é . Il 
s ' hab i tue b ien vite à sa pr i son , et au b o u t de 
que lques j o u r s , il voit dans son ma î t r e un a m i ; 
il s 'a t tache à lui , m a n g e dans sa m a i n , s'en 
laisse caresser , et lui t émoigne son ami t i é de 
tou tes les façons. U n spec tac le c h a r m a n t est ce 
lui d ' un mâ le et d ' une femelle r e n f e r m é s dans 
u n e m ê m e cage ; ils sont a i m a n t s l 'un p o u r 
l ' au t re , se font mil le caresses , se d o n n e n t mi l le 
t émoignages d'affection. T o u t doi t a t t i re r su r 
eux la faveur de l ' h o m m e : la r ichesse de l eu r 
p l u m a g e , la suavité de l eu r c h a n t , la d o u 
ceur de leurs m œ u r s . M a l h e u r e u s e m e n t , ils ne 
peuvent vivre long temps dans u n e c h a m b r e ; ils 
s 'é t iolent , su r tou t si on négl ige de l eu r donner 
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u n air frais e t pu r , si on les t i en t dans un appa r 
t e m e n t chauffé. En l iber té , ils para issent i n sen 
sibles au f ro id ; gèle-t-il à p ie r re fendre , c o m m e 
on di t vu lga i r emen t , ils sont encore gais e t ac
tifs. Mais ils ne peuvent se faire à la cha leu r et 
sur tou t à l 'air lourd d 'une c h a m b r e . Us g r i m p e n t 
avec anxiété a u x b a r r e a u x de l eu r c a g e ; ils g é 
missent et, f inalement, ne t a r d e n t pas à succom
b e r . Dans les cas les p lus h e u r e u x , ils s u p p o r 
ten t la captivi té p e n d a n t un a n i m a i s au bou t de 
six mois déjà, leur p l u m a g e a p e r d u sa splen
d e u r ; il j aun i t e t se te rn i t . Il faut d o n c , en hiver , 
les m e t t r e dans une pièce non chauffée, ou m i e u x 
encore , suspendre leur cage à l 'air. 

11 est difficile de leur fourni r u n e n o u r r i t u r e 
qui leur conv i enne . E n l ibe r té , ils m a n g e n t des 
graines de conifères , qu ' i l s en lèven t des cônes 
ouver ts , ou qu ' i l s r a m a s s e n t à t e r r e ; des baies de 
diverses espèces , des bou rgeons et des feuilles 
v e r t e s ; en capt iv i té , ils doivent se con ten te r des 
gra ines de lin, de chanvre , des baies de gené 
vr ier ou de sorbier . Ils n e sont pas friands, mais 
ils ont b e s o i n d e b e a u c o u p de n o u r r i t u r e . E n é té , 
ils se nour r i s sen t su r tou t d ' insectes , n o t a m m e n t 
de m o u c h e s , qu i , dans cet te sa ison, sont t rès-
abondan te s dans l eu r p a t r i e . 

L E S R O S E L I N S — ERYTHROTHORAX 

Die ftothbrustgimpel. 

C a r a c t è r e s . — Les rosel ins sont voisins des 
durs-becs , , don t ils diffèrent c e p e n d a n t par leur 
pet i te ta i l le . Leur bec est aussi p lus faible : il 
est cour t , épa is , l égè remen t b o m b é , à dos peu 
élevé; à c roche t à peine p r o n o n c é . Leurs pat tes 
sont fortes, de l o n g u e u r m o y e n n e ; l eur q u e u e , 
assez longue et é c h a n c r é e ; leurs ailes sont allon
gées , la deux ième ou la t rois ième r émige ayant 
le plus d ' é t e n d u e . Le p l u m a g e des vieux mâles 
est s p l e n d i d e ; celui des femelles et des j e u n e s 
mâles est t e rne . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le genre T O -

selin est exc lus ivement a s i a t i que ; mais les es 

pèces s 'égarent j u s q u ' e n E u r o p e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Par l eu r 

genre de vie, les rosel ins t i e n n e n t le milieu e n 

tre les bouvreui ls e t les ve rd i e r s ; ils sont moins 

arboricoles que les vrais bouvreu i l s , et vivent 

souvent sur le sol. 

LE ROSELIN ROSE — ERYTIIROTIIORJX ROSEUS. 

Der Rosenyimpel, der Rosenfink. 

C a r a c t è r e s . — Le roselin rose a environ 20 

cent , de long et 30 cent , d ' enve rgure . Il a le 

front d ' un blanc bri l lant , t ou t le dos rouge -ca r 

min vif, les ailes de m ê m e cou leu r et m a r q u é e s 

de deux bandes claires . Le vent re est ca rmin . 

Les j eu n es mâles sont d 'un brun r o u g e â t r e , avec 

des bandes longi tudina les foncées, et deux ban

des rouge j a u n e su r les ailes. 

La femelle ressemble à celle de la l inot te vul

ga i re . 

Au di re de Radde , la bande b l anche du front, 

chez les tou t vieux mâles , serai t plus é t e n d u e , 

e t le rouge moins p rononcé . Chez les j eu n es 

mâles , le rouge de la tête est mêlé de b r u n , et 

le devant de la tê te para î t gris r o u g e â t r e . A me

sure q u e l 'oiseau vieillit, la cou leur rose envahi t 

les larges bandes b lanches des pet i tes et des 

moyennes couver tu res supér ieures de l 'ai le. Chez 

les femelles, le s o m m e t de la tê te et le c roup ion 

sont toujours rouges ; chez les vieilles, tout le 

ven t re est ca rmin clair . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Radde a sou

vent observé le rosel in rose dans les mon t s de 

Burja . A l ' époque des mig ra t ions , il se m o n t r e 

t rès -acc idente l lement en Russie , en Hongr ie et 

en Al lemagne . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — E n septem

b r e , le roselin rose vit en pet i tes bandes de six 
à douze individus ; en hiver , on ne le rencont re 
qu 'avec sa femelle . II disparaî t vers le p r i n t e m p s . 

Le roselin rose r eche rche les forêts p e u touf
fues, celles su r tou t don t les chênes et les bou
leaux noi rs sont les principales essences . On le 
trouve aussi dans les vallées boisées. Il se r é u 
ni t souvent au pinson de m o n t a g n e ou des Ar -
d e n n e s , et au ser in nain de Sibér ie . Au mil ieu de 
la j o u r n é e , les bandes de ces oiseaux se disso
cient ; chaque individu se repose pa re s seusemen t 
sur une b r a n c h e à l 'écar t , indifférent à tout . Le 
m a t i n , p e n d a n t qu' i ls che rchen t leur n o u r r i t u r e , 
ils se m o n t r e n t vifs et p e u r e u x . 

LE ROSELIN CRAMOISI — ERYTHROTHORAX 
ERYTHRIXUS. 

Der Karminyimpel, der Bandpnk. 

C a r a c t è r e s . — Ce roselin a 16 cent , de long, 

et 23 cen t , d ' envergure . Les vieux mâles ont la 

tê te et le c roup ion d ' un rouge c ramois i , le dos 

gris b r u n , m a r q u é de rouge ; les ailes et la q u e u e 
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gr i s -b run f o n c é ; la gorge rouge c r a m o i s i ; la 

po i t r ine b l a n c h e , à reflets c a r m i n s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le r O S o l i l l 
cramoisi hab i t e les forêts et les fourrés de ro 

seaux du nord de l 'Europe et de l 'Asie . On le 

trouve dans le n o r d de la S u è d e , en F in lande et 

en Russie. On l'a vu à p lus ieurs reprises en Alle

magne , et m ê m e dans l ' in té r ieur du pays . Mais 

il est su r tou t c o m m u n dans le sud de l 'Asie. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après 

Je rdon , on le t rouve en hiver dans tou te l ' Inde , 
dans le nord p lus que dans le sud, et pr inc ipa le
men t dans les vallées des m o n t a g n e s . « Dans le 
sud, dit-il, j e l'ai s u r t o u t vu dans les forêts de r o 
seaux; aussi son n o m , dans le dialecte de Telugu, 
signifie moineau des roseaux. Dans d ' au t res en
droits , il r e c h e r c h e les j a rd ins e t les fourrés de 
b a m b o u s , où il t rouve à se nou r r i r . Souven t on 
y r encon t r e de fortes bandes de ces oiseaux, 
mais p lus souvent encore de pet i tes t r o u p e s . Son 
chant h a r m o n i e u x le fait r e c h e r c h e r et t en i r 
f r équemmen t en captivi té . » R a d d e , ce qui est 
assez cur ieux , fait à pe ine men t ion de cet oiseau 
dans la re la t ion de son voyage dans le sud-est 
de la S ibé r i e ; il le r encon t r a dans les s teppes , 
le long des cours d ' eau , et j u s q u ' à une a l t i tude 
de 2 ,600 m è t r e s . 

Les m œ u r s du roselin cramoisi sont encore 
peu c o n n u e s . On sait qu ' i l habi te de préfé rence 
les forêts marécageuses ou b o r d a n t les cours 
d 'eau, qu ' i l se n o u r r i t de gra ines , p r o b a b l e m e n t 
sur tout de celles des roseaux , car il semble r e 
chercher le voisinage de ces p lan tes . 

Ses hab i t udes rappel len t celles et du b o u 
vreuil et de la l ino t t e . Ses m o u v e m e n t s sont 
lestes ; il vole en décr ivant une ligne ondulée , 
c o m m e p re sque tous les passereaux . 

Son cri d 'appel est un sifflement assez fort : 
on le rend d 'ord ina i re pa r les syllabes Mo ou trio, 
mais tried me semble p lus exact. D 'après Nau-
mann, le c h a n t du roselin c ramois i est t r è s -
agréable, clair , t r a înan t , t e l l ement par t icu l ie r 
qu'on le reconna î t de suite, après l 'avoir une fois 
entendu. « Le tuti (c'est le n o m de cet oiseau 
aux Indes), dit Blyth, a u n c h a n t t r ès -agréab le , 
légèrement sifflant, i n t e rméd ia i r e en t re celui du 
chardonnere t et celui de la l inot te , son cri 
d'appel ressemble à celui du ser in . » a Au Kamls-
chatka , nous apprend Kitt l i tz , on a adap té à ce 
chant un texte russe t rès-appropr ié : Tscke-
witschou widael (j 'ai vu la tschewitscha), t sche-
witscha est le n o m de la plus g r a n d e espèce de 
saumons , la plus r e c h e r c h é e des p ê c h e u r s pa r 
conséquent , et qu i arr ive au Kamlscha tka à la 

m ê m e é p o q u e q u e le rosel in c ramois i . Le chan t 

de ce dern ie r annonce d o n c r ée l l emen t l 'arr ivée 

du s a u m o n , et dans u n pays où les h a b i t a n t s ne 

se nour r i s sen t que de poissons , il est le messager , 

et de la belle saison et de l ' abondance . » 

Le roselin c ramois i n i che dans les fourrés de 

saules et de roseaux , tou jours au voisinage de 

l 'eau. Son nid , cons t ru i t ex t é r i eu remen t avec des 

tiges d 'herbes sèches , des c h a u m e s et des ra

cines , est mo l l emen t tapissé à l ' in té r ieur de 

laine et de c r in . Ses œufs, plus gros que ceux 

de la l inot te , sont v e r d â t r e s , avec de pet i ts 

points rouges , s u r t o u t au gros bou t . 

C a p t i T l t é . — Dans nos pays, c'est une grande 

ra re té q u ' u n rosel in cramoisi vivant . J e suis assez 

h e u r e u x p o u r avoir m a i n t e n a n t u n mâ le de ce t t e 

espèce : c'est r ée l l ement u n c h a r m a n t pe t i t o i 

seau, q u e j e ne puis que vanter . Quand je le r e 

çus , il faisait sa m u e d ' a u t o m n e , qui dura jus 

qu ' à la fin de d é c e m b r e . Au mi l ieu de février, 

il c o m m e n ç a à chan te r . J 'é ta is fort surpr i s , car 

ce chant dépassai t toutes mes espérances . Les 

observateurs que j ' a i ci tés ont tous donné des 

rela t ions exactes, mais au-dessous de la vér i té . 

Le rosel in cramoisi est un des mei l leurs c h a n 

teurs d ' en t re les passereaux; sa voix est é t endue , 

h a r m o n i e u s e , douce , ag réab le . Il ne lance for

t e m e n t q u e son cri d 'appel et son « tsekewitschou 
widael »; sa chanson est douce , a t t r ayan t e , t r è s -

var iée, r appe lan t , t ou t en g a r d a n t son type pa r 

t icul ier , celle d u c h a r d o n n e r e t , de la l inot te et 

du ser in. J e suis incapable de t r a d u i r e par des 

mots les carac tè res par t icu l ie rs de ses chan t s : 

c'est que lque chose d ' i nexpr imab le . 

Mon roselin est t r è s - a m u s a n t : il est cont inuel

l e m e n t en m o u v e m e n t , m o n t a n t , descendant , se 

p e n d a n t aux ba r r eaux supé r i eu r s , c o m m e la m é 

sange. Il a dépoui l lé p resque aussi tôt sa t imidi té 

p r imi t ive , est devenu t rès -pr ivé , et salue o r d i 

n a i r e m e n t les pe r sonnes qu ' i l conna î t pa r que l 

ques ch an t s joyeux . 

J e le nour r i s de cerises, de chènevis e t d 'œufs 

de fourmis . Il est t rès-fr iand de feuilles vertes. 

En A m é r i q u e les roselins sont représentés par 

d ' au t res oiseaux très-voisins. Une espèce qui s'en 

rapproche beaucoup hab i te l 'Arabie Pé t r ée . 

L E S U R A G U E S — URAGUS. 

Die Langschwanigimpel. 

C a r a c t è r e s . — On a séparé des pyrrhul idés à 
p lumage rouge , pour en faire le genre Uragus, 

une espèce dont la q u e u e est t rès-caractér is t i -
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q u e . Chez la p lupa r t des py r rhu l idés la q u e u e est 

c o u r t e ; chez l 'espèce en ques t ion , elle a la lon

g u e u r d u corps ; la q u a t r i è m e lec t r i ce la térale 

est la p lus l o n g u e , e t à pa r t i r de celle-ci , les 

au t r e s pennes vont en d i m i n u a n t . E n ou t r e , le 

bec est cour t , la mand ibu l e s u p é r i e u r e n 'es t q u e 

l égè remen t r e c o u r b é e pa r -des sus l ' i n fé r ieure , e t 

la q u a t r i è m e p e n n e d e l 'aile es t la p lus l ongue . 

L'UllAGUE DE SIBERIE - URAGUS SIBIRICUS. 

Der Sibirische Gimpel. 

C a r a c t e r e s . — Ce to i seau , sur l eque l que lques 
au teu r s on t fondé l e u r g r o u p e des bouvreuils à 
longue queue, a à peu près le p l u m a g e du roselin 
rose . Les vieux m â l e s sont p r e s q u e e n t i è r e m e n t 
roses , avec le dos p lus foncé . La tê te e t la gorge 
sont d 'un b lanc b r i l l an t , su r tou t ap rès la m u e ; 
à ce m o m e n t , l 'oiseau p r e n d u n e te in te p lus 
claire , ca r les nouvel les p l u m e s ont des bords 
b lancs assez larges , qu i s 'usent et disparaissent 
peu à p e u . Du c a r m i n vif colore le c r o u p i o n . Le 
bec est e n t o u r é d 'une bande d 'un rouge foncé. 
Les p l u m e s , celles des ailes et de la q u e u e ex
ceptées , sont gris foncé à la base , puis d ' un r o u g e 
c a r m i n clair e t bordées d 'un liséré plus clair en
core . Les pet i tes tec t r ices supér i eu res de l 'ai le et 
les p l u m e s de l ' épaule on t leurs ba rbes externes 
e t leur ex t rémi té b lanches , ou au moins bordées 
de b lanc ; en sor te q u e l 'ai le pliée pa ra î t ent iè
r e m e n t b l a n c h e , à l 'except ion d ' une b a n d e t rans
versale gr i se . A la q u e u e , les trois rec t r ices les 
plus ex te rnes sont b lanches , avec la t ige et u n 
liséré foncé d ' a u t a n t plus la rge q u e la p l u m e est 
p lus in te rne ; les rec t r ices m é d i a n e s n ' o n t que 
leu r bo rd b lanc . 

L a femelle est couleur olive clair , ou ver t gris . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' u r a g u e de 

Sibér ie est u n oiseau p rop re à l'Asie sep ten t r io
na le et or ienta le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il hab i t e les 

mara i s et les fourrés de roseaux d u n o r d de 

l 'Asie, et f réquente su r tou t les bo rds des r iviè

re s . Radde le t rouva en toutes saisons le long du 

cours m o y e n de l ' A m o u r . 

A la lin de l ' a u t o m n e , les couples , isolés j u s 

que-là, se r éun i s sen t en b a n d e s de dix à t r e n t e 

indiv idus , et e r ren t , en poussant de pet i ts siffle

m e n t s monosy l l ab iques . P r è s d ' I r k o u t s k , ces 

bandes ne deviennent n o m b r e u s e s qu ' à la fin 

de s ep t embre . Les oiseleurs p r e n n e n t alors de 

g r a n d e s quant i tés d ' u r agues , d e m é s a n g e s , de 

becs -c ro i sés , de bouvreu i l s , de p lec t rophanes 

des neiges. Mais les u r a g u e s ne s u p p o r t e n t pas 

l o n g t e m p s la capt ivi té , et pe rden t l e u r vivacité 
hab i tue l l e . 

J u s q u ' e n novembre , ils ne font q u e passer . 
Plus t a rd , les couples dev iennen t séden ta i res , et 
ils hab i t en t , en société du bouvreu i l c o m m u n , les 
buissons touffus qui bo rden t les cours d'eau. Ils 
a i m e n t assez le vois inage des c h a m p s , su r tou t 
de ceux où on laisse les récol tes en m e u l e s . P rès 
de l ' O e o n , l ' u r ague de S ihér ie se m o n t r e en 
m ê m e temps q u e les j a s e u r s ; il y peup le les î les. 
Dans les m o n t a g n e s de Bureja, on n e voit de 
fortes bandes q u ' à la fin de s e p t e m b r e . P a r t o u t , 
ces oiseaux se m o n t r e n t t rès-act i fs . J a m a i s ils 
n e volent e n s e m b l e , mais p lu tô t i so lément ; ils 
s 'appel lent sans cesse les uns les a u t r e s . En 
volant , ils décr ivent une cou rbe peu élevée et 
l eu r s ailes font un l éger m u r m u r e . 

Radde vit les u ragues de Sibér ie d ispara î t re , 
au p r i n t e m p s , dans les cont rées qu ' i l a t raversées . 

Au dire d e T e m m i n c k , cet oiseau, t r è s - ra re 
dans toutes les col lec t ions , arr iverai t j u s q u ' e n 
Hongr i e . J e n e sais su r quel les observat ions se 
fonde cel te asser t ion , et à m a connaissance on 
n 'a j a m a i s , dans ces de rn ie r s t emps , s ignalé la 
présence de l ' u rague de S ibé r i e en E u r o p e . 

L E S É R Y T I I R O S P I Z E S — È B Y I U R O S P J Z A 

Die Wûstengimpel. 

C a r a c t è r e s . — Les é rythrospizes ont le corps 

r a m a s s é ; le bec t r è s - cou r t , fort , b o m b é , ressem
b lan t un peu à celui de cer ta ins pe r roque t s , à 
mandibu les de m ê m e h a u t e u r et à bo rds ren
t r a n t s ; l eur q u e u e est c o u r t e , é c h a n c r é e , et leurs 
tarses sont grêles ; leur p l u m a g e est ahondan t . 

Des trois espèces q u e renferme ce g roupe , la 
suivante se m o n t r e en E u r o p e . 

L'ËRVTHROSPIZE GITHAGIKF. — ERYTUROSPIZA 

CITHAGINEA. 

Der Wùstentrompeler. 

C a r a c t è r e s . — L ' é r y throspize githagine(/?<7.38), 
l'oiseau des pierres, c o m m e l 'appel lent les Arabes, 
l'oiseau maure ou le moro des hab i tan t s des îles 
Canar ies , est u n beau p y r r h u l i d é , de la taille à 
peu près du c a n a r i . Il a d e 12 à 14 cent , de long 
et de 22 à 24 cent , d ' e n v e r g u r e ; la queue m e 
sure à peine 4 cent , et l 'aile pliée 12 cen t . e t demi. 
Le mâ le a u n e cou leu r supe rbe , m é l a n g é e de gris 
sat iné et de rose , c o m m e le dit t r è s - b i e n Bolle. 
A m e s u r e que l 'oiseau vieillit, le rose gagne en 
é t e n d u e et en in t ens i t é . Au p r i n t e m p s , époque 
où les p lumes on t tou t l eu r éclat , l 'oiseau éclipse 
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en beau t é les nielles p u r p u r i n e s , qu i o rnen t nos 
moissons . Vers l ' a u t o m n e , le rose pâli t , et se 
r a p p r o c h e d u r o u g e j a u n e pâle , qu i est la cou
leur de la femelle. L 'o iseau offre d 'a i l leurs de 
nombreuses var ia t ions : a insi , cer ta ins indiv idus 
paraissent avoir été t r e m p é s dans le sang, d 'au
tres on t la cou leu r grise du dése r t . Les p l u m e s 
ne sont pas seules rouges , la peau est de m ê m e 
cou leur . U n érythrospize gi thagine p l u m é p a -
raîl donc un vér i tahle pet i t Peau-Rouge. A l 'é
poque des a m o u r s , le s o m m e t de la tê te et la 
nuque sont d 'un gris c end ré , à reflets s o y e u x ; 
le dos et les épaules sont d 'un gris c e n d r é plus 
ou moins b r u n â t r e , avec des reflets rougeâ t re s ; 
les g randes couver tu res supé r i eu res de l'aile 
sont d 'un b r u n c la i r , l a r g e m e n t bordées de 
rose ; les pennes des ailes et de la queue sont 
b run foncé , l isérées de rouge c a r m i n sur les 
barbes ex te rnes , bordées de b lanc sur les barbes 
internes. Chez que lques m â l e s , p a r t i c u l i è r e m e n t 
beaux, le dos est rose . 

La femelle a le dos b r u n â t r e , le vent re gris 
clair, à reflets r ouges . 

. D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Pour con

naître la pat r ie de not re oiseau, il au t pa rcou r i r 

le déser t ; c 'est là , en effet, qu ' i l abi le exclusi-

P 11 ru M. 

veinent , le m o t de désert é t an t pr is dans son a c 
cept ion la plus l a rge . Bolle le t rouva c o m m u n 
aux Canaries , s u r t o u t dans les îles o r ien ta les , 
Lanzaro te , F u e r t a v e n t u r a et la Grande-Ganar ie . 
J ' en vis beaucoup dans p re sque t o u t e ' l a H a u t e -
Egypte et la Nubie , j u s q u e vers la rég ion des 
s teppes , où il d i s p a r a î t ; j ' e n r encon t r a i néan 
moins q u e l q u e s - u n s dans les déser ts de l 'Arabie . 
Cet oiseau' visite dans ses migra i ions les îles de 
l 'Archipel , la Provence et la Toscane . Chaque 
hiver , on le voit à Mal te . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — J'ai observé 

f r é q u e m m e n t ce c h a r m a n t oiseau en Egypte et 
en Nubie ; j ' e n ai tué des douzaines ; je pour ra i s 
donc en par le r avec conna issance de cause , mais 
je préfère laisser la paro le à Bolle : j e ne saura is 
a u t a n t que lu i in té resser mes l e c t e u r s ; et si j ' a i 
u n regre t , c 'est de ne pouvoir r e p r o d u i r e en en
t ier tout ce qu ' i l di t du g i thag ine . 

« Loin des côtes fertiles d u nord de l 'Afr ique, 
si r i c h e m e n t habi tées pa r le r è g n e an imai et le 
règne végé ta l ; au delà de la chaîne de l 'Atlas, 
der r iè re le Tell que cultive l 'Arabe l a b o u r e u r , 
s 'é tend le déser t , avec u n m o n d e à par t , u n e 
populat ion à par t de p lan tes et d ' an imaux . T o u t 
dans le Saha ra n 'est pas le d o ma i n e de la m o r t 

III — 223 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



et du s i l e n c e ; t ou t e cet te con t rée n ' e s t pas u n e 
mer de sable, dont les flots sont agités par le 
ter r ib le s imoun . Le Saha ra a ses fontaines le 
long des rou tes des caravanes , ses oasis de pal
mie r s , ses vallons p a r c o u r u s de ruisseaux- enflés 
pa r les p lu ies de l 'hiver, et don t les bords sont 
couver t s de bosquets de mimosees e t de t a m a -
r i sques . Même au milieu des sables , on t rouve 
u n e cer ta ine végétat ion ; Y liai fa, les co loqu in tes 
couvren t souvent p lus ieurs mil les d 'un tapis de 
ve rdure , et nour r i ssen t les a u t r u c h e s de l eu r s • 
fruits. Mais, quel le que soit la différence des sols 
q u e l 'on r e n c o n t r e dans cet te i m m e n s e é t e n d u e 
qu i va d 'une m e r à l ' au t re m e r , de l ' E u p h r a t e au 
Sénéga l , t ou jou r s , pa r tou t et en t o u t elle por te 
le cache t du déser t et de la s tér i l i té que la na tu re 
lui a i m p r i m é . Ses a n i m a u x sont conformes à ce 
t ype , leur couleur , un i fo rme de t e in te , se r a p 
p rochan t de la cou leu r d u sol, est bien la livrée 
du dése r t . i> 

Nous avons déjà fait r e m a r q u e r , au sujet des 
m a m m i f è r e s , cet te h a r m o n i e de c o u l e u r s ; nous 
pouvons donc a r r ê t e r ici la c i ta t ion de Bol le , et 
ne lui e m p r u n t e r q u e ce qu ' i l dit du trompette 
du désert, c o m m e il appel le le g i thag ine . 

«Les l ieux que r e c h e r c h e l 'érythrospize g i tha
g ine , sont les endro i t s dégarn i s d 'a rbres et chauf
fés par le soleil . Il faut que cet oiseau t imide 
puisse l i b remen t p r o m e n e r ses r ega rds sur la 
p la ine e t sur les coll ines. Il préfère les l ieux les 
p l u s p ie r reux et les plus a r ides , où la réflexion 
de la l umiè re sur les roche r s , et les v ibra t ions de 
l 'air qu i s'élève échauffé par les rayons p e r p e n 
d icu la i res du soleil, éblouissent et aveuglent le 
voyageur . Par-ci par - là une h e r b e brû lée par les 
cha leurs de l 'été passe e n t r e les p i e r r e s , ou 
bien un pet i t buisson recouvre que lque peu de 
t e r r e végétale , et cela suffit pour cet o i seau . C'est 
là qu ' i l vit, lu i , coni ros t re , avec toutes les m œ u r s 
des saxicoles : il y d e m e u r e avec p lus ieurs de 
ses semhlables , sauf au t e m p s des a m o u r s . C'est 
là qu ' i l s au te de p ier re en p ie r re , ou s'envole au 
r a s du sol. R a r e m e n t , l 'œil peu t le suivre ; le 
p l u m a g e gr is - rouge des vieux se confond avec la 
te inte des p ier res et des t roncs dégarnis des eu
p h o r b e s ; la cou leu r Isabelle des j eunes se perd 
s u r le j a u n e fauve du sable , des tufs et des r o 
ches calcaires. La vibrat ion pa r t i cu l i è re des cou
ches infér ieures de l ' a tmosphè re , cause de tant ' 
de mi rages et d ' i l lusions, con t r ibue encore m i e u x 
à le cacher . Le na tu ra l i s t e au ra i t b i en tô t pe rdu 
ses t races , si sa voix ne venait le guider . Un son 
pe rce l 'a ir , semblable à celui de la t r o m p e t t e ; 
il est s t r ident , v ibrant , et si l 'on a l 'oreil le fine. 

on enLend qu' i l est suivi de que lques notes 
douces , a rgen t ines , c o m m e les de rn ie r s accords 
d ' u n e lyre t o u c h é e par des ma ins invisibles. Ou 
b ien , ce sont des sons s ingul iers , bas , ana logues 
aux coassements de la grenoui l le des Canaries ; 
les sons se suivent , répé tés à cour ts interval les , 
et l 'oiseau lu i -même y r épond par que lques notes, 
p r e sque semblables , mais plus faibles, on di ra i t 
un ven t r i l oque . Rien n 'es t p lus embar r a s san t que 
de vouloir écr i re le chan t des oiseaux : p o u r l 'éry
th rosp ize g i thag ine , ce serait chose imposs ib le . 
Ce sont des sons tou t par t icu l ie rs , appa r t enan t à 
u n m o n d e idéal , et qu ' i l faut avoir e n t e n d u s , 
pour pouvoir s'en faire une idée . P e r s o n n e ne 
s 'at tend, sans dou te , à t rouver un vér i tab le o i 
seau c h a n t e u r dans ces con t rées désolées ; et en 
effet, ces sons s ingul iers , r o m a n e s q u e s , si j ' o s e 
m ' e x p r i m e r ainsi , suivis de que lques notes par
t i cu l i è rement r a u q u e s , cons t i tuen t seuls la c h a n 
son du g i thag ine . Elle cadre pa r fa i t ement avec 
la phys ionomie d u paysage, on l 'écoute avec 
plaisir, on est t r is te q u a n d le s i lence se fait. Ces • 
sons de t r o m p e t t e sont c o m m e la voix mé lanco
l ique du d é s e r t ; les espri ts de la so l i tude s e m 
blent pa r le r par eux . 

ii Le moro d isparaî t là où le sol n ' e s t r e c o u 
vert que de sables volants : il n 'est pas organisé 
pour cour i r à l e u r surface, c o m m e un courl is ou 
u n courvi te . Il semble éviter aussi les m o n t a g n e s 
a rdues et r ocheuses . Cependan t il se plaî t le long 
des noires coulées de laves, où verdit à pe ine 
q u e l q u e pauvre g r a m i n é e , mais don t les c r e 
vasses lui offrent des re t ra i t es assurées . J a m a i s 
on ne le voit se p e r c h e r n i sur un a rb re ni sur 
u n bu i sson . 

« Dans les con t rées habi tées , ces oiseaux sont 
assez t imides ; mais là où le ca lme et la sol i tude 
les en tou ren t de toutes parst , ils ne sont pas t r è s -
méf ian t s ; on voit souvent les j e u n e s venir s'abat
t r e à côté de vous , et vous r e g a r d e r de leurs pe
tits yeux noi rs , éveillés et br i l lants de cur ios i té .» 

Il en est de m ê m e dans la vallée du Nil : l 'éry
throspize githagine. du déser t y habi te les rives 
rocheuses d u fleuve, au-dessus de Siout . Par tout 
où le déser t arr ive j u s q u ' a u x bo rds du Ni l , on 
peu t ê t re ce r ta in de le r encon t r e r . 

Dans le nord et le cen t re de la Nubie , on en · 
voit des t r o u p e s de c inquan te à soixante indivi
dus s 'abat t re sur les c h a m p s , ou voler le long 
de la m o n t a g n e . P lus les rochers sont sauvages 
et crevassés, plus ces oiseaux y sont n o m b r e u x . 
Dans le désert p r o p r e m e n t dit , on ne les trouve 
guè re q u ' a u voisinage des fontaines. Us y sont 
les oiseaux les plus c o m m u n s ; les alouettes et 
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les embér iz iens du déser t pa r t agen t seuls avec 
eux cet te pauvre pa t r i e . 

E n l iber té , l 'érythrospize g i thagine se n o u r r i t 
p r e sque exc lus ivement de graines de t ou t e espè
ce , peut-ê t re aussi de feuilles et d e bou rgeons . 
Il semble déda igner les insec tes . Il a besoin d 'eau. 
« Quelque r a re , t r oub l e , s aumât re que soi t la 
source , il faut q u e l 'o iseau puisse y venir au 
moins une fois par j o u r . L ' appar i t ion des éry-
throspizes est tou jours s igne d 'un h e u r e u x pré
sage pour la caravane a l té rée . » Le ma t in e t 
l ' ap rè s -mid i , ces oiseaux arr ivent en b a n d e s 
à la source , boivent b e a u c o u p et à longs t ra i t s , 
se ba ignent dans les points où l 'eau est peu p ro 
fonde. 

Mars est le t e m p s des a m o u r s . Le p l u m a g e d u 
mâle est alors dans t ou t e sa beau té ; c h a q u e cou
ple s 'éloigne, sans c e p e n d a n t se séparer complè 
t emen t de la bande . On les voit pe rchés s u r les 
rocail les ; on en tend s u r t o u t a lors les sons de 
t r ompe t t e du mâle , auxque l s r épond la voix de la 
femel le , p lus douce e t semblab le au chan t de 
l 'a louet te . J e vis, sur les bo rds du Nil , ces oiseaux 
ramasse r des maté r i aux , c o m m e pour cons t ru i re 
l eu r nid, mais j a m a i s j e ne pus découvr i r u n seul 
de ces n ids . Les roche r s sur lesquels ils les é t a 
bl issent , les r enden t tout à fait inaccessibles aux 
r eche rches du na tu ra l i s t e . 

Bolle ne fut pas plus h e u r e u x ; ma i s les pâ t res 
des Canaries lui ont r a p p o r t é que les é r y t h i o -
spizes g i lhag ines é tabl issa ient l eu r s nids dans les 
crevasses des coulées de lave, ou sur le sol, à 
l 'abri d 'un r o c h e r s u r p l o m b a n t . Ce nid serai t 
gross ièrement cons t ru i t avec des he rbes dessé
chées à l ' ex té r ieur , et tapissé à l ' in tér ieur de 
p lumes ou de flocons de laine ; il r en fe rmera i t 
de trois à c inq œufs . 

Il est p robab le que c h a q u e coup le a deux cou
vées par an, e t que ce n 'es t q u ' a p r è s la seconde 
q u e le mâle e t la femelle se réunissent aux 
j eunes d£. la p r e m i è r e couvée, et qu ' i l s p a r c o u 
rent le pays en t roupes . Au p r i n t e m p s e t en a u 
t o m n e , les é ry throspizes para issent e n t r e p r e n d r e 
d e longs voyages ; on en voit alors a r r iver aux 
Canaries un g rand n o m b r e , qu i v i ennen t du con
tinent africain. On a vu des vols fa t igués s 'a
bat t re , p o u r se reposer , sur les navi res qui t r a 
versa ient ces pa rages . 

C h a s s e . — Ni aux Canar ies , n i en Af r ique j 

l ' h o m m e ne chasse les é ry throspizes , et n ' é t a i en t 
les chats sauvages , les mangous t e s , les p u t o i s ; 

les faucons et les mi lans , ces oiseaux m è n e r a i e n t 
une vie t r anqu i l l e et h e u r e u s e , à l 'abri de tou t 
pér i l . D 'après Bolle, ils vivent en t rès-bonne har

mon ie avec l 'oiseau le plus c o m m u n de la vallée 
du Nil et des Canaries , le tunniculus alaudarius, 
et, en Egyp te du moins , ils ne para issent rien 
avoir à c r a ind re d u mi l an . Le na tura l i s te n 'a au
cune peine à en tue r au t an t qu ' i l veut aux sour 
ces où ils vont s ' abreuver , c o m m e au mi l ieu des 
rochers qu ' i l s h a b i t e n t . Il est plus difficile d 'en 
p r en d re de vivants ; ' i l faut, à cet effet, se servir 
d ' un individu captif, p o u r appe lan t , a On l'at
t a c h e , di t Bolle, loin de tou t a r b r e et de tou t 
buisson, dans u n endroi t que l 'on sait f réquente 
par les é ry throsp izes . Bien tô t son cri d 'appel 
a t t i re ses semblab les . Ils s 'abat tent sur le sol, ils 
s au ten t d e p ie r re en p ie r re , hés i ten t encore un 
ins tan t , ma i s ils sont déjà assez près p o u r q u ' o n 
puisse r econna î t r e les couleurs de leur p l u m a g e . 
Us p i co ren t les gra ins dont on a j o n c h é le sol, le 
filet s 'abaisse, ils sont pris . Tr is tes et sauvages 
au c o m m e n c e m e n t , ils ne t a rden t pas à p rendre 
la" n o u r r i t u r e q u ' o n l eu r d o n n e . Cette chasse, est 
u n e vér i table jou i s sance , et j e pu is me vanter de 
l 'avoir p r a t i quée avant tou t a u t r e orn i tho logis te . 
On éprouve un vrai p l a i s i r à res te r l e m a t i n , caché 
de r r i è re un roche r , le lacet à la m a i n , et à voir 
toujours un r i c h e bu t in vous r é c o m p e n s e r am
p l e m e n t de vos peines . 

C a p t i v i t é . — « J 'ai r appo r t é en A l l emagne , 
con t inue Bol le , dix érythrospizes g i l h a g i n e s ; 
j ' e n possède encore p lus ieurs ; je puis d o n n e r 
pa r c o n s é q u e n t des détails sur l eur man iè re d 'ê
t r e en capt ivi té . P e n d a n t que j e naviguais su r la 
m e r d u Nord , au ca:ur de l 'hiver, pa r u n m a u 
vais t e m p s qu i dura i t depu i s plus ieurs j ou r s , les 
moros n ' e n con t inua i en t pas moins à faire en 
t e n d r e leur voix. Je ne l 'oubl ierai j a m a i s : nous 

j é t ions c o u c h é s , moui l lés e t t r e m p é s d 'eau de 
m e r ; de t e m p s à a u t r e , u n e vague faisait i r r u p 
t ion dans nos cabines ; depu i s p lus ieurs n u i t s , le 
sommei l fuyait nos paup iè res ; depu i s p lus ieurs 
j o u r s , nous n 'avions r ien pu p r en d re de c h a u d . 
A peine , le ma t in , é tais- je en é ta t de m e lever , 
de d o n n e r à m a n g e r à mes oiseaux, de conso
lider u n peu l eu r cage ébran lée pa r le roul is et 
le tangage du navi re . S u r le pont , tous les yeux 
é t a i en t b r a q u é s à l 'horizon, c h e r c h a n t , mais en 
vain, à apercevoi r le salut , les roche r s d 'Helgo-

[ l and , p o u r nous , A l l emands , ces avant-postes de 
• la pa t r i e . 

« L 'avenir étai t s o m b r e . A ce m o m e n t , j ' e n 
tendis la j e u n e et c h a r m a n t e f e m m e d 'un de nos 
co mp ag n o n s de voyage dire à demi-voix : « T a n t 
« que les petiLs becs-rouges c o n t i n u e n t à t ron i -
« pe ter , j ' a i de l ' e spoi r ; s'ils se ta isent , j e n 'en 
« ai p lus aucun . » — Effectivement, le d a n g e r 
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passa, et b i en tô t nous t o u c h â m e s le sol a l l emand , 
à l ' e m b o u c h u r e de l 'E lbe . 

H On voit q u e les moras sont des oiseaux r o 
bus te s , qui , quo ique amis de la cha l eu r , sont ca
pab les de s u p p o r t e r les froids d e nos h ivers . E n 
voyage , j e n ' en perd is a u c u n . E n A l l emagne , on 
p e u t fort b i en les laisser à l 'air du mois d'avril 
au mois d 'oc tobre ; mais il faut, cela va sans dire , 
les m e t t r e à l 'abri des gelées . 

a Leurs m œ u r s sont douces et pacif iques. T o u t 
les r e c o m m a n d e : l eu r genti l lesse, leur docil i té , 
la facilité avec laquel le ils s ' appr ivoisent , la 
b o n n e h a r m o n i e dans laque l le ils v ivent e n t r e 
eux , c o m m e avec les au t r e s o iseaux, e t su r tou t 
k u r voix si agréab le , que les mâles font e n t e n 
dre m ê m e en h iver . Sans cesse ils s 'appel lent et 
se r é p o n d e n t . Us para issent p lus vifs et p lus 
éveillés le soir , à la l u m i è r e , que p e n d a n t le j o u r . 
Dès que la l a m p e est a l l u m é e , ils sa luent leur 
m a î t r e par leurs c r i s , sans voleter à en devenir 
gênan t s , c o m m e cer ta ins insect ivores . C'est le 
conce r t le plus ré jouissant que l 'on puisse i m a 
giner . Tan tô t ce sont des sons de t r o m p e t t e , ne ts 
et clairs ; t an tô t , des no tes basses et t r a î n a n t e s ; 
puis des g r o g n e m e n t s , des in tona t ions t rès-var ia
b les , r e s semblan t au m i a u l e m e n t d 'un cha t . P a r 
fois ils c o m m e n c e n t par q u e l q u e s notes p u r e s et 
a rgen t ines c o m m e le t i n t e m e n t d 'une c loche t te , 
et les font suivre i m m é d i a t e m e n t d 'un second 
g r o g n e m e n t . Aux kae, kae, kae, qu' i ls r épè t en t le 
p lu s s o u v e n t , r épond p re sque toujours u n e no te 
p lu s basse, et t r è s - b r è v e . Ces sons , t a n t ô t r a u -
q u e s , t an tô t h a r m o n i e u x , mais toujours é m i n e m 
m e n t expressifs, t r adu i sen t pa r fa i t emen t tous les 
s en t imen t s de l 'oiseau. Quelquefois on en tend un 
babi l long , b ien q u e décousu , c o m m e celui des 
pet i ts p e r r o q u e t s ; parfois aussi , ils c r ien t c o m m e 
les poules : kekek, kekek, trois ou qua t r e fois de 
suiLe : chac, chue, est l e u r cri de surpr i se ou de 
défiance. 

« Lo r squ ' on les pourchasse et q u ' o n va les 
p r e n d r e , ils poussent de pet i ts cr is de dé t resse . 
Mais tous leurs cris sont si expressifs e t si ha r 
m o n i e u x , q u ' o n est stupéfait de les en t endre chez 
u n si pet i t an imal . On pour ra i t s û r e m e n t p e r 
fec t ionner leurvoix , c o m m e o n l e fait p o u r le b o u 
vreu i l . 

« C'est au p r in t emps que les mâles t r o m p e t 
t e n t le plus ; les femelles n ' o n t pas ce genre de 
cr i . Ils r enversen t alors la t ê t e en a r r i è r e , ou
vren t l a r g e m e n t le bec et le d i r igent d i r ec t emen t 
en h a u t . Les notes plus douces sont p rononcées 
le bec f e rmé . E n chan tan t , ces oiseaux p r e n n e n t 
•les pos tures les plus c o m i q u e s . Ils dansen t l ' un 

a u t o u r de l ' au t re , et sont dans u n e agi ta t ion con
t inuel le . Lo r sque le mâ le pou r su i t sa femelle, il 
r ed resse le co rps , ouvre l a r g e m e n t les ai les, et 
ressemble à un écusson : on dirai t qu' i l veut ser
r e r dans ses bras l 'objet de son a m o u r (fig. 38\ 

« Les éry throspizes gi thagines se t i e n n e n t de 
pré fé rence sur le p l anche r de la volière ; n é a n 
moins , ils m o n t e n t sur les perchoi r s . A t e r r e , ils 
saut i l lent r a p i d e m e n t . Us se glissent sous les ob
je t s qu i peuvent les cache r , mais n e p é n è t r e n t 
pas dans les cavités à ouve r tu r e é t ro i te . Us s 'éten -
den t v o l u p t u e u s e m e n t au soleil , é c a r t a n t l eu r s 
p lumes , et fo rmant ainsi les g roupes les plus 
c h a r m a n t s . On n e les voit pas souvent se b a i g n e r . 

« Au t e m p s de la m u e , ils r é c l amen t b e a u c o u p 
de soins ; ils deviennent alors fac i lement mala
des , et pér issent . Ma lheureusemen t , ils p e r d e n t 
en captivité l eur bel le cou l eu r rouge : le front , 
la poi t r ine , le c roupion ne ga rden t plus q u e des 
reflets d 'un rose pâle. Mais ils n ' e n res ten t pas 
m o i n s , ne serait-ce que par leur bec rouge de co
rai l , des oiseaux c h a r m a n t s à voir . 

a On nour r i t les é ry throspizes avec des g r a i 
nes , c o m m e tous les passereaux : ils n e sont pas 
difficiles, c ependan t ils préfèrent les graines oléa
gineuses , telles q u e le chènevis , aux graines fé
cu len tes , c o m m e les pois . Ils a i m e n t beaucoup 
les capi tu les encore ver ts de la d e n t - d e - l i o n , les 
épis de blé , les fruits des amaran tacées , les jeu
nes feuilles de chou , de sa lade , de m o u r o n . Ils 
m a n g e n t des larves de fourmis , mais ne t ouchen t 
pas aux au t res insec tes . E n s o m m e , ils sont t rès-
faciles à nou r r i r . J ' e n ai vu auxque l s on donnai t 
du maïs écrasé . Ils sont t rès-fr iands de fruits, de 
pain b l a n c t r empé dans de l 'eau ou du lait , de 
p o m m e s de t e r r e cui tes ; mais le m i e u x est de 
leur d o n n e r u n mé lange de mi l le t , de pois, e tc . , 
avec u n peu de chènevis et, de t e m p s à au t r e , 
que lques feuilles ver tes . 

« Les moros para issent devoir se reprodui re 
t rès-faci lement en capt ivi té . Ils n 'on t r ien rie 
c o m m u n , sous ce r appor t , avec la p lupa r t des 
au t res passereaux des con t rées e b a u d e s , dont la 
r ep roduc t ion sous no t re ciel est en tourée de tant 
de difficultés. Ils n e r é c l a m e n t m ê m e pas u n e 
t e m p é r a t u r e artificielle : la cha l eu r du p r in t emps 
leur est suffisante. 

« Les nui t s glacées du Saha ra , succédant b rus 
q u e m e n t à des j ou r s b rû lan t s , les on t endurc i s 
aux c h a n g e m e n t s de t e m p é r a t u r e , et leur pe r -
mef t en tde s 'accl imater faci lement chez nous . Les 
mâles sont t r è s -a rden t s : au r e t o u r du p r i n t e m p s , 
les miens poursu iva ien t les femelles , u n b r in de 
paille dans le b e c , c o m m e pour se m o n t r e r prê t s 
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à r e m p l i r t ous les devoirs de la pa t e rn i t é . Si on 
les sépare de leurs semblab les , ils s 'accouplent 
avec d ' au t res oiseaux ; j ' a i vu u n érythrospize 
mâle , devenu veuf, c h e r c h e r à s 'unir à u n e co-
lumba passerina, o iseau d u double plus g rand 
que lui . 

» E n avril 1858, j e mis u n e pa i re de ces é ry-
throspizes dans u n e c h a m b r e a r r angée en forme 
de vo l iè re ; les fenêtres gril lagées la issaient passer 
le soleil, et b i en tô t j ' e u s le plaisir d 'assister à 
l e u r s j e u x e t à leurs a m o u r s . Ils se p o u r c h a s 
saient, se becque ta i en t , se d o n n a i e n t m u t u e l l e 
men t à m a n g e r , les p l u m e s de la tê te hér i s sées , 
les ailes é t endues et agi tées de secousses convul-
sives. P o u r n icher , ils firent choix d 'une pe t i te 
cage à ser ins . La paille fut la m a t i è r e don t ils 
se servirent p r i n c i p a l e m e n t ; ils n e t o u c h è r e n t 
ni au foin n i a la m o u s s e , l ' in té r ieur du nid fut 
tapissé de p l u m e s . Cette cons t ruc t ion se fit l e n 
t emen t , et fut p r e s q u e en t i è r emen t l 'œuvre d e l à 
femelle. J a m a i s ils ne res t è ren t l o n g t e m p s tous 
deux dans le n i d ; dès q u e l 'un y arr ivai t , l ' au
tre le qu i t t a i t . 

« Le 24 avril , j e t rouvai le p r e m i e r œuf. Tro is 
au t re s fu ren t pondus les trois j o u r s su ivants . La 
m è r e , qu i n 'é ta i t t roub lée par a u c u n au t re o i 
seau, les au ra i t c e r t a inemen t couvés , si j e ne 
m 'é t a i s décidé à sacrifier deux de ces œufs p o u r 
les m e t t r e en col lect ion. J e confiai les deux au 
tres à u n e serine b o n n e couyeuse , et au b o u t 
de qu inze j ou r s , j e vis éclore u n pet i t , qui n ' é 
tait pas laid, c o m m e le sont d 'o rd ina i r e les pet i ts 
des oiseaux c h a n t e u r s . Les places nues avaient 
la cou leur de la c h a i r ; le res te du corps étai t 
couvert d 'un duvet b l anc , assez épais , f o rman t 
sur la tê te u n e sorte de h o u p p e . 

« Malgré les soins de sa m è r e adopt ive , le pet i t 
m o u r u t à l 'âge d 'une s e m a i n e , p e u t - ê t r e d ' in
digest ion. 

« B i e n t ô t mes éry throspizes eu ren t u n e nou
velle couvée. Du 3 au S m a i , ils cons t ru i s i ren t 
un nouveau n id , mais sans le tapisser de p l u m e s . 
Us l ' abandonnèren t b ientôt et r e s t au rè ren t l 'an
cien. Le 9 ma i , un œuf était p o n d u ; puis , plus 
tard, deux au t r e s . Mais ta femelle devinL m a l a d e ; 
elle ne couva pas ; elle voletai t par-ci par - là , les 
p lumes hé r i s sées , c h e r c h a n t anx ieusemen t un 
r emède , que la capt ivi té l ' empêcha i t de se pro
curer . Tr i s te et s i lencieux, le mâ le res ta i t près 
du nid. Le 18 mai , la femelle m o u r u t ; le mâ le se 
mont ra inquie t , agi té p e n d a n t p lus ieurs j ou r s . 
/ « Les œufs de l 'érythrospize g i thag ine sont as

sez g rands , r e la t ivement à la taille de l 'o i seau; 
ils sont ver t de m e r pâle ou plus clair encore , 

m a r q u é s de points épars d 'un b r u n r o u x . Ces 

points , isolés au pe t i t b o u t , sont disposés sur la 

grosse ex t r émi t é en u n e sor te de c o u r o n n e . Su r 

cet te m ê m e ex t rémi té , on t rouve plusieurs t ra i ts 

dé l iés , t o r t u e u x , et souvent des taches assez 

g r andes , d ' r n rouge b r u n clair , confluentes sur 

les bo rds , et se p ro longean t parfois en une q u e u e 

ondu lée , ou b ien toutes r o n d e s ; ces t aches enva

h i ssen t quelquefois plus de la moi t ié de la sur

face de l'œuf. » 

Il est à r e g r e t t e r que l 'on p r e n n e si peu de ces 

o iseaux; q u ' e n Egypte il n e se t rouve pe r sonne 

p o u r nous en envoyer d e vivants. L 'é ry throsp ize 

g i thag ine satisferait c e r t a inemen t à toutes les exi

gences des a m a t e u r s , et serait u n des plus b eau x 

o r n e m e n t s des vol ières , m ê m e des plus r i c h e s . 

L E S B O U V R E U I L S — PYRREULJE. 

Die Gimpel. 

C a r a c t è r e s . — Les espèces dont nous al lons 
nous occupe r diffèrent de celles p r é c é d e m m e n t 
décr i tes , pa r leur p l u m a g e p lus fourn i , e t dont 
les couleurs sont moins vives et mo ins variées ; 
pa r u n bec t r è s - b o m b é en tous s e n s ; p a r des 
tarses et des doigts re la t ivement c o u r t s . 

P a r m i elles se t rouven t n é a n m o i n s que lques 
jolis oiseaux, n o t a m m e n t celui dont nous al lons 
faire l 'h i s to i re . 

LE BOUVREUIL COMMUN — PYItRIIIJLA VVIGARIS. 

| l)er Bothgimpe!, der Dompfaff, The Bullfinch. 

C a r a c t è r e s . — Le bouvreui l c o m m u n , v u l g a i 
r e m e n t n o m m é pivoine IV), a de 16 à 19 cent , 
de long e t de 29 à 31 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliée m e s u r e p r e s q u e 10 cent . , la q u e u e 7 . 

Les différences de tai l le sont assez cons idéra 
bles p o u r qu 'on puisse croi re souvent q u e l 'on 
a affaire à des oiseaux d 'espèces différentes. Mal -

j gré ses cou leu r s s imples , le bouvreu i l est enco re 

j une bel le espèce . Le vieux mâ le a la par t ie supé 
r ieure de la t ê t e , la go rge , les ailes et la queue 

j d ' u n noir foncé, br i l lant ; le dos d 'un gris c e n d r é , 
le c roup ion et le b a s - v e n t r e b l a n c s , le res te du 
vent re et de la po i t r ine d 'un r o u g e vif. 

! La femelle a la face infér ieure du corps d 'un 
gris cendré et des t e in tes moins vives. 

Les j eu n es n 'on t pas la t ê t e no i r e . L 'ai le , chez 
t ous , est m a r q u é e de deux bandes d ' un b lanc gri
sâ t r e , au niveau du ca rpe . 

On t rouve des bouvreui ls b lancs , noi rs ou de 
couleurs mé langées . 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le hûUVreuil 

c o m m u n n 'es t i n c o n n u dans a u c u n e c o n t r é e de 

l 'Europe ; dans le sud , c e p e n d a n t , on ne le voit 

q u ' e n h iver . 

Il h a b i t e u n e g rande par t i e de l 'Asie. En Alle

m a g n e , on le t rouve tou te l ' année d a n s les r é 

gions couver tes de grands b o i s ; en hiver s eu le 

m e n t il se h a s a r d e dans les l ieux d é c o u v e r t s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le bouvreu i l 

est lié à la forêt , e l il ne la qu i t t e j ama i s , t a n t 

qu ' i l y t rouve de quoi se nou r r i r . Ce n 'es t q u e 

lo rsque le froid et la neige l ' en d é b u s q u e n t qu ' i l 

p é n è t r e dans les vergers et dans les j a r d i n s des 

vil lages, p o u r y c h e r c h e r les que lques baies et le 

peu de gra ines q u e les au t r e s o iseaux lu i ont 

laissés. E n é té , il vit avec sa femelle ; mais dans 

ses excurs ions d 'h iver , il se r é u n i t à ses s embla 

bles , et forme avec eux de pet i tes b a n d e s , qu i ne 

se désassocient pa s . Au c o m m e n c e m e n t d e la 

sa i son , on ne voit g u è r e que des m â l e s ; p lus ta rd , 

des mâles et des femelles . T a n t q u e des c i rcon

s tances except ionnel les ne forcent pas le b o u 

vreui l à é m i g r e r , il r es te dans sa pa t r i e . 

Mais, s'il y est con t ra in t , il e n t r e p r e n d des 
voyages qui s ' é t enden t jusque dans le sud de 
l 'Espagne et en Grèce. Il voyage, le j o u r , en pas 

sant g é n é r a l e m e n t d ' une forêt dans u n e a u t r e . Il 

a beso in d ' a rbres pour vivre ; lorsqu ' i l ne t rouve 

plus r ien à m a n g e r sur les b r a n c h e s , a lors , mais 

s e u l e m e n t alors , il se pose à t e r re . 

Ses h a b i t u d e s son t c h a r m a n t e s . 

L 'o iseau a mil le qual i tés faites p o u r lui ga

g n e r l 'amit ié de l ' h o m m e . « Le n o m de bou

vreui l , dit m o n p è r e , est en a l l emand s y n o n y m e 

d e niais et de lourdaud. On ne p e u t n ier q u e le 

bouvreu i l ne soit u n oiseau sans mal ice , sans 

r e s sou rce con t re les ruses de l ' h o m m e ; on p e u t 

faci lement le t i rer et le p r e n d r e ; mais sa bêt ise 

n 'égale pas celle des becs-cro isés . Après le coup 

de feu qu i a a b a t t u u n des leurs , tou te la bande 

vient b ien, il est vrai , se p e r c h e r de nouveau su r 

la b r a n c h e où leur c o m p a g n o n a é té t u é , mais 

j a m a i s un seul n 'y reste i m m o b i l e , sans s 'envoler, 

c o m m e le font souven t les becs -c ro i sés . Si le 

bouvreu i l étai t auss i s tup ide q u ' o n le di t , c o m : 

nien t pourrai t - i l a p p r e n d r e à siffler des a i rs? Ce 

qui d o m i n e tou t son ê t r e , c 'est l ' a m o u r de ses 

semblab les . Un d 'eux est-i l tué , les au t re s se la

m e n t e n t , ne peuvent se déc ider à quitLer le lieu 

où gî t l eur c o m p a g n o n ; ils veulen t l ' e m m e n e r 

avec eux. Cet a t t a c h e m e n t qu ' i l s ont ainsi les uns 

pour les au t res donne l ieu souven t à des scè

n e s t o u c h a n t e s . J e t i ra i u n jour un bouvreuil 

mâ le , qui étai t p e n c h é sur u n e haie avec u n de 

ses c a m a r a d e s ; ce lui -c i s ' envola, j e le perdis de 

vue , mais b ientô t il revint et s e p laça au m ê m e 

end ro i t où il avait pe rdu son a m i . J e pour ra i s 

c i ter bien d 'au t res exemples encore . 

« Le bouvreu i l avance en sau t i l l an t ; il est à 

te r re assez maladro i t . Sur les a rb re s , au con

t ra i re , il est tout à fait à. l 'a ise. Il se pe rche , le 

corps hor izonta l , les tarses fléchis, ou b ien le 

corps droi t , les pat tes é t e n d u e s ; souvent il se 

p e n d aux b r a n c h e s la tête en bas . R a r e m e n t , il 

ser re ses p lumes cont re le corps , ce qui le fait 

J para î t re p lus gros qu' i l n 'es t r é e l l emen t . Au mo-

( men t de s 'envoler, ou q u a n d il vient de se p e r c h e r , 

il se redresse f ièrement . Un a r b r e couver t de bou

vreui ls est un c h a r m a n t spectacle . Le rouge des 

mâles se dé tache a d m i r a b l e m e n t su r le vert du 

I feui l lage, en é t é ; sur le b l a n c de la ne ige , en 

hiver . 

« Les bouvreu i l s paraissent insensibles au froid ; 

m ê m e au c œ u r de l 'hiver , ils sont encore vifs et 

gais , à condi t ion , cependant , qu ' i l s aient de quoi 

m a n g e r . L e u r épais p l u m a g e les garan t i t parfai

t e m e n t . 11 influe aussi sur leur volj qui est facile, 

mais assez l en t , en l igne ondulée , et r e s s e m 

blant un peu à celui du faucon. Chez l 'un, c o m m e 

chez l ' au t re , on r e m a r q u e que les ailes s 'écar-

! t en t l a rgemen t , puis s e r e fe rmen t . S o u v e n t les 

bouvreui ls se ba lancent en l 'air avant de se per

c h e r ; parfois aussi ils se préc ip i t en t p resque 

ve r t i ca lement , en fe rmant sub i t emen t les ailes. 

« Le cri d 'appel du mâle , qu i est aussi celui de 

la femelle , est plaintif : on peu t le rendre parz'u^ou 

lui. L 'o iseau le fait en t end re lorsqu ' i l vole, a u mo

m e n t où il va s 'envoler, et lorsqu ' i l vient de s e per 

c h e r . Su ivant l ' in tonat ion, c'est un cr i d 'appel , 

d ' aver t i ssement , de dou leu r . Quoi qu ' i l expr ime , 

les au t re s le c o m p r e n n e n t . On voit combien doit 

ê t r e f ine l 'ouïe des oiseaux, qu i a r r iven t à com

p r e n d r e des différences que l ' h o m m e peu t à peine 

saisir . Le chan t du mâle n 'a r ien de pa r t i cu 

l i e r ; il a que lques notes rou lan te s , et il est diffi

cile à t r a d u i r e . En l iber té , il chan t e su r tou t à 

l ' époque des a m o u r s ; en capt ivi té , il se fait 

e n t e n d r e t o u t e l ' année , a 

Le bouvreu i l se nour r i t de graines ; il mange 

aussi les semences qui sont renfermées dans des 

baies. E n é té , il fait une a m p l e consommat ion 

d ' insectes . Il a de la pe ine à re t i r e r les gra ines 

des p o m m e s de pin , aussi les ramasse-t- i j à te r re 

q u a n d elles se sont dé tachées s p o n t a n é m e n t . 

E n hiver , il est facile de reconna î t r e la p r é 

sence des bouvreui l s sur des a r b r e s à ba ies , aux 

débr is de fruits qui j o n c h e n t le sol. L 'o i seau , 

c e p e n d a n t , ne fait usage de celte nou r r i t u r e que 
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pressé par la faim : il préfère de beaucoup les 
graines sèches . Il avale d u sable p o u r faciliter 
la t r i tu ra t ion des a l iments . 

C'est p r i nc ipa l emen t avec des insectes qu ' i l 
n o u r r i t ses pe t i t s . 

Le bouvreui l r e c h e r c h e p o u r n i che r les en
droits couver ts de bois sur u n e vaste é t e n d u e , 
et, dans ces bois, les fourrés les plus reculés . 

Excep t ionne l l emen t , il se fixe dans les parcs 
et les j a rd ins , s'il sait, p a r expér ience , ne devoir 
pas y Être t roub lé . Ainsi , une pai re v ient n iche r 
chaque année dans le l ier re qui tapisse u n e m a i 
sonnette d 'un pa rc , à Anha l t . 

Le nid est tou jours établi à u n endro i t b ien 
caché, à m i - h a u t e u r d ' un a r b r e , soi t à u n e bi
furcation, soit sur u n e maî t resse b r a n c h e , e t à 
peu de dis tance d u t r o n c . J a m a i s on n ' a vu de 
nid de bouvreui l su r des arbres t rès-élevés. Ce 
nid ressemble à celui du verdier o rd ina i r e . 

I l e s t f o r m é e x t é r i e u r e m e n t de br indi l les sèches 
de p ins , de sapins et de b o u l e a u x ; puis v ien t une 
couche de radicel les e t de l i chens ; l ' in té r ieur , 
enfin, es t tapissé de poils de chevreui l et de cr ins 
de cheval , ou s i m p l e m e n t d 'herbes et de m o u s 
ses. Souvent on y t rouve de la la ine . E n m a i , le 
n id con t ien t qua t r e ou c inq œufs pet i ts , r onds , 
à coqui l le lisse, d 'un ver t clair ou d 'un ver t 
b l e u â t r e , avec des t aches violet t e r n e ou no i r 
ma t et des points , des lignes d ive r semen t con
tou rnées , d 'un r o u g e b r u n . 

La femelle couve quinze j o u r s , p e n d a n t les
quels elle est nou r r i e pa r le mâ le . Les deux pa
ren t s se pa r t agen t ensui te les soins de l 'éduca
tion de leurs pet i ts , leur t é m o i g n e n t beaucoup de 
tendresse , et les défendent m ê m e au péri l de leur 
vie. Us l eu r d o n n e n t à m a n g e r d ' abord des 
insectes, puis des graines qu ' i l s ont ramol l ies 
dans leur jabot , et enfin des graines toutes s im
ples; et m ê m e , lorsqu ' i l s ont c o m p l è t e m e n t leurs 
p l u m e s , les pa ren t s , à moins qu ' i ls n 'a ient 
une seconde couvée , con t inuen t encore à les 
nourr i r . 

C h a s s e . — Le b o u v r e u i l c o m m u n n 'es t pas 
difficile à p r end re : l ' a t t a chemen t qu ' i l a p o u r 
ses semblables cause souvent sa pe r l e . « Celui 
qui sait bien imi te r le cri d 'appel du bouvreui l , 
d i t N a u m a n n , peu t l ' en t ra îner loin dans la forêt, 
et l ' a m è n e r a l ' endro i t qu ' i l désire . On n 'a p res 
que pas besoin de gluaux, de lacets , de t r a p 
pes, ni m ê m e d ' un bouvreui l vivant : u n oiseau 
empaillé suffit. » Sans hés i te r , le bouvreui l va se 
p rendre dans tous les p ièges garnis de gra ines , 
quelque grossiers q u e soient ces p ièges . 

Le natura l i s te est seul à t i rer cet o i s eau ; s eu l . 

si j e ne c o m p t e pas les ennemis d u n a t u r a l i s t e , ces 
oiseleurs don t la profession est basée sur l ' igno
rance e t l a r o u l i n e . On a é n u m é r é longuemen t tous 
les dégâts qu ' i l pouvai t c o m m e t t r e : il m a n g e des 
gra ines , il m a n g e des bourgeons ; mais que sont 
ces dégâ t s , si l 'on t ient compte de sa beau té , de 
ses m œ u r s qu i en font l 'ami de l ' h o m m e , et , si 
l 'on veut des motifs p lus positifs, des gains q u e 
se font les m a l h e u r e u x m o n t a g n a r d s de cer ta ines 
contrées en dressant et en élevant ces o iseaux. 

Les bouvreui ls ont d 'a i l leurs b ien assez d 'en
nemis sans que l ' h o m m e en a u g m e n t e le n o m b r e . 
Les mar t e s et les au t re s pet i ts carnass iers , les 
écureui l s , les mi l ans , les faucons, les h iboux , 
les co rbeaux , les geais s ' en tenden t p o u r e m p ê -
c h e r l a t r o p g rande mul t ip l i ca t ion des bouvreu i l s ; 
sans c o m p t e r q u e b e a u c o u p d ' en t re eux s u c c o m 
ben t encore aux r i gueu r s de l 'h iver . 

C a p t ï v H é . — On p rend les j e u n e s bouvreui ls ' 
dans le nid, p o u r les élever dans la c h a m b r e et 
les ins t ru i re . P l u s o n c o m m e n c e d e b o n n e h e u r e , 
mieux cela vaut . Il est inu t i le de dire q u ' u n bon 
ma î t r e est nécessaire : un mauvais n 'ob t i en t q u e 
de t r is tes résu l ta t s . Chaque a n n é e , on élève ainsi , 
en T h u r i n g e , des centa ines d é j e u n e s bouvreui l s , 
qui sont ensui te expédiés à Ber l in , à Varsovie, à 
Sa in t -Pé te r sbourg , à A m s t e r d a m , à Londres , à 
Vienne , et m ê m e en A m é r i q u e . 

Dès le p r emie r j ou r de leur capt ivi té , on com
m e n c e leur éduca t ion , c ' es t -à -d i re que l 'on siffle 
devant eux l 'air qu ' i ls doivent a p p r e n d r e , sans 
fausses notes , e t chaque fois dans le m ê m e ton. 
On a voulu se servir de ser ine t tes , mais cela n ' a 
pas donné de b o n s résu l ta t s . La flûte m ê m e ne 
vaut pas u n bon siffleur. Cer ta ins bouvreui l s a p 
p r e n n e n t ainsi fac i lement deux ou trois airs ; 
d ' au t r e s r es ten t toujours m u e t s ; les uns les g a r 
den t sans cesse dans leur m é m o i r e , les au t re s 
les oubl ient à chaque m u e . 

Les femelles a p p r e n n e n t aussi à chan t e r , ma i s 
moins bien q u e les mâles . Que lques -uns do 
ceux-c i dev iennent de vér i tables a r t i s tes , a J 'a i 
en tendu siffler, dit m o n pè re , des airs à bien des 
l inot tes et à b i en des mer les ; mais aucun oiseau 
de not re pays ne peut être c o m p a r é au bouvreui l 
pour la pu re t é , le moel leux et le plein de ses no
tes. Il est incroyable c o m b i e n on peu t le pousser 
loin. 11 app rend souvent p lus ieurs a i rs , les répè te 
su r un ton si h a r m o n i e u x , qu ' on ne se lasse pas 
de l ' en t endre . » Sa douceu r , son a t t a c h e m e n t à 
son ma î t r e con t r i buen t encore à faire a imer ce 
c h a r m a n t peti t o iseau. 

Un ami de m o n père possédai t un bouvreu i l 
qu ' i l avait élevé et ins t ru i t l u i - m ê m e . Sa cage 
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é ta i t pendue t r è s -bas , on pouvai t donc faci lement 
s 'en a p p r o c h e r et s ' en t re ten i r avec lu i . Il n ' ava i t 
n u l l e m e n t peu r des é t r ange r s . P o u r lui faire 
c h a n t e r sa c h a n s o n , son ma î t r e s 'avançai t , l ' ap 
pelait par son n o m et le saluai t t rois fois en s'in-
c l i nan t ; l 'oiseau l ' imitai t . Au t ro i s ième salut , il 
c o m m e n ç a i t à chanter , et sifflait son air , sans en 
m a n q u e r u n e no te . Il a t tendai l alors de son maî 
t r e u n s igne de c o n t e n t e m e n t , et é ta i t t ou t fier 
lorsqu' i l en étai t compl imenLé. Il n 'agissai t pas 
d i f féremment , si c 'é ta i t un é t r a n g e r qu i venai t le 
saluer de la m ê m e m a n i è r e ; j a m a i s il n 'obéissai t 
à u n e dame . Une paren te de son ma î t r e se coiffa 
d u chapeau de celui -c i e t v in t sa lue r l 'oiseau 
impol i ; m a l g r é ce d é g u i s e m e n t , il refusa de lui 
obé i r . 

« On arr ive r a r e m e n t à a v o i r u n bouvreu i l aussi 
bien ins t ru i t . Il faut, p o u r ar r iver à ce degré de 
pe r f ec t i on , p r e n d r e l 'oiseau t o u t j e u n e , et se 
g a r d e r de lui faire e n t e n d r e a u t r e chose q u e ce 
qu ' i l doi t répéter . J ' en ai vu un qui mê la i t à la 
chanson q u ' o n lui avait a p p r i s e , son p rop re 
c h a n t , le cri du coq, le p ia i l l ement des m o i 
n e a u x , e t c . » 

Des bouvreui l s bien ins t ru i t s et b ien appr ivoi 
sés causen t beaucoup de p la i s i r ; eux , de leur 
côté , para issent flattés de recevoi r des témoi
gnages de satisfaction. 

Aucun oiseau d ' a p p a r t e m e n t , j e crois , ne de 

vient aussi privé que le bouvreu i l . On voit dans 

t o u t e sa m a n i è r e d 'ê t re q u e , chez lu i , la sensibi

l i té l ' empor t e sur le j u g e m e n t . Non-seu lement 

il se s o u m e t à la domina t i on de l ' h o m m e , mais 

encore il con t rac te avec lui u n e vér i table ami t i é . 

Il exige qu 'on s 'occupe de lui ; il est t ou t 
joyeux q u a n d il est loué , il est tout t r is te q u a n d 
il est b l â m é , u Nous avons eu p lus ieurs b o u 
vreuils , dit Lenz, qui t é m o i g n a i e n t u n vif p la i 
sir dès q u ' e n t r a i t dans la c h a m b r e u n e pe r sonne 
de la ville voisine, où ils avaient é té é levés ; ils 
é ta ient déjà agités, quand ils en t enda ien t que l 
q u ' u n de cet endro i t pa r le r devan t la po r t e . » 

On a des exemples de bouvreui l s qui sont mor t s 
d ' émot ion t rop vive. Une amie de m a famille 
avait un bouvreui l assez privé p o u r qu ' on p û t le 
laisser voler dans l ' appa r t emen t . Une après-midi , 
ce t te d a m e , ne pouvan t s 'occuper de son oiseau, 
ne réponda i t pas aux caresses qu'i l lui demanda i t . 
Enfin, ennuyée , elle l ' enferma dans la cage , et 
recouvr i t celle-ci d 'un l inge, c a r i e captif para is
sait t r è s - m a l h e u r e u x . Le bouvreui l fit en t end re 
que lques sons plaintifs, c o m m e pour imp lo re r 
sa l iberté ou u n e m a r q u e de t e n d r e s s e ; pu is il 

devint s i lencieux, baissa la t ê t e , hér i ssa ses p lu 
mes , e t t o m b a m o r t de son b a r r e a u . 

Le con t ra i re arr iva à u n ami de m o n père . 
Cette p e r s o n n e par t i t en voyage ; son bouvreui l 
res ta tr iste e t s i lencieux tou t le t emps q u e dura 
son a b s e n c e ; mais sa jo ie ne c o n n u t plus de 
bo rnes , lorsqu ' i l vit son ma î t r e e t son ami de re
t o u r . Il ba t ta i t des ailes, lui envoyait des saluts , 
c o m m e il avait appr is à le faire ; c h a n t a i t sa 
chanson , voletai t de tous côtés , quand tou t à 
coup il t o m b a sur le sol : il é ta i t m o r t ; la joie 
l ' avai t t u é . 

On peut a p p r e n d r e à de j e u n e s bouvreui ls à 
sor t i r de leur cage et à y r e n t r e r . Lenz r appor t e 
à ce sujet un fait, t rès - in té ressant , qu i lui avait 
é té racon té par l ' ins t i tu teur Recker . « Au prin
t emps de 1856, le pas t eu r Riegl , d e F i s chbach 
(dans le dis t r ic t de Keenigstein , d u c h é de Nas
sau), lâcha dans son j a r d i n une femelle de b o u 
vreuil , qu ' i l avait élevée en 1853. P e n d a n t plu
sieurs j o u r s , l 'oiseau ne voulu t pas s ' é lo igner ; 
enfin, il finit par d ispara î t re ; mais il r ev in t en 
a u t o m n e , en t ra dans la c h a m b r e , et se m o n t r a 
aussi apprivoisé q u e par le passé. Au p r i n t e m p s 
de 1857, on le l âcha de nouveau ; au mois de j u i n , 
il ar r iva avec q u a t r e peti ts dans le j a r d i n du pas-
l e u r , s ' approcha avec confiance, c h e r c h a à a t t i 
r e r ses pet i ts vers son anc ien m a î t r e , e t s 'en
vola lorsqu' i l vit ses efforts inu t i l es . E n s e p t e m 
bre , il revint enco re avec trois pet i ts de sa se
conde couvée , res ta avec eux q u e l q u e t emps , 
puis r epa r t i t à l eu r s u i t e ; à la fin de l ' au tomne , 
il rev in t seul , p o u r passer l 'hiver au presbytère . 

« Au p r i n t e m p s de 1858, on le r e m i t p o u r la 
t ro is ième fois en l iber té , il ne se m o n t r a alors de 
nouveau q u e le 3 n o v e m b r e , r e n t r a dans sa cage, 
mais la qu i t ta b ien tô t , et resta absen t tou t l ' h ive r , 
qu i fut t r è s -doux . Le 6 avril 1859, il r e p a r u t e n 
core dans le j a r d i n , vola dans sa c a g e , mangea 
les gra ines qui y é ta ien t , p e n d a n t q u e le mâle 
l ' a t tendai t sur un a r b r e ; pu is il r epa r t i t avec 
lu i . » 

Ces réci ts sont des p reuves suffisantes, j e crois, 
à l ' appui de l 'opinion q u e j ' e x p r i m a i s p lus haut . 
U n 'est pas é tonnan t que l 'on p r e n n e un pareil 
oiseau en affection. 

Il n 'est d 'a i l leurs pas difficile à en t re ten i r . Si 
on lui donne u n e cage assez g r a n d e , t e n u e p ro 
p r e m e n t , avec de l 'eau p o u r se ba igner , les gra i 
nes les plus ord ina i res suffiront à sa n o u r r i t u r e . 

On fera b i e n n é a n m o i n s de lui p rocure r de 
t e m p s à au t r e de la salade, des feuilles de chou, 
d u cresson, du m o u r o n , des baies de diverse na
t u r e . 
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Avec q u e l q u e s soins in te l l igents , on peu t 

même l ' amener à se r e p r o d u i r e . 

L E S S E R I N S — SEBINUS. 

Die Garlengimpel. 

C a r a c t è r e s . — Les ser ins on t u n bec qui l ient 

le milieu en t r e celui d u bouvreui l c o m m u n et 

celui des l inot tes : il est cour t , pet i t , moins b o m b é 

que celui d u bouvreu i l , et t r o n q u é du bou t . Les 

pattes sont cour tes et faibles ; les ailes, g r andes et 

pointues ; la q u e u e , é c h a n c r é e . Ils on t u n plu

mage dans leque l le j a u n e et le vert d o m i n e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce peti t g rou

pe a des représen tan t s en E u r o p e , en Asie e t en 

Afrique. 

LE SERIS MERIDIONAL—SERINUS MERID10HAÏ.IS. 

Dcr Girlilz. 

11 y a vingt ans , le ser in mér id iona l [fig. 39) étai t 

encore r a r e en Al lemagne , mais m a i n t e n a n t il 

n 'en est plus ainsi : cet oiseau s'est peu à peu 

acclimaté chez n o u s . A u j o u r d ' h u i , il est p resque 

arrivé en T h u r i n g e , et dans que lques dizaines 

il années , il y sera sans dou te aussi c o m m u n qu' i l 

l 'est m a i n t e n a n t dans la vallée du R h i n . Nous 

j devons nous es t imer h e u r e u x de le voir ainsi se 

I plaire en Al lemagne , car c'est u n des hô tes les 
! plus agréables que nous puissions dés i rer pour 

nos j a r d i n s . 

C a r a c t è r e s . — Le mâle [fig. 39) ressemble au 

serin des Canar ies ; il a 12 cent , de long, 2-2 cen t , 

d ' e n v e r g u r e ; la q u e u e m e s u r e 5 cen t . , et l 'aile 

pliée 7 cent . La femelle (fig. 30) est un peu plus 

pet i te q u e i e m à l e . Chez celui-ci, la par t ie supé

r i e u r e de la l ê l e , la gorge et le mil ieu de la 

poi t r ine sont d ' u n j a u n e vert foncé ; le ventre est 

j a u n e clair ; la par t ie pos té r i eu re de la te le , la 

n u q u e e t le dos sont ver t -ol ive , avec des taches 

foncées disposées en séries longi tudinales . S u r 

le j a u n e des flancs se t rouvent des taches assez 

g randes , a l longées , d 'un noir foncé. L'aile est 

m a r q u é e de deux bandes j a u n e s ; les rémiges et 

les rec t r i ces sont no i r â t r e s , bo rdées de ver t . E n 

a u t o m n e , le dos et les ailes sont b r u n - r o u x ou 

gr i s - rouge . 

La femelle a u n e robe p lus pâle et p lus t a c h e 

t é e . Les j e u n e s on t le dos jaune-verdâ t re sale, 

avec des taches longi tudinales b r u n e s , les yeux 

bordés de j a u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — En Al lema-
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g n e , le ser in mér id iona l est u n oiseau de pa s 
sage , qu i arr ive dans les de rn ie r s j ou r s de m a r s , 
ou au c o m m e n c e m e n t d 'avri l , pour s'en aller à 
l ' ent rée de l 'hiver . Dans tout le mid i de l 'Europe , 
il e r r e l 'hiver , d 'un endro i t à u n a u t r e , sans réel" 
l e m e n t émig re r . U y est bien plus c o m m u n q u e 
dans nos con t rées . En Espagne , il ne m a n q u e 
q u e sur les hau t s p la teaux de la Yieille-Caslille ; 
il est t rès -abondant le long des côtes , et on le 
t rouve , en Cata logne , en p lus g rand n o m b r e q u e 
les m o i n e a u x . Il peup le et an ime c h a q u e j a rd in , 
c h a q u e v ignoble , chaque forêt ; il sé plaî t encore 
su r les s o m m e t s les plus élevés du Mont se r râ t . 

E n A l l emagne , c o m m e n o u s l 'avons déjà dit, 
il é ta i t plus r a r e autrefois qu ' i l ne l 'est m a i n t e 
nan t . On ne le r encon t r a i t j ad i s que dans la par t ie 
sud-est e t sud-ouest ; il est arr ivé m a i n t e n a n t 
dans l 'A l l emagne cen t ra le . 

Il s'est défini t ivement établi dans les environs 
de Dresde , e t j ' e n ai vu u n couple près d ' I é n a . 
Il y est peu t - ê t r e m ê m e déjà c o m m u n ; car tou tes 
les observat ions d é m o n t r e n t qu' i l n e qu i t t e j a 
mais les endroi t s où il s'est u n e fois fixé. 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il est c e r 

ta ines condi t ions que le serin mér id iona l p r é 
f è r e ; aussi n'est-il pas r a r e dans cer ta ines loca
l i t é s , t and i s qu ' i l m a n q u e e n t i è r e m e n t dans 
d ' au t res , très-voisinesî II r e c h e r c h e les j a rd ins 
p lan tés d ' a rb re s , au voisinage des po tage r s . 

D'après Hoffmann, il s'est établi aux envi rons 
de S t u t t g a r d , ma i s dans la p la ine et la vallée 
s e u l e m e n t . Il n ' en est pas d e m ê m e dans le 
sud de l 'Eu rope : dans le pays de B a d e , au di re 
de Homeye r , il hab i te ind i f fé remment la p la ine 
et la i hon tagne . 

Le ser in mér id iona l est un c h a r m a n t oiseau, 
vif, actif, au chant mé lod ieux . Ses m œ u r s nous 
offrent p lus ieurs par t icu lar i tés cu r i euses , s u r t o u t 
au t emps des a m o u r s . Les p r e m i e r s qui a v i 
vent sont toujours des m â l e s ; les femelles vien
n e n t plus t a rd . Ceux- là se font r e m a r q u e r tout de 
sui te par leur chan t et leur agi tat ion con t inue l le . 
Pe rchés sur les c imes les p lus élevées, ils laissent 
p e n d r e les ailes, lèvent un peu la q u e u e , se tour
n e n t dé tous côtés et c h a n t e n t avec a r d e u r . Mais 
s'il fait froid, s'il ven te , s'il p leut , « alors , dit 
Hoffmann, l 'oiseau fait u n e tou t au t r e figure. U 
se t i en t à une pet i te d is tance d u sol, pour se met
t re à l ' abr i du vent ; il pousse de t e m p s à au t r e 
un pet i t cr i , é b o u r g e o n n e l ' a rb re su r lequel il se 
t rouve , et reste s i lencieux. Aussi , lo rsque le m a u 
vais t e m p s se pro longe , il peu t y avoir b e a u c o u p 
d e serins dans le pays , sans qu 'on s 'en appe r -
ç o i v e ; mais au p remie r rayon de soleil , ils cou

vren t tous les a rb re s , et rempl i ssen t l 'air de leurs 
c h a n t s . » A m e s u r e qu ' app roche l a . sa i son des 
a m o u r s , les serins chan t en t avec p lus de viva
ci té . On sait q u e la p lupar t des passereaux ont 
à conqué r i r l ' amour de leur c o m p a g n e ; le serin 
mér id iona l a une vér i table lu t te à soutenir . U im
plore sa femelle par ses chan t s les plus tendres ; 
c o m m e un coucou , il s 'accroupi t s u r la b ranche , 
s 'aplati t en q u e l q u e sor te , hér isse les p lumes de 
la gorge , é largi t la q u e u e , se t o u r n e , se re tourne , 

j se dresse tou t à coup , s'élève dans les airs , vo
let te d 'une façon s ingul ière , décousue , comme 
une chauve - sou r i s , se j e t t e à dro i te , à gauche , 
puis revient à sa p lace , p o u r ce n inuer son chant . 
Les au t res mâ les exci tent sa ja lous ie . Il s 'élance, 
se préc ip i te avec fureur su r son adversaire ; celui-
ci se sauve à t i re -d 'a i le , l ' au t re le pour su i t , et 
ils se pou rchas sen t ainsi l ong temps au milieu du 
feuillage, en e x p r i m a n t l eu r colère pa r de petits 
cris répé tés . Ce n 'es t que lo r sque la femelle couve, 
q u e ces lu t tes p r e n n e n t fin. Dès que la saison 
des a m o u r s est passée , tous les individus d'un 
c a n t o n se r éun i s sen t et vivent en paix. E n Es
pagne , on les voit former des bandes t iès-nonr-
b reuse s , ma i s seu lement à par t i r de l ' au tomne, 
l i s s e r éun i s sen t aux c h a r d o n n e r e t s , aux pinsons, 
aux au t res passereaux des c a m p a g n e s , sans ce
pendan t fo rmer avec eux des liaisons in t imes . · 

Le ehant du ser in mér id iona l est par t i cu l ie r ; 
Hoffmann le c o m p a r e avec raison à celui du 
m o u c h e t chan t eu r , et il en rappor t e la légère 
différence au bec plus gros du ser in, ce qu i change 
un p e u le t i m b r e des notes . On ne peu t pas dire 
que ce c h a n t soit excel lent , car il est t rop uni
forme et t r op pla int i f ; il a c e p e n d a n t quelque 
chose d ' agréab le . Le n o m de Hirngrïttul, sous le
quel cet oiseau est c o n n u vu lga i r emen t en Ba
vière , est u n e onoma topée de ce c h a n t . 

Le nid de cet oiseau ressemble à celui du p in
son. Tantô t il n 'est formé que de pe t i t es racines; 
t an tô t il est const rui t avec des chaumes , de 
l 'herbe et du foin. L ' in té r i eu r est mol l ement ta
pissé de poils et de p l u m e s . 

Il est placé sur une b r a n c h e plus ou moins éle
vée , et dans le plus épais du feuil lage. D'après 
Hoffmann, le serin mér id iona l au ra i t une préfé
rence b ien m a r q u é e pour les poi r ie rs , et y éta
blirait son n id , q u a n d cela lui est possible ; mais 
il le fixe tou t aussi b ien sur les pommie r s , les 
cerisiers , et m ê m e sur les a rbres ver ts . En Espa
gne , il préfère à tous au t res les c i t ronniers , sans 
cependan t s'y a t t acher exclus ivement . Le nid 
r en fe rme qua t re ou c inq peti ts œufs, à bouts 
o b t u s , b lancs ou d 'un verdàt re sale, et marqués , 
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surtout au gros bou t , de points et de t aches d 'un 
brun te rne , r o u g e , gr is r o u g e â t r e et n o i r p o u r 
pre. En Espagne , j ' a i t rouvé toujours des œuTs 
depuis le mois d'avril j u squ ' au mois de ju i l l e t ; 
en Al lemagne , les a m o u r s c o m m e n c e n t au mi l ieu 
d'avril. L 'espèce a t r è s -p robab lemen t deux cou
vées par an , au moins . 

Il n 'est pas très-facile de découvrir le nid de 
cet o i seau; on y arrive cependan t , car la femelle 
se t r ah i t e l l e - m ê m e . « Si elle a faim, di t Hoff
m a n n , elle appelle son m â l e , et du m ê m e cri que 
celui-ci fait en t endre dans ses lut tes a m o u r e u s e s . 
Quand j ' e n t e n d a i s u n e femelle appeler ainsi , j e 
me plaçais dans le vois inage, et a t t enda is que 
l 'arrivée d u m â l e m e f i tdécouvr i r le mdÇfigi. 39). 
La femelle couve a s s idûmen t , et n e se dé range 
pas , lors m ê m e que des ouvr iers t ravai l lent a u -
dessous d 'e l le . » 

Après t re ize j ou r s environ, les pet i ts éclosent . 
Tant qu ' i l s sont dans le nid , ils d e m a n d e n t leur 
nour r i tu re pa r de pet i ts cr is Izik tzik ou sitt sitt 
répétés . Vers la fin de leur croissance , ils de 
viennent t r è s - r e m u a n t s , et souvent s 'envolent 
trop tôt . Les pa ren t s c o n t i n u e n t à les n o u r r i r , 
m ê m e lorsqu 'on les a mis dans u n e cage sus
pendue au voisinage du nid. On peu t ainsi faci
lement élever les jeunes q u e l'on veut garder en 
captivité. 

C h a s s e . — Les peti ts carnassiers font u n e 
chasse acha rnée au serin mér id iona l , et beaucoup 
de j e u n e s encore inexpér imentés s u c c o m b e n t 
sous leur den t . L ' h o m m e , au moins dans nos 
contrées, e t si l 'on excepte l ' ama teu r qui veut 
s'en p rocu re r que lques -uns , laisse ces oiseaux 
en paix. E n E s p a g n e , on en p r e n d de grandes 
quanti tés , que l 'on appor t e au m a r c h é , d'où, ils 
vont, les u n s en cage , les au t res à la cuis ine. On 
emploie là un p rocédé t o u t par t icul ier p o u r les 
prendre. On englue des b r ins de spar ter ie , gra-
minée à t iges roides qu i couvre tou tes les p la i 
nes de l 'Espagne, et on en garn i t des arbres . 
On a soin de choisir ceux qui sont isolés a u 
mil ieu des champs , où ces oiseaux ont l ' hab i 
tude de che rche r un lieu de repos. Cette m a n œ u -
vre réussit a d m i r a b l e m e n t . C'est à peine si le 
quar t des nombreux essaims qui s 'abat tent sur 
ces a rbres échappe au p iège . 

On prend quelquefois dans ces tendues de gros 
oiseaux; nous ob t înmes de cet te façon u n aigle 
(Pseudaetos Bonelliï), dont les ailes s 'étaient col
lées aux g luaux. 

C a p t i v i t é . — Pris j eune , le ser in mér id iona l 
s 'habitue r a p i d e m e n t à la captivité, sans cepen
dant devenir ex t r ao rd ina i r emen t pr ivé. E n cage, | 

il m o n t r e bien des qual i tés . Il est toujours gai e t 
vit en bons r appor t s avec les au t re s o iseaux. Il 
se plaî t b e a u c o u p dans u n e g rande volière 
bien p e u p l é e ; il y est, si l 'on peu t ainsi dire, l e 
b o u t e - e n - t r a i n de la société , et n e devient j a 
mais i n c o m m o d e p o u r aucun de ses co mp ag n o n s 
de capt iv i té . 

L e ser in mér id iona l captif mange des graines 
de t o u t e e spèce ; ma i s on le n o u r r i t s u r t o u t de 
m i l l e t ; il n e p e u t br iser les gra ins de chènevis , 
aussi faut- i l les lui écraser , et il en est alors trè&-
friand. Il a besoin d ' e a u ; il boit beaucoup , et 
souffre vite de la soif. 

LE SERIN DES CANARIES—SERIN US CANJR1US. 

Der Krinaricnvogcl, the Canary. • 

« Trois cents ans sont passés, di t Bolle, depuis 
que le canar i apprivoisé a qui t té sa pat r ie et est 
devenu cosmopol i te . Deux frères suivent des car
r i è res différentes : l 'un , favorisé par la for tune, 
doué de facultés qui lui p e r m e t t e n t d 'a t te indre 
u n bu t inespé ré , a r r ive à la r e n o m m é e et t ient 
iixé su r lui les yeux de la foule ; l ' au t re d e m e u r e 
dans les envi rons les plus procha ins d u l ieu de 
sa na issance . Il y vit ignoré de tous, connu et 
e s l imé de que lques voisins seu lement , mais heu
r e u x c e p e n d a n t ; c'est là l 'h is toire d 'un oiseau 
que la n a t u r e avait dest iné à o rne r que lques îles 
isolées de l 'A t lan t ique . L ' h o m m e s'est e m p a r é 
de cel te espèce , l'a t r anspor tée au loin, l'a as
sociée à son sor t , et est arr ivé à la modifier tel le
m e n t que Linné etBuffon ont pu s'y t r o m p e r , au 
point de p r e n d r e le pe t i t oiseau j a u n e d 'or , q u e 
tous nous connaissons , p o u r type de l 'espèce, et 
c o m p l è t e m e n t négl iger l ' e spèce-souche , au p lu 
m a g e ve rdâ t r e , qui est res tée invar iable . •*Pour 
l 'ami de la n a t u r e , il est toujours in téressant de 
voir esquissée en que lques t rai ls l 'histoire d 'un 
a n i m a l ; ma i s l ' i n t é rê t est p lus grand , plus généra l , 
s'il s'agit de l 'origine d ' u n de ces êtres qui possè
d e n t u n e h i s to i re , qui ont passé par divers degrés 
de d é v e l o p p e m e n t ; d 'un de ces êtres qui font, en 
que lque sor te , par t ie de la maison , qu i se r a t t a 
c h e n t à tous nos souvenirs domes t iques , qui on t 
p o u r se r e c o m m a n d e r à nous , non- seu lemen t 
l eur beauté e t leurs au t res par t icu la r i t és in té res
san te s ,ma i s encore les profits qu ' i l s p r o c u r e n t à 
p lus ieurs de nos conci toyens m a l h e u r e u x . 

& Nous connaissons trop bien le canar i domes
t ique ; nous savons ses m œ u r s , ses par t icular i tés ; 
et c 'est là, avec l ' é lo ignement , la cause des r a 
res connaissances que nous possédons su r la vie 
d u canar i sauvage, D 
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II fallait r ée l l ement un Bolle p o u r nous ini t ier 
aux m œ u r s de cet oiseau en l iberté ; j u s q u ' à l u i , 
nous ne savions à peu près r ien à ce s u j e t ; nous 
ne connaiss ions que l 'oiseau captif. Les anc iens 
natura l i s tes o rna ien t de leurs hypothèses le peu 
qu ' i l s avaient à nous a p p r e n d r e sur les m œ u r s 
du ser in des Canaries dans sa pa t r i e , et cet te pa
trie m ê m e , ils ne la connaissa ient pas . 

Conrad Gesner, qu i écrivait dans la p r e m i è r e 
moit ié d u x v i c

 siècle, est le p r emie r qui fasse 
men t ion du serin des Canar ies , qu ' i l ne conna i s 
sait c e p e n d a n t q u e d 'après u n de ses amis . D'au
t res au t eu r s après lui n e lui consac rè ren t q u e 
que lques m o t s . Au x v n r siècle, les écrivains na
tura l i s tes pa r l en t plus l o n g u e m e n t de cet oiseau, 
mais d ' une man iè re souvent e r ronée , et Buffon 
l u i - m ê m e vient appuyer la p lupar t de ces e r r e u r s 
de son au to r i t é . « Le ser in mér id iona l et le ser in 
des Canaries ou sauvage , dit Bolle , doivent p r e n 
dre leur par t i de ne plus être deux variétés d 'une 
m ê m e e s p è c e , h a b i t a n t une g r a n d e pa r t i e de 
l 'Europe et de l 'Afrique, et les îles Canar ies . » 
Buffon a d m e t , en effet, que ces deux oiseaux ne 
sont que des canar is sauvages , modifiés par le 
c l ima t ; et il r egarde l 'espèce c o m m e se s u b d i 
visant en t rois var ié tés . H u m b o l d t , le p r e m i e r , 
par le avec connaissance de cause du serin des 
Canaries, qu ' i l a pu observer à Ténériffe. 

Les orni thologis tes m o d e r n e s t r a i t e n t généra 
l e m e n t cet oiseau avec t rop de dédain ; mais Bolle 
nous en <i donné u n e descr ip t ion aussi exacte 
qu ' i n t é re s san te , et nous n 'avons à peu près plus 
r ien à a p p r e n d r e à ce sujet. Auss i , nous c o n t e n 
te rons-nous de suivre cet a u t e u r pas à pas . 

C a r a c t è r e s . — Le canar i sauvage, serin des Ca
naries ou s imp lemen t canari, le canario, c o m m e 
l 'appel lent les Espagnols et les Po r tuga i s , du n o m 
de sa pa t r i e , est plus pet i t et p lus élancé q u e le 
canar i domes t ique d ' E u r o p e . Celui q u ' o n voit en 
capt ivi té , aux Canar ies , a, par sui te de ses croi 
semen t s répétés avec ses congénères sauvages , 
ga rdé ses caractères or ig inai res . Les vieux mâles 
on t le dos vert j a u n e rayé de noir , les p lumes 
l a r g e m e n t bordées do gris cendré clair , qu i de 
vient p re sque la cou leur d o m i n a n t e . Le croupion 
est v e r t - j a u n e ; les couver tures supér ieures de la 
queue sont ver tes , bo rdées de gris cendré ; la 
tête et la n u q u e sont ver t - jaune , avec des bords 
gris, t rès-é t ro i t s ; le front est j a u n e d 'or verdâ t re ; 
il en est de m ê m e de la gorge, de la par t ie supé
r ieure de la poi t r ine et d ' une large b a n d e qu i , 
pa r t an t de l'œil, se d i r ige , en se r e c o u r b a n t , vers 
la n u q u e ; les côtés du cou sont d ' un gris cendré . 
La par t ie inférieure de la po i t r ine est j a u n â t r e ; 

le vent re e t les p l u m e s inférieures du croupion 
sont b l a n c h â t r e s ; les épaules vertes, bordées de 
noir et de ver t pâle ; les pennes des ailes sont noi
res , l é g è r e m e n t bordées de ver t ; celles de la 
q u e u e son t d 'un gris noir , bordées de blanc. 
L' ir is est b r u n foncé ; le bec e t les pa t tes sont 
cou l eu r de chai r b r u n â t r e . D'après Bolle , ces 
cou leurs n e se m o n t r e r a i e n t qu ' après la deuxième 
a n n é e . 

La femelle a le dos gr i s -brun l a r g e m e n t rayé 
de n o i r ; les p lumes de la n u q u e et de la partie 
supé r i eu re de la tê te g r i s -b run , e t vert clair à 
leur rac ine ; le front ver t ; la b a n d e q u i va du 
bec à l 'œil grise ; les j o u e s en par t ie jaune-ver t , 
en par t ie gris c e n d r é ; les côtés d u cou m a r q u é s 
d 'un collier peu dis t inct , ver t - jaune en avant , 
gr is cendré en a r r i è r e ; les épaules et les peti tes 
tec t r ices supér ieures de l'aile d 'un vert j aune 
clair , les g randes tec t r ices de l'aile et les r émiges 
d 'un b run foncé, bordées de v e r t ; les p lumes de 
la poi t r ine et de la gorge d 'un j aune d 'or ve rdâ 
t re , bordées de b l a n c ; la par t ie supé r i eu re de la 
poi t r ine et le ven t r e b lancs ; les flancs b r u n s , 
avec des raies plus foncées. 

Les j eunes sont b r u n â t r e s , la po i t r ine t i ran t 
I sur l 'ocre j a u n e , les joues et la gorge é tan t légère

m e n t m a r q u é e s de j a u n e c i t ron . 

Tou tes ces différentes livrées p résen ten t di
verses n u a n c e s et diverses t ransi t ions de couleurs 
difficiles à décr i re ; en s o m m e , le serin des Cana
r ies sauvage ressemble b e a u c o u p aux canar is ap
privoisés verts ou gr is . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Bolle a ren

con t ré cet o iseau dans les c inq îles boisées du 
g roupe des Canaries , à la G r a n d e - C a n a r i e , T é 
nériffe, Gomera , P a l m a et l 'île de F e r , à Ma
dère , et il croi t qu 'au t re fo is il hab i ta i t d 'autres 
îles au jou rd ' hu i c o m p l è t e m e n t déboisées . 

S l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le ser in des 

Canaries se plaît pa r tou t où ries buissons alter
nen t avec des tai l l is , su r tou t le long des Lits des 
to r r en t s , r empl i s d 'eau dans la saison des pluies, 
desséchés en été, mais n é a n m o i n s toujours ea-
lourés d 'un abondan t cordon de végétaux. Il est 
t r è s - c o m m u n dans les j a r d i n s et au voisinage 
des hab i t a t i ons , dans l ' in té r ieur des villes, aussi 
b ien que dans les l ieux les plus déserts et les plus 
recu lés . Il m o n t e , à par t i r du bord de la mer , jus
qu ' à une a l t i tude de 1 , 6 0 0 à 1 ,900 mèt res , et il 
abonde pa r tou t où il t rouve des gîtes convena
bles . Bolle n e le vit j a m a i s dans les forêts élevées, 
épaisses et obscures , dont les laur iers et les pal
mie r s épineux forment les pr inc ipa les essences. 

Il est t r è s - c o m m u n dans les v ignob les ; et on 
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la rencont re en assez grand n o m b r e dans les 
forêts de pins qui couvren t le pied des m o n t a 
gnes. On ne sait pas si, en hiver , il hab i te les 
hau t eu r s ; à la fin de l ' au tomne , on l'a vu à une 
al t i tude de 1,300 m è t r e s . 

Le canari sauvage se n o u r r i t p r inc ipa l emen t , 
sinon exclus ivement , de subs tances végétales , de 
petites gra ines , de feuilles t endres , de fruits suc
culents , su r tou t de figues. 

« Une figue m û r e est p o u r lui une friandise ; il 
en m a n g e avec volupté la chair succulente et les 
peti tes gra ines , mais il ne l ' en tame que lo r sque , 
par suite de sa m a t u r i t é , elle a éclaté spontané
ment . Avant ce m o m e n t , son bec t rop faible n 'en 
pourrai t pe rce r l 'enveloppe rés i s tan te . Un figuier 
dont les fruits on t ainsi éclaté offre u n specta
cle c h a r m a n t ; c'est le lieu de r endez -vous d 'une 
foule d 'oiseaux c h a n t e u r s . Merles, poui l lo ts , fau
vettes, c h a r d o n n e r e t s , soulcies, mésanges b leues , 
e tc . , y t rouvent u n e table tou te mise , et abon 
d a m m e n t servie. » La n o u r r i t u r e p r inc ipa le des 
canar is consiste en gra ines , en feuilles de chou , de 
sa lade , e t a u t r e s subs tances pare i l les , « I l s o n t i m -
p é r i e u s e m e n t besoin d 'eau . Souvent on les voit 
voler en société vers les ru i sseaux , p o u r s'y abreu
ver, s'y ba igner , se mou i l l e r comp lè t emen t . » 

Bolle décr i t t ou t au long la r ep roduc t ion du 
ser in des Canaries sauvage . « Ces oiseaux, di t - i l , 
s ' accouplent et cons t ru i sen t l eur n id d a n s la 
p remiè re moit ié de m a r s . J a m a i s j e ne les ai vus 
l 'é tabl ir à moins de 2 mè t r e s 1/2 du sol, e t sou
vent b ien plus h a u t . Ils s emblen t r e c h e r c h e r les 
jeunes a r b r e s é lancés , et p a r m i eux les a rbres 
verts, ou ceux qui sont feuillus de b o n n e h e u r e . 
Très - souven t , ils n i chen t su r les poir iers et les 
grenadiers , aux b ranches n o m b r e u s e s et cepen
dant é p a r s e s ; p lus r a r e m e n t , ils se fixent sur les 
orangers dont la c ime est t rop obscure , j ama i s , 
paraît-il , sur les figuiers. Le nid est tou jours ca 
c h é ; mais les allées et venues cont inuel les des 
parents , qui ne s 'en é lo ignent pas b e a u c o u p , le 
font a i sément découvr i r . Ce fut à la fin d e mare 
1856, dans un j a r d i n redevenu sauvage de la 
villa Orotava, q u e j e vis le p r e m i e r nid : il était 
établi à la bifurcat ion d 'un buis h a u t de 4· m è 
t r e s , qu i s 'élevait du mil ieu d 'un buisson de 
myr tes . Son fond seul toucha i t les b r a n c h e s . 
Large à la base , il é ta i t é t ro i t du h a u t , parfa i 
t ement a r rond i , r égu l i è r emen t cons t ru i t . Il é ta i t 
formé du duve tb lanc de p lus ieurs p lan tes et sou
tenu par que lques c h a u m e s desséchés . Le p r e 
mier œuf fut p o n d u le 30 m a r s , q u a t r e au t r e s le 
furent les qua t re j o u r s su ivants . D 'au t res fois, 
j ' a i t rouvé t ro i s ou qua t re œufs dans un m ê m e 

n id , mais j ama i s p lus de cinq, qu i paraî t ê t re te 
n o m b r e o rd ina i re d 'une couvée . 

« Ces œufs sont vert de m e r pâle, semés de ta-" 

i ches d 'un b r u n rougeâ t r e , et r a r e m e n t incolores . 
Us ressemblen t t ou t à fait à ceux du canar i do
m e s t i q u e . La captivi té n ' a exercé a u c u n e in 
fluence su r la d u r é e de l ' i ncuba t ion ; chez le ca
nar i sauvage, elle d u re aussi environ t re ize j ou r s -
Les j eu n es res ten t dans le nid j u s q u ' à ce qu ' i l s 
a ient toutes leurs p l u m e s , e t ap r è s qu ' i ls ont 
pr is leur volée, ils sont encore nourr i s p a r l eu r s 
pa ren t s , su r tou t par le pè re . Il y a en généra l 
quat re couvées pa r an , quelquefois s e u l e m e n t 
t rois . La m u e c o m m e n c e à la fin de jui l le t , et elle 
t e rmine la saison des a m o u r s , n 

Dans tous les nids que Bolle observa , le duve t 
des p lan tes formuit l ' é lément d o m i n a n t ; dans 
que lques-uns il n 'y avait pas un c h a u m e , pas u n e 
br indi l le d 'he rbe . « P e n d a n t q u e la femel lecouve , 
le mâ le se t i en t dans son vois inage, de préfé
r ence sur u n a rb re encore d é p o u r v u de feuilles ; 
pa r exemple , sur un acacia , un p la t ane , u n châ
ta ignier , t ous arbres dont les bou rgeons n e s 'épa
nouissent q u e tard , ou bien sur les b r a n c h e s 
sèches , c o m m e lui en offrent en a b o n d a n c e les 

! o r ange r s r é p a n d u s aux a len tours des hab i ta t ions . 
C'est de cè poste qu' i l distrai t sa femelle p a r son 
chan t . Il y a plaisir à en t end re ce pet i t a r t i s t e , 
su r tou t q u a n d l 'on se t rouve p r è s de lu i . Il gonfle 
sa gorge, s ' incline à droi te , à gauche , se ba ignan t 
l i t t é ra lement dans les rayons du soleil . Mais il a 
e n t e n d u l 'appel de sa femelle : r a b a t t a n t alors 
ses ailes, il se glisse au mil ieu d u feuillage, dans 
lequel il d isparaî t , et qui cache à tous les yeux 
les mys tè res de ses a m o u r s . Dans ce m o m e n t , 
env i ronné de tou t l 'éclat de la végé ta t ion l u x u 
r ian te de sa pa t r i e , ce t oiseau ver t , d ' aspec t si 
h u m b l e , appara î t b ien p lus beau q u e son f rère , 
cou rbé , en E u r o p e , sous le fardeau de l 'escla
vage. Il est là à sa p l a c e ; ses chan t s ont un effet 
d ' a u t a n t plus m a g i q u e que l ' audi teur se t r ouve 
livré de toutes pa r t s à mi l le sensa t ions douces et 
b ienfa isantes ; que la beau té du paysage, u n i e à 
ce chan t mé lod i eux , réveille en lui les souve
nirs des contes de son enfance. Rien, cer tes , ne 
peu t mieux nous acc l ima te r dans ces îles, nous 
y faire p e r d r e le s e n t i m e n t q u e nous y sommes 
é t rangers , que ces chan t s pa r tou t r e t en t i s s an t s 
du canar i sauvage, c o m m e chez nous le sont ceux 
du p inson. 

« On a beaucoup parlé de la va leur de ce 
chan t . Les u n s le vanten t o u t r e m e s u r e , les au 
tres le j u g e n t pa r t r op sévè remen t . On ne s 'é
lo igne pas de la vér i té , en d isant que les canaris. 
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sauvages c h a n t e n t c o m m e les canar is domes t i 
ques . Le chan t de ceux-ci , en effet, n 'es t po in t 
un p r o d u i t de l ' éduca t ion ; il est resté tel qu ' i l 
é ta i t autrefois . L ' éduca t ion a bien pu déve lopper 
cer ta ines no tes , d o n n e r à d 'aut res plus de p u r e t é 
et d ' é c l a t ; le type du chan t n ' a cependan t pas 
var ié , e t prouve q u e si un peuple peu t oubl ier sa 
l a n g u e , u n e espèce d 'o i seauxgarde invar iab lement 
la s ienne au mil ieu de. toutes les c i rcons tances 
les p lus d iverses . Les mille a t t ra i t s du paysage, 
le c h a r m e de l ' inconnu ajoutent encore a u m é 
ri te de ce chan t . Il n ' en est q u e p lus beau , plus 
h a r m o n i e u x , q u a n d il r e t e n t i t , n o n dans u n e 
c h a m b r e é t roi te et pouss ié reuse , mais là, en plein 
air , sous la voûte azurée d u c ie l ; là où les roses 
et les j a smins , g r i m p a n t a u t o u r des cyprès et 
b r i s a n t les ondes sonores , l eur font pe rd re cet te 
du re t é , qu ' on peu t r e p r o c h e r au chan t de l 'oi
seau domes t i que . Ma i s , écou te r ne suffit p a s ; l ' i 
mag ina t ion est mi se en j e u , e t l'on se forme un 
j u g e m e n t , q u e d ' au t res t axe ron t d ' exagéra t ion . 
Non plus q u e les l inot tes , les rossignols et les ca
naris domes t iques , les canar i s sauvages ne sont 
pas tous éga lemen t bien doués . Il est p a r m i eux 
de bons et de mauva i s c h a n t e u r s ; mais j e puis 
affirmer n 'avoir j amais en tendu de plus belles 
rou lades , des notes de poi t r ine p lus péné t ran tes , 
p lus é m o t i o n n a n t e s , q u e celles des ser ins des 
Canaries sauvages et de q u e l q u e s canar i s d o 
mes t iques , mais h a b i t a n t encore leur pa t r i e . J e 
n 'oubl ie ra i j ama i s un beau mâle j a u n e vif de la 
Grande-Canar ie , don t un ami m e fit p résen t . Il 
faut se ga rde r de vouloir j u g e r le chan t des ca
naris sauvages d 'après celui de cer ta ins de ces 
oiseaux, pr is t rès - jeunes et élevés sans qu 'on 
leur ait donné de ma î t r e i r r ép rochab l e . 

« Le serin des Canaries a le vol de la l ino t te . Il 
décr i t des l ignes ondu lées , ne s'élève pas hau t , va 
d ' a rb re èn a rb re . Lorsqu ' i l s volent en t r o u p e s , les 
indiv idus n e se s e r r en t pas les uns cont re les au 
t res , mais ga rden t toujours u n e cer ta ine d i s t ance , 
et poussen t de peti ts cris d 'appel t rès -brefs et r é 
pé tés . Hors la saison des a m o u r s , les serins des Ca
nar ies fo rment des t roupes t r è s -nombreuses , qu i 
se divisent souvent en pet i ts g roupes , pour al ler 
c h a c u n de son côté exploi ter les c h a m p s qu i peu 
vent fourni r de la n o u r r i t u r e ; mais ces divers 
g roupes , avant le c o u c h e r du soleil , se r éun i s sen t 
de nouveau pour passer la nui t en c o m m u n . 

C h a s s e . — « Il est facile de p r e n d r e ies ser ins 
des Canar ies ; les j e u n e s s u r t o u t donnen t dans 
tous les pièges, pourvu qu 'un de leurs sembla 
bles serve d ' appe lan t ; c'est enco re là u n e p reuve 
de leur ex t r ême sociabil i té . J ' e n a i vu p r e n d r e 

dans des filets où l 'on avait mis c o m m e appeau 
u n e l inot te ou un c h a r d o n n e r e t . 

« A u x Canar ies , on emploie d 'ordinai re une 
cage à t rappe formée de deux c o m p a r t i m e n t s , l 'un 
ex tér ieur , m u n i de la t r a p p e , l ' au t re in té r ieur , 
dans l eque l est l ' appeau . On dispose ces pièges 
dans les forêts, au voisinage de l 'eau, et c 'est sur
tout le ma t in que la chasse est le plus f ruc tueuse . 
L 'o ise leur , caché dans u n buisson, peu t a lors tout 
à son aise observer les m œ u r s in téressantes des 
ser ins . J ' en ai vu p r e n d r e ainsi de seize à vingt, 
en que lques h e u r e s ; la p lupar t é t a ien t des jeunes 
qui n 'ava ient pas encore m u é . 

C a p t i v i t é . — « J ' a i observé l o n g u e m e n t ces 
oiseaux en cap t iv i té ; j ' e n a i eu j u s q u ' à dix-huit 
en m ê m e t e m p s . A San ta -Cruz , quand on en 
achè te p lus ieurs et qu 'on choisi t les j e u n e s , on 
les paye envi ron 30 cen t , la pièce. Les mâles vieux 
e t r é c e m m e n t pr is valent 1 fr. 20 . A la G r a n d e -
Canar ie , les pr ix sont p lus élevés, quoique tou t y 
soit généra lement ' t rès -bon m a r c h é . 

o r Ce sont des oiseaux inqu ie t s , qui ne p e r d e n t 
q u e t a r d l eu r t imid i té i n n é e ; lo r squ 'on en m e t 
p lus ieurs dans u n e cage un p e u pe t i te , ils s 'ar
r achen t m u t u e l l e m e n t les p lumes et se donnen t 
des coups de bec . Les mâles sont faciles à r econ
na î t re à leurs pet i ts cris p e r ç a n t s . Dans la secon
de qu inza ine d 'août , m e s canar i s c o m m e n c è r e n t 
à m u e r ; que lques -uns n 'avaient pas encore tou t 
l eur nouveau p l u m a g e à la fin de d é c e m b r e : 
c 'é ta ient p r o b a b l e m e n t des j e u n e s des dern iè res 
couvées . Le j a u n e vert clair se m o n t r a d 'abord 
à la po i t r ine . Il n 'y a pas, j e crois , d 'oiseau gra
nivore plus dél icat . Les convuls ions en enlèvent 
b e a u c o u p ; ils s u c c o m b e n t à la deux ième ou à la 
t ro is ième aLtaque. Lor squ 'on veut e m p o r t e r ces 
oiseaux en E u r o p e , il est donc nécessaire d 'ache
ter le doub le de ce q u e l 'on veu t ga rde r , et de 
les me t t r e c h a c u n dans u n e pe t i te cage de bois, 
fe rmée en avant s eu lemen t par une grille incl i
née , tel le q u e celle des cages dont on se sert en 
F r a n c e e t sur la côte occidenta le d 'Afrique. 

« Q u e l q u e s soins q u ' o n en p r e n n e d 'a i l leurs , 
on peu t ê t re sûr d 'en pe rd re au mo ins la moit ié 
sur m e r , ou p e u après l 'arr ivée. J ' en ai rappor té 
o n z e ; ils avaient m u é , paraissaient a c c l i m a t e s , 
q u e l q u e s - u n s m ê m e c o m m e n ç a i e n t à c h a n 
t e r ; et c e p e n d a n t , dans le cours d u p r emie r h i 
ver , p lus ieurs pér i rent sub i t emen t deconvuls ions . 
Il faut su r tou t se garder de les p r en d re dans la 
m a i n ; ils ne s u p p o r t e n t pas q u ' o n les t ouche . 
P lus t a r d , ils s ' endurc issent . Les miens , à l 'âge 
de deux ans , m u è r e n t en ju i l le t , un mois avant 
les cana r i s d o m e s t i q u e s . En l c S 5 7 , à l ' époque des 
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amour s , j e mi s une femelle dans u n e vol ière , 
avec plusieurs mâ les sauvages et domes t iques ; 
elle ne s ' accoupla po in t . Les mâles sauvages , par 
c o n t r e , s 'unissent t rès-faci lement aux femelles 
domes t i ques ; ils son t pour elles de t endres et 
fidèles époux ; j a m a i s ils ne négl igent de n o u r r i r 
leur c o m p a g n e et passent la nui t perchés su r son 
nid. Us m e n a c e n t du bec tou t oiseau qui s ' ap
p r o c h e ; j ' a i vu u n mâ le c o m b a t t r e ainsi avec u n 
verdier : blessé g r ièvement à la pa t t e , il ne cessa 
pas de lu t t e r , et de p rovoquer par ses cris son 
adversaire qu i était p lus fort. Ce ne fut qu ' en l 'en
levant r a p i d e m e n t de la cage q u ' o n pu t le sauver . 

« A Ténériffe, on appel le verdegais les mét is de 
serins sauvnges et domes t iques . Usy son l t r ê s -es t i -
més. J ' en ai vu, dont l a m ô r e étai t d 'un j a u n e vif, e t 
qui se d is t inguaient par l eur beau té et les des 
sins inusi tés de leur p l u m a g e . Ils avaient le dos 
vert foncé, la par l ie infér ieure du corps , à pa r t i r 
de la gorge , d 'un j a u n e d'or. On les regardai t 
c o m m e des oiseaux excessivement r a re s . Aux 
Canar ies , o n a t o u j o u r s s o i n , p o u r c e s c ro i sements , 
de d o n n e r à un mâ le sauvage deux femelles d o 
mes t iques , tant il est a r d e n t . » 

P o u r ce qu i e s t d u canar i domes t ique , sur le
quel j e ne possède a u c u n e observat ion person
nelle qu i soit de q u e l q u e i m p o r t a n c e , j e ne peux 
mieux faire que de donne r la paro le à Lenz ; 

'« j e n e crois pas qu 'on puisse ê t re p lus concis 
cl en m ô m e t emps p lus explicite que lui . 

« D é s i r e u x , d i t - i l , de connaUre que ls é ta ient 
les ser ins les mieux élevés, j ' a i p a r c o u r u tou t e 
l 'Al lemagne e t les pays vois ins; j e m e suis mis 
en re la t ion avec les pays éloignés, et je suis con
vaincu ma in tenan t , q u e c'est à A n d r é a s b e r g , dans 
le I larz , et dans que lques villages voisins, que 
l 'on élève le mieux les ser ins . 

« Dans presque c h a q u e maison d 'Andréas -
berg on t r ouve une pièce pa r t i cu l i è re , ou tou t au 
moins u n e par t ie de la c h a m b r e qui sert de de 
m e u r e , disposée p o u r les se r ins . P lus d 'un indi
vidu se fait ainsi un revenu annue l de 70 à 80 
thalers (260 à 300 francs), et d 'après ce que m e 
disaient les fonct ionnaires de l 'endroi t , il se v e n 
drai t chaque année p o u r environ 12,000 thalers 
(45,000 francs) de ser ins . On n e sait depuis quand 
celte indus t r i e s'est ainsi acc l ima tée , mais deux 
causes sur tout la favorisent : le bon m a r c h é du 
bois, qui p e r m e t de ten i r con t inue l l emen t les 
oiseaux au c h a u d ; l ' abondance des graines de 
colza, une des pr incipales cu l tures des environs, 
et dont on fait un pain excel lent pour les se r ins . 

« Les ser ins d 'Andréasbe rg ont des chan t s t rès-
var iés ; j e n 'y en ai pas e n t e n d u de défectueux 

mais b e a u c o u p qui n ' é ta ien t q u ' u n e suite b r i l 
lante de tr i l les v ibran ts , de roulades , de notes 
s o n o r e s , de sifflets bas , e tc . , sans u n e seule 
mauvaise n o t e , sans u n e faute . Au tan t que pos 
sible, les hab i t an t s d 'Andréasbe rg , n 'é lèvent que 
des canar i s e n t i è r e m e n t j a u n e clair , sans h u p p e ; 
car les oiseaux d 'une seule cou leu r ne peuven t 
avoir des dessins i r r égu l i e r s , et l 'on peu t r e c o n 
na î t re t o u t de sui te les mâles , le j a u n e q u i en-
t o u r e l e s y e u x e t l a base d u b e c é t an t chez e u x p l u s 
foncé. Ce signe persiste encore q u e l q u e t e m p s 
a p r è s q u e l 'oiseau est sorti du n id , et c 'cs ta lors q u e 
l 'on sépare les mâles et les femel les . Celles-ci 
son t , dès l 'é té , confiées à des m a r c h a n d s qui vont 
les co lpo r t e r ; les j e u n e s mâles et les v ieux sont 
vendus à la fin d 'oc tobre , ou au c o m m e n c e m e n t 
de n o v e m b r e , à des m a r c h a n d s spéciaux, qu i les 
appor t en t dans les vil les, p r inc ipa lement en R u s ; 

sie et en A m é r i q u e . 

« Sur tou t le versant nord du Harz , j u s q u ' à 
B r u n s w i c k , e t su r le versant sud , j u squ ' à B o d u n -
gen e t à Duders fad t , on élève aussi b e a u c o u p de 
ser ins , qui sont éga lemen t vendus c o m m e ve
n a n t du Harz . Mais ils n e valent pas ceux d 'An
dréasberg , q u o i q u e supér ieurs en qual i tés à ceux 
qui p rov iennen t de locali tés e n c o r e p l u s é lo ignées . 

o On t rouve dans les livres q u e c'est du Tyrol 
que sor tent les mei l leurs canar i s , et q u e l m s t est 
le cen t re de l 'élève et du c o m m e r c e de ces o i 
seaux. C'est là u n e e r r e u r . J 'a i été dans le Tyro l , 
et à Ims t m ê m e ; j ' y ai vu que l 'on n'y avait j a 
mais élevé u n g rand n o m b r e de canar is . J ' a i été 
de m ê m e en Be lg ique , d 'où on envoie b e a u c o u p 
de ser ins en Ang le te r re et en A m é r i q u e , sous le 
n o m de serins de Hollande ; j ' y ai t rouvé q u e ces 
oiseaux étaient g rands , é lancés , d 'un beau j a u n e , 
mais mauva i s c h a n t e u r s . 

« Celui qui veut élever des cana r i s p o u r son 
plais ir , se laisse n a t u r e l l e m e n t gu ider par son 
goût. Mais il faut r e m a r q u e r : 

« i ° Q u e les canar i s en t i è r emen t verls ou tachés 
de ver t sont robus tes , ma i s encl ins à cr ier t rop 
fort ; 

o 2° Que les canar i s j a u n e b r u n â t r e ou j a u n e 
foncé son t dél icats et peu féconds; 

« 3° Qu 'on n e peu t espére r de j eu n es r égu l i è re 
m e n t t ache té s de p a r e n t s t ache lé s m ê m e régu
l i è rement ; 

« 4° Que les canar is à yeux r o u g e s sont faibles; 
« 5° Que si l 'on préfère les canar is h u p p é s , il 

f a u t p r e n d r e garde q u e la h u p p e n ' a i t p a s , su r tou t 
en a r r i è re , la mo ind re place dégarn ie de p l u m e s . 

« P o u r avoir de bons c h a n t e u r s , il faut se 
p r o c u r e r u n e paire de b o n n e r ace , e t éviLer de les 
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m e t t r e a u p r è s d 'a louet tes , de p insons , de rossi
gnols , e t c . Ce qu ' i ls app rennen t a ins i , ils l 'ou
bl ient difficilement. A Andréasberg , on a g rand 
soin de ne m e t t r e les j eunes qu 'avec des v ieux, 
t rès-bons chan teu r s . U n o iseau âgé de t ro is ou 
qua t r e ans , qu i en e n t e n d u n au t r e don t le chan t 
est infér ieur au sien, r i sque de se gâ te r . Serai t-
il plus âgé , il peu t en ê t r e de m ê m e , s'il en t end 
souvent u n mauvais c h a n t e u r . 

o On ins t ru i t faci lement les j e u n e s canar is avec 
u n e ser ine t te ; m a i s , après q u e l q u e t e m p s , ce pro
cédé gâte souvent l eur voix. J ' a i p lus ieursfois es
sayé de m e t t r e de j e u n e s cana r i s aveedeux bons 
chan t eu r s ayant u n c h a n t di i lérent , e t j ' a i toujours 
v u qu ' i l s n ' apprena ien t que le c h a n t l ep lus fac i l e . 
E n thèse généra le , ils a p p r e n n e n t plus a i s é m e n t 
les notes t r emblo tan tes et les t r i l les , q u e les r o u 
lades basses , les sons flûtes, les sons a rgen t ins . 
Les peti ts nés de pa ren t s mauvais c h a n t e u r s 
n ' a p p r e n n e n t pas ou q u e t rès-peu, m ê m e q u a n d on 
les m e t de t r è s -bonne h e u r e avec d 'excel lents chan - ' 
t e u r s . J e r appo r t e r a i ici , à t i t re de cur iosi té , q u ' u n 
de mes p a r e n t s , pe in t re à Bordeaux , possède u n 
canar i , lequel p e u t r épé te r sa chanson le bec 
fermé, par le seul j eu p r o b a b l e m e n t de son 
larynx infér ieur . C o m m e chez les ven t r i loques , 
le son para î t venir de t ou t e au t r e pa r t que de l 'in
dividu qu i le pousse. 

« On p lace les j eunes élèves dans un l ieu où 
ils ne pu i ssen t en t end re a u c u n a u t r e oiseau que 
leur m a î t r e , e t su r tou t des femelles, don t ils 
n ' a p p r e n d r a i e n t que des phrases cour tes e t peu 
var ices . Il faut que l 'on puisse faci lement c i rculer 
a u t o u r de la cage, afin que l 'oiseau res te privé ; il 
doi t , de p lus , ê t re loin de la fenêtre , qui serai t 
p o u r lui. u n e source de d is t rac t ions , ce qui l 'a
m è n e r a i t à ne chan t e r que d ' u n e m a n i è r e en t r e 
coupée , à s ' émot ionner , à s ' h a b i t u e r a c r ie r . On 
ne lui donne q u e des graines de colza et du pa in 
t r e m p é dans l 'eau, p o u r qu ' i l ne soit pas con t i 
nue l l emen t occupé à m a n g e r . 11 ne faut pas le 
n o u r r i r exclus ivement de feuilles ve r t e s ; cela le 
dispose à ronger . Les fruits le r enden t t rop gras 
au p r i n t e m p s , e t exci tent trop son appé t i t . On le, 
voit alors a t t aquer avec son bec le j u c h o i r ou les 
ba r reaux de la cage ; dans ce cas , il faut le ine l t re 
dans la vol ière , si on n e veut pas qu' i l périsse. 
Quand ou voit les serins s ' amuser à b ecque t e r 
d u fil, du papier , des m o r c e a u x de bois , on doi t y 
m e t t r e un t e r m e , en les l eur en levant . Si l 'oiseau, 
con t i nue à ronger , ce qui i n d i q u e qu ' i l n e peu t 
assez émousser son bec , on lui donne c h a q u e 
jou r q u a t r e gra ins d 'avoine d u r e , qu i lui pe rme t 
t ron t de satisfaire à ce besoin . 

« L e canar i est-i l des t iné à une exis tence soli
t a i re , il faut, dès qu' i l est arr ivé à l 'âge de six 
mois , n e p lus lui laisser voir u n seul de ses sem
blables , mâle ou femel le ; cet te vue l 'exciterai t 
t r o p , en effet, et le d isposerai t à cr ier . Doit- i l , au 
c o n t r a i r e , vivre avec u n a u t r e mâ le , on suspend 
l ' une à côté de l ' au t re les deux cages qui les ren
fe rment , de façon à ce que les deux oiseaux 
s 'hab i tuen t à se voir con t inue l l emen t . 

« Lor squ 'on peu t laisser u n canar i deux ans 
avec son m a î t r e chan t eu r , il a p p r e n d au t an t que 

• ses facultés le lui p e r m e t t e n t . Si l 'on veut a che 
ter des canar is de l ' au tomne p récéden t , les plus 
âgés , ceux qui ont le plus de leçons, sont les meil
l eu r s . On peu t encore se p r o c u r e r de bons chan
teurs en m e t t a n t ensemble p lus ieurs j eu n es e t en 
ayant soin qu' i ls n ' en tenden t a u c u n son m a u 
va is : ils s 'exercent et s ' ins t ruisent mutuellement™ 
Les chants du ta r in , d u c h a r d o n n e r e t , de la 
l ino t te , sont ceux qu i gâ ten t le plus les j eunes 
canar i s ; le dange r est m o i n d r e , s'il y a e n s e m 
ble p lus ieurs ser ins c h a n t a n t de m ê m e . 

« Lo r squ ' un j e u n e canar i a été enlevé à son 
ma î t r e de c h a n t dans le c o u r s du p r emie r au-

j t o m n e , e t q u e l 'on peu t , au second a u t o m n e , 

-après la m u e , le lui r e d o n n e r p o u r q u e l q u e t e m p s , 
on ob t ien t de t r è s -bons résu l ta t s . 

o P o u r ce q u i est des cages, il faut éviter cel
les qu i sont en lai ton ou celles qu i sont pe in tes . 
Les b a r r e a u x en se ron t assez ser rés pour q u e les 
oiseaux n 'y pu i s sen t passer la tête et s ' é t rangle r ; 
le p lancher doi t en ê t re garni de sable , avec quel
ques m o r c e a u x d 'argi le et des coqui l les d'oeufs 
ou d 'escargots concassés . Les percho i r s les meil
leurs sont ceux en t i l leul . La cage a u r a le moins 
de fentes possible et on l ' endu i ra soigneuse
m e n t d 'hui le de lin o u de colza, si la ve rmine 
s'y m o n t r e : on agit de m ê m e si.la ve rmine envahit 
l 'o iseau. La por te do i t s 'ouvrir d e bas en h a u t , 
afin qu 'e l le puisse se re fe rmer d ' e l l e - m ê m e , si 
on la laisse ouver te pa r oubl i . Elle doi t fitreas-

j sez la rge p o u r p e r m e t t r e l ' en t rée facile des vases 
con t enan t l ' eau. Là où il y a des chats et des 
ch iens , des be le t tes , des h i b o u x , e t c . , on doit 
p ro téger la cage par u n e gri l le, qu i en sera dis
t an t e de q u e l q u e s cen t imè t r e s . L o r s q u e les fe
mel les vivent en t re elles en b o n n e h a r m o n i e , ce 
qu i n 'a r r ive pas tou jours , on les m e t ensemble , 
hors le t e m p s des a m o u r s , dans une g rande vo
l ière , mais séparées des mâles . 

<i Les cages doivent ê t re tenues en tou t t emps 
dans u n end ro i t c h a u d et b i en éc la i ré , mais ne 
point ê t re exposées aux rayons t rop directs d'un 

1 soleil d ' é té ; p o u r les en ga ran t i r , o n les garni t 
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d'une toi le . Les femelles passent t r ès -b ien l 'hiver 
dans u n e pièce don t la t e m p é r a t u r e est voisine 
de zéro. Les mâles , dans les m ê m e s condi t ions , 
ne chan t en t pas ou chan t en t t r è s -peu . Je ne 
puis dire quel le est la t e m p é r a t u r e ex t r ême q u e 
suppor ten t les canar is ; mais ils en e n d u r e n t 
de t rès-basses , q u a n d on les nour r i t b ien , et 
qu 'on leur donne de la ne ige au l ieu d 'eau. 
J ' en ai exposé p lus ieurs d a n s m a cour , par u n e 
nui t où la t e m p é r a t u r e étai t descendue à 1 0 d e 
grés R é a u m u r ; ils n ' é ta ien t q u e l égè remen t p ro 
tégés du vent par u n pet i t to i t ; c ependan t ils 
n 'on t pas souffert, et m ' o n t d o n n é , l 'année sui
vante , une n o m b r e u s e p rogén i tu r e . Une au t r e 
année , p lus ieurs canar is passèrent l 'hiver dans 
mon écu r i e , et ils avaient pr is l 'habi tude de dor
mir dans u n e cage suspendue à la fenêtre et pro
tégée pa r l 'avance d u to i t s eu l emen t , con t re la 

RREHM. 

pluie et la neige : cela avait lieu p a r un froid de 
S degrés R é a u m u r et un vent violent . Enfin, u n 
de mes amis , qui h a b í t e l e nord de l 'A l lemagne , a 
laissé p e n d a n t t ou t u n hiver ses canar is dans u n e 
volière placée en plein air dans son j a rd in , à paro is 
solides de tous côtés , sauf une fenêtre gr i l lagée ; 
j a m a i s on ne la chauffa, j a m a i s m ê m e on ne fer
m a la f enê t r e ; les oiseaux y s u p p o r t è r e n t parfa i 
t e m e n t des froids de 20 degrés R é a u m u r . J e 
connais que lques aut res faits semblab les , mais je 
n e conseil lerai pas de s o u m e t t r e les canar i s à un 
parei l t r a i t emen t . 

« U n cana r i , dans un a p p a r t e m e n t , doi t ê t re à. 
l 'abri des couran ts d 'air . J a m a i s il ne doi t s'en
roue r , ce qui peu t lui arr iver , non - seu l emen t s'il 
est dans un couran t d 'air , mais encore s'il m a n g e 
t rop . Tous les r emèdes paraissent impuissan t s 
cont re l ' e n r o u e m e n t ; du moins , j ' a i d o n n é en vain 
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des raisins secs, du sucre candi , du j a u n e d'œuf, 

de la gra ine de l in , d u suc de be rbe r í s , du lard , 

de l 'oxyde de fer, des a ra ignées , des larves de 

fourmis , d u g r u a u d 'avoine, des carot tes , du sa

fran, des feuilles de toute sor te , de la p o u d r e de 

c h a r b o n , des coings , de la gelée de coings . Ce 

qu i m e p a r u t p rodu i r e le mei l leur effet, ce fut 

u n e n o u r r i t u r e composée de gra ines de Canar ie 

et de carot tes râpées . 

« Certains parfums sont nuis ib les aux s e r i n s . 

Un de m e s oncles m i t un soir u n pied d'Orthis 
bifolia en fleur d a n s u n e "pièce où é ta ien t t rois 

c ana r i s ; le l endema in m a t i n , les deux femelles 

étaient mor t e s , le mâle étai t couché sur le sol de 

la cage , mais on pu t enco re le p o r t e r à l 'air et le 

sauver . La fumée du t abac n e leur fait r i en . Quand 

on brû le d e mauva i se hui le , leurs p lumes noir

cissent , mais l eu r santé n 'en est pas c o m p r o m i s e . 

« J e suis convaincu m a i n t e n a n t q u e la mei l 

l eu re n o u r r i t u r e pour les serins est celle qu 'on 

leur d o n n e à Andréasberg ; c 'es t -à-dire des grai

nes de colza, en a b o n d a n c e , e t du pain b l anc 

t r e m p é dans de l 'eau, au t an t que l 'oiseau veu t 

en m a n g e r . E n l eu r fournissant des a l iments va

riés , on les r end g o u r m a n d s e t c r i a r d s ; ils n e 

valent plus r i en , ne chan t en t ni ne s ' appar ien t . Les 

bonnes graines de colza doivent n ' exha le r a u c u n e 

mauvaise odeur , et ê t re l é g è r e m e n t collantes 

quand on les m e t dans un l inge moui l l é . Il 

vaut m i e u x les pr iver e n t i è r e m e n t de feuilles 

de sa lade , d ' ép ina rd , de chou , de m o u r o n , de 

cresson, de carot tes râpées , ou n ' en d o n n e r q u e 

si l 'oiseau est m a l a d e . Les frui ts , c o m m e n o u s 

l 'avons dit, su r tou t les p o m m e s , r enden t le ca

nari t rop gras . 

« Dans d e bonnes condi t ions et dans u n bon 

c l imat , un canar i peu t vivre p lus de vingt ans . On 

m 'éc r i t , de Malaga, que la vie m o y e n n e d ' u n ca

nar i y est de Seize ans . 

« P o u r fo rmer u n e volière de canar is , il faut 

choisir des mâ les qu i n ' a i e n t pas t r op d ' e m 

b o n p o i n t ; les femelles grasses dev iennen t mala

des avant chaque ponte , m e u r e n t souvent , et 

leurs œufs n 'éc losent pas ou ne p rodu i sen t que 

des pet i t s t rès-faibles . Si la femelle est convena

b l e m e n t nour r i e en hiver , et si, au p r i n t e m p s , on 

lui d o n n e en abondance des grains , des biscui ts , 

des feuilles, des p o m m e s , elle pond de bons œufs, 

mais elle en p o n d t rop ; j ' e n ai. vu u n e avoir ainsi 

29 œufs dans u n e a n n é e . Dans ce cas, les c o u 

vées se suivent à interval les t rop r approchés , 

et la femelle est déjà occupée à son nouveau n id , 

quand les pet i ts de la p r e m i è r e couvée n 'on t 

pas encore un grand déve loppement . 

« D'ai l leurs, divers p rocédés peuvent ê t re sui

vis. On m e t aux mois de mar s ou d 'avri l , dans 

une pièce chauffée, ayant une con tenance de 8 à 

12 mè t r e s c u b e s , et dont les parois ne sont ni 

peintes ni tapissées, un mâle et trois ou q u a t r e 

femelles, pour c h a c u n e desquel les on dispose deux 

nids . Si la pièce n 'es t pas chauffée, il faut a t t endre 

le mois de mai p o u r y loger les o iseaux. 

« On p e u t aussi m e t t r e un mâle et trois ou 

qua t re femelles dans un espace fe rmé, d 'une con

tenance de 8 à 12 m è t r e s c u b e s ; et si l 'on dispose 

plusieurs espaces pare i ls l 'un près de l ' au t re , ils 

doivent ê t re séparés par des cloisons p le ines . 

« Même lo r squ 'on ne veut accoup le r un mâ le 

qu 'avec u n e seule femelle , il faut lui d o n n e r une 

cage d 'au moins 60 cen t , de l o n g u e u r su r a u 

t an t de h a u t e u r et de p ro fondeur , afin que les 

o iseaux a ient de la place pour leurs ébats et l eurs 

d i spu te s ; c e p e n d a n t on doit en écar te r les indi

vidus qu i sont t r è s -quere l l eu r s . Dans ces cond i 

t ions , le mâ le ne chan t e pas ou chan te t rès -peu , 

et il est bon de ne le me t t r e avec la femelle que 

lorsque celle-ci c o m m e n c e à por te r des ma té r i aux 

dans son nid. Dès qu 'e l le a p o n d u , on doit a t t i re r 

le m â l e dans une au t r e cage, et l ' é lo igner des 

regards de sa c o m p a g n e . Lorsque celle-ci r e c o m 

m e n c e à travail ler à u n second n id , on réun i t 

de nouveau les deux conjoints . 

« On p e u t ainsi d o n n e r à un mâle t rois femel

les, mais en les isolant l 'une de l ' au t re , de façon 

q u ' a u c u n e d'elles ne puisse voir n i les au t re s ni 

le mâle . Lorsque plusieurs femelles sont o c c u 

pées en m ê m e t emps à cons t ru i re l eu r nid, on ne 

laisse le mâle avec chacune d'elles q u ' u n e d e m i -

j o u r n é e , et on le c h a n g e souvent . Il faut donc que 

tout soit disposé de façon à p e r m e t t r e au mâ le de 

passer de chez u n e femelle chez l ' au t re , sans en 

dé r ange r a u c u n e . Si le mâle en t re le soir dans le 

c o m p a r t i m e n t d ' une femelle et s 'accouple , l 'œuf 

p o n d u le l endemain est bon . P o u r c h a q u e œuf, 

il faut u n nouvel a c c o u p l e m e n t . Ou sépare ainsi 

les femelles p o u r éviter les d isputes , p o u r e m p ê 

che r les j eunes de venir déranger les couveuses , 

pour faire que le mâle ne soit q u e peu de temps 

avec elles et puisse chan te r le res te du j o u r . 

s T a n t que le mâle et la femelle sont e n s e m b l e , 

mais s eu l emen t alors , on leur donne du chènevis 

h a c h é , en sus de leur nou r r i t u r e o rd ina i re . 

o Les nids doivent ê t re mis dans un endroi t 

t ranqui l le , et disposés de façon à ce qu 'on puisse 

faci lement les enlever et les replacer . Trop peti ts , 

ils ne valent r i en , car les j e u n e s les abandonnen t 

t rop t ô t ; il en est de m ê m e de ceux que les ca

nar is cons t ru i sen t e u x - m ê m e s . A Andréasberg , 
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on leur donne de peti tes boî tes cub iques , en bois , 
de 10 cent , en h a u t e u r e t en p ro fondeur . Au 
fond, on me t u n e c o u c h e d 'envi ron 5 m i l l imè
tres d 'épa isseur de cendre de bo is , p o u r écar ter 
la v e r m i n e ; puis une couche de m ê m e épaisseur 
de sable t rès - f in , e l , par -dessus , de la mousse 
tassée, de m a n i è r e à r empl i r la moit ié de la bo î te . 
C'est sur ce lit de mousse que les canar i s é t a 
blissent leur nid , en le garn issan t de b r ins de 
charpie , de 3 cent , de long, que l 'on a soin de 
leur donner . Les mei l leures de ces boî tes son t 
recouvertes , à 6 cent , de leur bo rd supér ieur , 
d ' un toit sur lequel d 'autres oiseaux peuven t se 
pe rcher , sans gêne r la couveuse . 

« Après q u ' u n e couvée s'est envolée, il faut 
brûler les ma té r i aux q u e renfe rmai t la bo î te , 
huiler chaque fente, y r e m e t t r e de nouveau de 
la cendre , du sable et de la mousse . 

« A Andréa sbe rg , on enlève de la volière les 
j eunes maies de l ' année p r é c é d e n t e , dès q u e les 
femelles ont fait l eur seconde pon te . Il est de règ le 
que l'on accoup le ainsi c h a q u e mâ le u n e fois pa r 
an. J e ferai r e m a r q u e r q u ' u n mâle , qui s'est u n e 
fois a c c o u p l é , devient ma lade , si l ' année su i 
vante il ne l'est p l u s ; ceux , pa r con t re , qui on t 
toujours é té seuls , s 'hab i tuen t par fa i t ement à 
leur exis tence sol i ta i re , et peuvent devenir t r è s -
vieux. 

« Les œufs sont b l anchâ t r e s , avec u n pointi l lé 
rougeâ t re au gros b o u t . L a femelle les couve de 
treize à quinze jou r s . Si elle se ba igne jpendant ce 
temps , les œufs n ' e n souffrent p a s . On p e u t 
frapper d u m a r t e a u dans la c h a m b r e , fe rmer vio
l emment les por tes , il peu t t onne r sans q u e les 
œufs en soient a l térés . Quand les pet i t s sont éclos, 
on enlève avec u n e pet i te cui l ler les œufs puna is , 
ou les jeunes mor t s . Les pet i ts c o m m e n c e n t à 
voler vers le vingt et u n i è m e j o u r ; à v ing t -c inq 
ou t rente j ou r s , ils peuven t che rche r l eu r n o u r r i 
ture . Quat re semaines après qu ' i l s sont sortis d u 
nid, et quelquefois p lus , ils c o m m e n c e n t à m u e r , 
et cette m u e , qu i ne por te pas sur les pennes de 
la queue et des ailes, d u r e que lques mois . 

« Les j eunes mâles c o m m e n c e n t à, c h a n t e r 
avant la m u e ; on les reconna î t , en ce qu ' i l s filent 
des notes suivies, t and i s que les femelles n e font 
en tendre q u e des sons en t recoupés . 

« Il arrive assez f r é q u e m m e n t que des femel 
les, t rop bien nou r r i e s , se m e t t e n t à couver de 
nouveau quand leurs pe t i t s , dont elles ne s 'oc
cupent plus du tout , n 'on t pas encore qu i t t e le 
nid, ou ne savent pas encore p r e n d r e eux -mêmes 
leurs a l iments . 

i i Quant aux mâles , i l s ne nour r i s sen t pas leurs 

pet i ts , ou , s'ils ont plusieurs femelles, ils ne nou r 
r issent que ceux de leur préférée . Si le m â l e , 
ce qu i arr ive quelquefois , s 'occupe de sa p rogé 
n i tu re , t o u t va b ien . Souvent j ' a i vu des j eunes 
d ' u n e couvée p r é c é d e n t e se c h a r g e r d'élever 
leurs frères a b a n d o n n é s . S inon , il faut p r e n d r e 
so i -même ce soin : on taille u n e pet i te cui l ler 
avec u n e p l u m e d 'oie, et on donne à ces oisillons 
des g ra ines de colza gonflées et râpées , des grai
nes de pavot , et d u pain t r e m p é dans l ' eau. Les 
femelles âgées d 'un an on t de deux à trois cou
vées , c h a c u n e de trois à c inq œ u f s ; p lus vieil
les , elles en ont trois ou q u a t r e , c h a c u n e de t ro is 
à six, e l quelquefois sept œufs . Si u n e couvée 
pér i t , la m è r e p o n d cinq fois dans l ' année . 

« P e n d a n t q u e la femelle couve e t qu 'e l le 
n o u r r i t ses pe t i t s , j e crois qu ' i l faut n e lui don
n e r q u e des gra ines sèches de colza, p lus tard des 
m ê m e s gra ines l égè remen t ramol l ies dans l ' eau , 
et enfin d u pain rassis, éga lemen t t r e m p é . Lors 
que le t e m p s est chaud et que la femelle a des 
petits, on lui donne deux fois par j o u r d u pain 
f ra îchement imbibé d ' eau . Il est tou jours d an g e 
r e u x de t r e m p e r le pa in dans du lait , ce m é 
lange aigrissant r ap idemen t , et il ne faut j ama i s 
donne r à ces oiseaux des œufs durs . Les j e u n e s , 
que l 'on a re t i rés de la volière, doivent ê t re n o u r 
ris p e n d a n t près de deux mois de gra ines de 
colza sèches ou ramol l ies dans l 'eau et de pain 
t r e m p é . 

« P o u r l ' accouplement des canar is , on n ' a pas à 
s ' inquié te r de la paren té ; ceux d 'une m ê m e cou
vée ne s 'appar ient pas ensemble . 

« Des c h a r d o n n e r e t s , des l inottes , d e s v e r d i e r s 
mâles , b i en pr ivés , s 'accouplent faci lement , en 
captivi té , avec des canar i s femelles. Les hybr i 
des qu ' on en obt ient c h a n t e n t , mais moins bien 
q u e les vrais canar is . A deux ans , ils dev iennen t 
improp re s à la r e p r o d u c t i o n , et le res ten t souvent 
tou te leur vie. 

a II n 'es t pas difficile d ' app rend re aux canar is 
à sort i r de leur cage et à y r e n t r e r ; ma i s ils sont 
alors t rop souvent exposés à devenir la proie des 
a n i m a u x carnass iers . 

« P o u r r e n d r e un canar i très-privé, il ne faut 
r ien lui donne r dans sa cage , n i à bo i re ni à 
m a n g e r ; il s 'habi tue alors à venir p r e n d r e d e s 
graines dans la main de son m a î t r e . 

« L e canar i est suscept ible d ' ins t ruc t ion . Cn 
en a m o n t r é qu i p rena ien t les le t t res d ' un a l 
p h a b e t étalé devant eux, et composa ien t ainsi le 
m o t q u e l 'on p rononça i t ; qui reconnaissa ien t les 
c o u l e u r s ; qui faisaient des sous t rac t ions , des a d 
di t ions , des divisions, des mul t ip l ica t ions , p r e -
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n a n t le ch iu re d e m a n d é d ' une série de chiffres 

é ta lés sur la t ab le . D 'autres chan ta i en t au com

m a n d e m e n t , s imula ien t la mor t , q u a n d on t i ra i t 

su r eux u n peti t canon , se laissaient t r a îne r sur 

u n e civière par deux d e leurs semblables , a m e n e r 

j u s q u ' à leur t o m b e , puis se révei l la ient pour 

c h a n t e r u n air , e tc . 

«.L'on dresse les canar i s , c o m m e les chiens , en 

les affamant, e t la r é c o m p e n s e qu ' i l s reçoivent 

consiste en u n gra in de chènevis , ou u n pet i t 

m o r c e a u de suc re . L 'oiseau finit pa r connaî t re 

tous les signes de son ma î t r e , et par obéir . Doit-

il composer un mo t , par exemple , il va en sau

t i l lant devant u n e série de let t res , et p r e n d celle 

que son m a î t r e regarde , e tc . » 

L'élevage de ces genti ls o iseaux, s'il n 'es t pas 

u n de ces plaisirs à fortes émot ions , n ' e n a pas 

inoins un cer ta in c h a r m e : la satisfaction de voir 

se développer et lu t ine r ces chers pet i ts ê t res 

que l'on en tou re de tan t d e soins. Un a m a t e u r 

de serins doi t inév i tab lement faire un bon père 

de famil le . 

Nous donne rons à t i t re de cur ios i té le compte 

r e n d u d ' une exposit ion de serins qu i a l ieu cha

que année à Hazebrouck . En 1869, on avait 

choisi p o u r la r éun ion l 'une des salles de la 

Pomme d'Or, à Hazeb rouck . Les ser ins exposés 

é ta ient en généra l de t rès-beaux oiseaux, et 

que lques -uns , en t r e au t res , a u r a i e n t pu concou

r i r avec les ser ins des sociétés les p lus en r e n o m 

des grandes vi l les . 

Les prix on t é t é r e m p o r t é s dans l 'ordre sui

vant : 

Vieux blancs. — l o r pr ix , Coevoet (Dominique) ; 

2°, P ihen (Louis) . 

Jeunes blancs.— 1 E R p r i x , Goevoe t (Dominique) ; 

2°, Leroy (Charles) . 

Jonquilles. — 1 e r prix, P i h e n (Louis) ; 2 e , Coe

voet (Domin ique) . 

Panachés. — 1 E R e t 2 e pr ix Dijon (Louis). 

LES FRINGILLIDES — F RINGHAM. 

Die Finken, The Finches, 

Tous les passereaux se r e s semblen t , aussi est-

i l difficile d ' ind iquer pour c h a q u e famille des si

gnes r ée l l emen t distinctifs. Q u e l q u ' u n qu i n e fe

rai t q u e lire les descr ip t ions , n e saura i t cer tes 

r ange r c h a q u e passereau dans la famille à la

quel le il appar t ien t . Il est cer ta ins ca rac tè res 

que l 'on sent b ien m i e u x qu 'on ne p e u t les dé

c r i r e , mais qu i sont suffisants, en tan t , d u m o i n s , 

que l 'on n 'a pas affaire à des espèces de t rans i t ion . 

C a r a c t è r e s . — La famille des fringillidés est 

celle qui a servi de type à l 'o rdre . El le est ca rac 

tér isée par u n bec a l longé , droi t ou p resque droi t , 

en forme de sabot , à ex t r émi t é assez ob tuse , à 

m a n d i b u l e supér i eu re dépassan t n o t a b l e m e n t 

la mand ibu l e infér ieure ; des pat tes de h a u t e u r 

m o y e n n e ; des ailes étroi tes e t assez pointues ; 

u n e q u e u e assez longue, géné ra lemen t échanc rée . 

Les fringillidés ont des formes é lancées ; l eu r 

p l u m a g e est s e r r é , v ivement coloré chez le 

mâ le et variable suivant les saisons. 

La femelle est plus pet i te , moins belle que 

le mâle ; les j eunes , au moins après la p r e m i è r e 

m u e , ont le p l u m a g e de leur m è r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette famille 

r e n f e r m e sur tou t des espèces eu ropéennes , mais 
el le a que lques représen tan t s en Asie et dans 
l ' A m é r i q u e du Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les fringil

l idés hab i t en t les localités couvertes d 'arbr isseaux, 

les forêts, les p lan ta t ions , et aussi les endro i t s 

roca i l leux où n e poussent q u e que lques a rbres 

r abougr i s . Us vivent en société avec leurs s e m 

blables ou avec d 'au t res espèces, mais il n 'y a pas 

tou jours ha rmon ie en t r e espèces différentes. 

Que lques -uns on t des inst incts d o m i n a t e u r s , e t 

sont quere l l eurs . Ils m a n g e n t des graines de tou t e 

sor te , e t des insectes . Les peti ts sont p resque ex

clus ivement nour r i s de ces dern ie rs . Les mâles 

de tou tes les espèces sont des c h a n t e u r s passion

nés , q u e l q u e s - u n s m ê m e sont t r è s - r eche rchés 

à cause de l eu r c h a n t . 

T o u s sont a imés et fac i lement suppor t é s . Ils 

ne causent à p e u près nu l d é g â t ; au con t ra i re , 

ils se r e n d e n t u t i les , e t ils ré jouissent par leur 

agi l i té , l eur pé tu lance et leurs chansons celui 

qui les voit e t les e n t e n d . 

Ils on t des ins t incts voyageu r s ; tous, c epen 

dan t , ne p a r c o u r e n t pas de grandes d is tances . 

Quelques-uns m ê m e passent l 'hiver dans nos 

con t r ée s . L e u r r e t o u r se fait de t rès-bonne 

h e u r e au p r i n t e m p s , et ils se m e t t e n t p re sque 

auss i tô t à c o n s t r u i r e leurs n ids . Ils ont une , 

deux ou trois couvées chaque a n n é e . Après l ' é 

duca t ion des j eunes , ils se réunissent en bandes 
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n o m b r e u s e s , e r r en t de distr ict en distr ict , en se 
r a p p r o c h a n t de p lus en plus des cont rées mé
r id ionales . 

C a p t i v i t é . — Leurs excellentes qua l i tés , leurs 
facultés élevées, l eur chan t h a r m o n i e u x , la fa
cilité avec laquel le ils s 'apprivoisent , l eur so 
br ié té , t ou t concour t à les faire r e c h e r c h e r , et 
fait c o m p r e n d r e j u s q u ' o ù p e u t al ler l ' in térêt 
qu 'on l eu r t é m o i g n e . De tou t t emps ils ont été 
les compagnons de l ' h o m m e , et dans cer ta ins 
endroi ts on les t ient en plus h a u t e es t ime q u e 
le rossignol. P o u r bien des gens , ils sont un su
jet du plus vif in té rê t et deviennent r ée l l emen t 
nécessaires à l eu r b o n h e u r . Dans cer ta ines par-
Lies de l 'Al lemagne , les p insons , pa r exemple , 
font par t ie de la m a i s o n , de la famille. Ils 
réjouissent l ' h o m m e qu i r e n t r e fatigué de ]son 
t rava i l ; ils égayent sa misè re . 

Il est inu t i le , j e crois , d ' insister davantage su r 
leur i m p o r t a n c e : ils sont uti les en m a n g e a n t les 
graines des mauvaises he rbes , en d é t r u i s a n t des 
insectes nuisibles ; leur cha i r est un m e t s dél i 
cat ; leurs chan t s , re ten t i s san t au mi l ieu des 
campagnes et des forêts , c h a r m e n t le na tu r a 
l i s t e ; mais su r tou t , capLifs, ils c o n c o u r e n t à 
faire le bonheur de l ' h o m m e : ils on t donc des 
t i tres suffisants à n o t r e affection. 

' L E S P I N S O N S — FMNG1LLA. 

Die Edelflnken, The Cha.fp.nchs. 

Il est difficile d ' ind iquer d ' u n e m a n i è r e p r é 
cise quels sont les ca rac lè res distinctii 's des pin
sons, et cependan t ils diffèrent mani fes tement 
de toutes les espèces à bec c o n i q u e , n o n - s e u l e 
men t pa r les a t t r ibu t s ex tér ieurs , mais pa r les 
hahi tudes e t les m œ u r s . Leu r s a l lures , l eur m a 
nière de voler, de m a r c h e r , résu l ta t d 'une or
ganisation par t icu l iè re , suffiraient p o u r les faire 
séparer g é n é r i q u e m e n t . 

Sans nous a r rê te r a u t r e m e n t sur les ca
ractères du g e n r e , nous ferons l 'h is toi re des 
deux espèces eu ropéennes qu i s'y r a p p o r t e n t . 

LE PINSON ORDINAIRE — FRINGILLA COELEBS. 

Der Fink, der Edelfink, der Buchflnk, The Chaffineh. 

C a r a c t è r e s . — Le pinson ord ina i re (fig. 40), 

type de la famille des fringillidés et du p remie r 
des genres qui la composen t , est bien connu de 
tous . Il a 16 cent , de long, et 21 cent , d 'enver
gure . La femelle est u n peu plus pet i te que le 
m i l e . Son p l u m a g e est t rès -é légant . Le mâ le a 
le front noir foncé, la tête et la n u q u e d 'un 

bleu cendré , le dos b r u n , la par t ie infér ieure d u 
corps d 'un- rouge v ineux, le ven t re b lanc , les 
ailes m a r q u é e s de d e u x bandes b l a n c h e s . L e 
bec est, au p r in t emps , d 'un b leuâ t re clair , en 
hiver et en a u t o m n e d ' u n b l a n c r o u g e â t r e ; la 
pointe en est tou jours no i re . Les pat tes sont 
d 'un gris r o u g e â t r e , ou cou leu r de chai r sale ; 
l ' i r is est b r u n . 

La femelle et les j eunes on t la par t i e s u p é 
r i eu re du corps b r u n ol ivâtre , la par t ie infé
r ieure grise, les ailes avec deux b a n d e s b lanches 
c o m m e chez le mâ le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les con t rées 

les plus septent r ionales et les plus mér id iona les 
exceptées , le p inson o rd ina i re est c o m m u n 
dans t o u t e l 'Eu rope ; dans le Nord , il est r e m 
placé par le pinson des m o n t a g n e s ; dans le S u d , 
en E s p a g n e , pa r exemple , il ne se m o n t r e qu ' en 
h iver . Il sera i t , di t-on, aussi c o m m u n q u e chez 
nous dans p lus ieurs régions de la S ibér ie . 
Radde , cependan t , ne le m e n t i o n n e pa s . Dans 
le n o r d de l 'Afrique, il est r e m p l a c é par u n e es
pèce t rès -vo is ine . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il est peu 

de locali tés où le p inson o rd ina i re n e se m o n t r e 
pas e n t rès-grand n o m b r e . Il hab i t e les grands 
bois, les taillis isolés, les parcs , les j a r d i n s , et 
n 'évi te q u e les l ieux marécageux et t rop h u m i d e s . 
Une pa i re vit près de l ' a u t r e ; mais c h a c u n e a 
son d o m a i n e p rop re , d 'où elle chasse tous les 
in t rus . 

Ce n 'es t que lo r sque les couvées son t finies, 
que les pinsons s e réun issen t en grandes bandes , 
se m ê l e n t aux au t res passereaux eL aux mer les , 
e l p a r c o u r e n t avec eux la con t r ée . Ils ne sont 
c e p e n d a n t pas très-sociables, el souvent des dis
pu tes violentes éc la ten t au mi l i eu de ces r a s 
s emblemen t s . 

Chez nous , le pinson est u n oiseau d 'é té . Quel
ques mâles passent b ien l 'hiver dans nos pays, 
mais la p l u p a r t nous qu i t t en t p o u r des régions 
plus c h a u d e s . Au c o m m e n c e m e n t de sep tembre , 
ils se r éun i s sen t ; en oc tobre , les bandes sont for
mées et elles disparaissent vers la fin du mois : 
elles vont s 'établir dans le mid i de l 'Europe , dans 
le sud-ouest de l 'Afr ique; que lques -unes seu
lement ar r ivent en Egyp te . Dans les vallées, 
c o m m e dans les m o n t a g n e s , dans les c h a m p s , 
les j a rd ins , les buissons , les ha ies , p a r t o u t on 
t rouve les p insons , niais tou jours en t roupes , ce 
qui i nd ique qu ' i ls se cons idèren t b ien c o m m e des 
é t rangers . A l 'arr ivée du p r i n t e m p s , ils r epa r t en t , 
se dir igeant vers le Nord. A ce m o m e n t , on en
tend e n c o r e r e t en t i r dans les montagnes de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://Cha.fp.nchs


l 'Espagne le c h a n t clair et v ib ran t des m â l e s ; 
b ien tô t tout devient t r anqu i l l e et s i lencieux, 
et au c o m m e n c e m e n t de m a r s , tous ces oiseaux 
ont d i s p a r u ; ils sont pa r t i s , les mâles d 'abord , 
les femelles u n e quinzaine de j ou r s plus t a rd . 
R a r e m e n t , les deux sexes voyagent ensemble . 
Lorsque la saison est bel le , les p remie r s p in 
sons se m o n t r e n t chez nous à la fin de février ; 
ma i s c'est su r tou t au mois de m a r s qu ' i l s a r r ivent 
en g r a n d n o m b r e ; les r e t a rda t a i r e s ne v iennent 
qu ' en avri l . 

Dans les p r e m i e r s beaux j o u r s qu i p r é c è d e n t 
le p r i n t e m p s , on en tend les chan t s gais et joyeux 
des p insons . C h a q u e mâle a r e c h e r c h é son a n 
c ienne d e m e u r e , e t il y a t tend sa compagne . Dès 
qu 'e l le est a r r ivée , ils se me t t en t à c o n s t r u i r e 
leur nid , qui souvent est fini avant que les a rbres 
soient en t i è r emen t couver ts de leurs feuilles. 
T o u s deux p a r c o u r e n t les c imes des a rb res ; la fe
mel le c h e r c h a n t avec soin, le mâ le vif, a g i t é , o u 
b l i an t la p r u d e n c e hab i tue l le à tous les passe 
reaux . Celle-là n 'a d ' au t r e souci q u e de t rouver 
un l ieu sûr p o u r son n i d ; ce lu i -c i est tou t à son 
a m o u r , e t à la ja lous ie qu i le d o m i n e . Enfin, 
ils on t découver t u n e p lace convenable , u n e b i 
furcat ion au h a u t d 'un a r b r e , u n e vieille b r a n c h e 
n o u e u s e , qui va b ientô t ê t re m a s q u é e par les 
feuilles, un saule tô la rd , ou m ê m e le toi t de 
c h a u m e d ' u n e maison . 

Le nid du p inson est un des plus jo l is , des 
plus a r t i s t emen t t ravai l lés d ' en t r e ceux de nos 
con t rées . 11 a la forme d 'une sphè re t r o n q u é e 
par e n h a u t . Les parois en sont épaisses : elles 
sont formées de m o u s s e s , de radice l les , de 
c h a u m e s , que r ecouvren t en dehor s des l ichens 
de l ' a rb re su r l eque l le nid est p lacé . Tous ces 
m a t é r i a u x sont rel iés les u n s aux au t r e s par des 
toi les d ' a ra ignées et d ' au t res insectes , et le nid, 
dans son e n s e m b l e , s imule à s'y m é p r e n d r e un 
n œ u d de la b r a n c h e sur laquel le il r epose . L ' i n 
té r i eur est creusé p ro fondémen t , e t mo l l emen t 
tapissé de poils , de p l u m e s , de laine, du duvet 
de diverses p l an te s . 

T a n t q u e dure la cons t ruc t ion du n id , e t tant 
que la femelle couve , le mâ le ne cesse p re sque 
pas de c h a n t e r de la j o u r n é e . Ses voisins lui r é 
p o n d e n t , g r a n d e m e n t surexci tés par la j a lous ie , 
et encore par l ' a m o u r - p r o p r e . C o m m e tous les 
oiseaux c h a n t e u r s , les p insons établissent d 'abord 
en t re eux u n e lu t te de c h a n t ; mais ils s 'é
chauffent b ien tô t m u t u e l l e m e n t , et ce tou rno i 
pacifique ne leur convenant p lu s , ils se p o u r 
suivent avec fureur au mil ieu des b r a n c h e s , jus 
q u ' à ce que , s ' accrochant l ' u n à l ' a u t r e par le bec 

e t les pa t tes , et s ' empêchan t r é c i p r o q u e m e n t de 
voler, ils t o m b e n t en tou rb i l lonnan t sur le sol. 
Leur a c h a r n e m e n t est tel qu ' i l s oub l ien t de 
veiller à l eur sûre té : ils ne voient p lus le dange r . 
Les coups de bec et de pa t tes ayan t cessé, ils 
r e c o m m e n c e n t à r ival iser par leurs chan t s , pour 
fondre de nouveau l 'un sur l ' au t r e . La saison 
des a m o u r s est p o u r le p inson l ' époque des com
bats cont inuels ; c a r il a toujours des voisins, à 
la r e c h e r c h e d 'une c o m p a g n e , p o u r exciter sa 
j a lous ie . 

La femelle pond c inq ou six œ u f s , pe t i t s , à 
coquil le m i n c e , d 'un bleu verdâ t re c l a i r , ondu 
lée de b r u n rouge pâle e t p o n c t u é e de brun 
noi r . La durée de l ' incuba t ion est de quinze 
j o u r s . L a femelle couve , mais le mâle la rem
place lorsqu 'e l le va c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e . Les 
deux pa ren t s nour r i s sen t leurs pet i ts p r i n c i p a 
l emen t avec des insectes . Lorsque ceux-ci ont 
déjà p r i s l eur v o l , ' i l s ont encore besoin des 
soins du père e t de la m è r e , mais ils ne t a rden t 
pas à pourvoi r e u x - m ê m e s à leur subs i s tance , et 
ils deviennent i ndépendan t s . A la sor t ie du nid , 
ils font e n t e n d r e u n e sor te de p i a u l e m e n t ; p lus 
t a rd , ils on t le cr i d 'appel des p a r e n t s . 

Que lques j o u r s après que l ' éducat ion de leurs 
pet i t s es t t e rminée , les v ieux s 'accouplent de 
n o u v e a u . Le mâle repasse par le m ê m e état d 'ex
c i ta t ion , les m ê m e s t ranspor ts d ' a m o u r et de j a 
lous ie . Il che rche , en compagn ie de sa femelle , 
u n nouve l endro i t favorable pour y é tab l i r son 
n id , e t le cons t ru i t avec un peu mo ins de soins. 
La femelle y pond o r d i n a i r e m e n t t rois œ u f s , 
r a r e m e n t plus de qua t re , mo ins , par conséquen t 
que la p r e m i è r e fois. L 'élève de cet te seconde 
couvée occupe les vieux j u s q u ' à la fin de l 'été 
et quelquefois u n e par t ie de l ' a u t o m n e . 

Les pa ren t s a i m e n t beaucoup leur p rogén i 
t u r e . Us poussen t des cris plaint ifs , l o r s q u ' u n 
e n n e m i s ' approche du n id , et ils d o n n e n t les t é 
mo ignages les p lus saisissants de l eu r c ra in te . 
N a u m a n n assure que le mâ le s 'occupe p lus des 
œufs, la femelle p lus des pe t i t s . Quant à mo i , 
je n 'ai p u saisir cet te différence. Malgré leur 
tendresse pour leurs p e t i t s , les p insons ne se 
compor t en t pas c o m m e les aut res passereaux. 
Si l 'on enlève de j eunes l inot tes de leur n id , p o u r 
les m e t t r e dans une cage , on peut ê t re sûr que 
les pa r en t s con t inue ron t à les n o u r r i r ; c'est ce 
q u e ne font pas les pinsons. « C'est une expé
r i ence , di t N a u m a n n , q u ' o n t fai te ,à leurs dépens , 
b ien des a m a t e u r s peu i n s t r u i t s , q u / t v o u l a i e n t 
s 'éviter ainsi la pe ine d 'élever de j eu n es p in
sons, en les faisant nour r i r p a r leurs p a r e n t s . La 
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défiance, le soin de leur p ropre sécur i té semblent 
l ' empor ter chez eux su r l ' amour pa te rne l . . . n 
Cette règle n 'est cependan t pas sans except ions . 

Le p inson est gai , vif, a g i l e , p r u d e n t , mais 
violent et quere l l eu r . Sans cesse en m o u v e m e n t , 
il ne se repose que p e n d a n t la p lus forte c h a 
leur de la j o u r n é e . Sa vie c o m m e n c e au lever du 
j o u r et cesse p e u après le c o u c h e r du soleil . Il 
est bien p lus leste q u e le bouvreu i l , et ses h a b i 
tudes sont b ien différentes. S u r les b r a n c h e s , il 
se l ient d ro i t ; à t e r r e , son corps est dans u n e 
position hor izonta le ; lorsqu' i l c h e r c h e sa nour r i 
ture , il avance , moi t ié saut i l lant , moi t ié mar
chan t ; sur les b ranches , il m a r c h e généra lement 
de côté ; il vole avec é légance et r ap id i t é , en d é 
crivant une l igne o n d u l é e ; il écar te un peu les 
ailes avant de se pose r .Lor squ ' i l a u n long t ra jet 
à fa ire , il s'élève assez h a u t ; dans tou te au t re 
c i rcons tance , il vole p r e s q u e à ras d u sol. 

Son cri d 'appel est pink ou fink : il" lui donne 
des in tona t ions différentes, qu i ont c h a c u n e sa 
signification p rop re . 

Lorsqu ' i l vole , il fait e n t e n d r e un pet i t cri 
que l 'on p e u t exp r imer par gupp, gupp. E n cas 
de danger , il pousse le cri d ' aver t i s sement , siih, 
auque l les au t re s oiseaux sont a t tent i fs . A 
l ' époque des a m o u r s , il pépie . Lo r sque le t e m p s 
est mauvais , il fait en t endre u n e sor te de g ro 
gnement , q u e les enfants de la T h u r i n g e t r adu i 
sent par le m o t regen (pluie). Son chan t est com
posé de deux couple ts , qu ' i l r épè t e r a p i d e m e n t : 
c'est à ce chan t qu ' i l doi t l ' in térê t que lu i on t 
voué les a m a t e u r s . 

C h a s s e . — On prend faci lement les p insons , 
soit en a u t o m n e lorsqu ' i l s v o y a g e n t , soit à 
l 'époque des a m o u r s ; sa j a lous ie , à ce m o m e n t , 
l ' entra îne à sa pe r t e . Si l 'on m e t un pinson a p p r i 
voisé dans u n e t r a p p e , on peu t être sûr q u ' u n p i n -
son sauvage se préc ip i te ra dans le piège p o u r 
combat t re ce nouveau venu et se fera p r e n d r e . 11 
suffit aussi de fixer un g luau aux ailes d 'un pinson 
q u ' o n lâche a u pied de l ' a rbre où chan te u n de 
ses semblables . Celui-ci fond avec colère sur 
le captif, et s ' empêt re a u gluau. C'est s u r t o u t à 
l ' au tomne et avec le filet q u e l 'on p r e n d le plus 
de pinsons : avec de l 'adresse, on p e u t en cap tu re r 
abondammen t . On se sert , c o m m e a p p e a u x , de 
pinsons que l 'on a t enus tou t l 'été renfermés dans 
une c h a m b r e obscure , et qui se me t t en t à chan t e r , 
dès qu'i ls revoient la l u m i è r e . Les pinsons q u e 
l'on p r e n d de ce t te m a n i è r e , sont g é n é r a l e m e n t 
destinés à la cu i s ine ; aussi ce t t e chasse doit-elle 
être p roh ibée . 

C a p t i v i t é . — Le pinson s'élève f ac i l emen t , et 

ceux q u e l 'on t ient en captivité n 'on t pas un sort 
bien m a l h e u r e u x . On peu t les conserver plus ieurs 
années en les nour r i s san t de colza. Ma lheu reuse 
m e n t l ' ama teu r r econna î t quelquefois bien m a l 
l ' ag rément qu ' i ls p r o c u r e n t . Dans la persuasion 
où l 'on est q u e la céc i té les r en d mei l leurs chan
t e u r s , on a la b a r b a r e hab i tude , en cer ta ins pays , 
de les pr iver d e la vue soit en leur c revant les 
yeux, soit en l eu r agg lu t inan t les paup iè res , à 
l 'aide d 'une aiguille rougie que l 'on a p p r o c h e de 
leurs bords . 

Autrefois , l 'élève des p insons é ta i t p ra t iquée 
avec u n e vér i table frénésie. « Il-y avait des c o u 
tel iers , des c h a u d r o n n i e r s , des ta i l leurs de l i 
m e s , di t u n t émoin , qui , tou t en t ravai l lant , 
sifflaient à l eur oiseau, pendu dans sa cage près de 
la fenêtre , l 'air qu ' i l devait r épé te r . Le d i m a n c h e 
et les j o u r s de fête, ils s'en al laient écouler les 
ch an t s des p insons des au t r e s ama teu r s . » On 
faisait p lus ieurs l ieues p o u r en t end re un bon 
c h a n t e u r ; on se bat ta i t j u s q u ' a u sang pour ces 
oiseaux : u n a m a t e u r offrit m ê m e et d o n n a u n e 
vache con t r e u n p inson . Main tenan t , ce t te h a b i 
t u d e , sans avoir c ependan t d i sparu , est en plein 
déc l in . De nos j o u r s enco re , en B e l g i q u e , il y a 
des concour s de pinsons . D'après Lenz on m e t 
ces oiseaux en l igne , chacun dans une pet i te cage . 
Le concours d u r e une h e u r e . Des pe r sonnes p r é 
posées à cet effet no ten t combien de fois c h a q u e 
oiseau di t sa chanson en u n e h e u r e , e t c 'est d 'a
près le relevé qui en est fait q u e les pr ix sont 
d i s t r ibués . Il y a des p insons qui r é p è t e n t ainsi 
leur ph rase musica le plus de sept cents fois. 

Les a m a t e u r s décr ivent une foule d 'espèces de 
c h a n t s , et ont donné à c h a c u n u n n o m . C'est au 
point q u e la connaissance de ces chan t s est de 
venue une véri table sc ience, science obscu re pour 
tous ceux qu i ne sont pas ini t iés. 

Il y a cer ta ines localités des m o n t a g n e s où 
cet te sc ience est pa r t i cu l i è r emen t cu l t ivée . Sous 
ce r appor t , les a m a t e u r s de la T h u r i n g e , d u 
Harz et de la Hau te -Au t r i che , se sont acquis une 
g rande répu ta t ion . Là où u n e oreil le expé r imen tée 
saisit à pe ine u n e légère différence, ces gens re
conna issen t avec sûre té v ingt chan t s différents 
et p lus . D 'après Lenz, on en en tendra i t dix-neuf, 
aux environs de Schnepfen tha l : 

1 " Le c h a n t du vin pe rçan t (scharfer W e i n g e -
sang) : tzitzitzi willillilltih, dappldappldappl de 

iveingihê ; 

2° Le mauvais chan t du vin (schlechter W e i n -
gesang) : tzitzitzitzillillillillillisjibsjibsjibsjiivihdré; 

3° L 'hu i le de pin (Kienôl) : tzitzitzitzitzirrrr-
ezwoif zivoif'zwoif'zwoifihdrê ; 
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4" La bonne a n n é e folle (toller Gutjahr) : titi-
titititetotototzespeulziah ; 

5° La bonne année du Harz (Harzer Gutjahr) : 
tzitziwillwillwillwillsespeutziah (Lenz n.'a j ama i s 
e n t e n d u ce c h a n t dans le Harz ) ; 

6° La b o n n e année c o m m u n e (gemeiner Gu t 
j a h r ) : tzitzitzitziwihëwihéivihétztspeutziah; 

7° Le cavalier (Reiter) ; tzitzitzitzitzitzitzul-
lullulljobjobjobjéreitjah ; 

8°La cavalcade c o m m u n e (gemeiner Reitzug) : 
tzitzilzitzirrrrihtjobjobjobjobjéroitihë ; 

9° Le droit des rac ines grossier (grobe W ü r z 
gebühr ) : tzitziteuteuteuetzellllljoteutzipiah ; 

10° Le droi t des rac ines ord ina i re (o rd inä re 
W ü r z g e b ü h r ) : tzitzitzitzitzitzulleletscheutscheu-
tscheutscheutzipiah ; 

41° Le verre (Weri:e}:'jzitzitzilzeutzeutzeuivolli-
llülillworftziah; 

12° L 'ad ieu r é s o n n a n t (Klappscheid) : tzitzitzi-
disdisdisdisjibjilijibj ibjahtziah ; 

13° La p remiè re m o u c h e t t e ( e r s t ePu tz schc re ) : 
izitzitzitolllelelelziuoifz-woifzwaifzihë ; 

14° La deux ième m o u c h e t t e ( zweite Pu t z 
schere) : tzitzitzitzitoïtoïwillwilltzihé ; 

15° La t ro is ième m o u c h e t t e ( d r i t t e P u t z - , 
schere) : disdisdistritritritrilapclapclaptzihé ; 

16° La q u a t r i è m e m o u c h e t t e (v ie r te P u t z 
schere) : tzitzitzillillillilltototototzihê; 

Les dix p remie r s chan t s sont b e a u x ; le verre 
a mo ins de va l eu r ; l'adieu résonnant ne signifie 
r i e n ; les mouchettes r empl i s sen t d ' h o r r e u r le 
c o n n a i s s e u r . 

17° Depuis 1852, le we ida de T h u r i n g e (Thü
r i n g e r We ida ) , est venu du sud-oues t et s'est ac
c l imaté aux environs de Schnepfen tha l : tzi-
tzirrih tjibjibjibjiweidjeh. 

18° Le r edoub l é c répu (k rauser Doppe l te ) : 
Izilzitzitzullulhdlullullullullteuftzialt. 

19° Le redoub lé de Schma lka lde (Sehma lka l -
der Doppelschlag) , est le c h a n t préféré des a m a 
teurs de la T h u r i n g e . Il est i n t e r r o m p u pa r u n e 
pause ; est formé d e syllabes ne t tes , se suivant 
h a r m o n i e u s e m e n t ; se t e r m i n e d ' u n e façon écla
t an t e , et chacune de ses moit iés vaut , à elle 
seule , un des au t res bons chan t s . En le p o u s 
sant , l 'oiseau agite tou t son corps . On croirai t 
qu ' i l est épuisé après la p r e m i è r e p a r t i e ; mais il 
se redresse et enlève b r i l l a m m e n t la seconde . 
On peu t ainsi le no te r : tzitzitzitzitzitzitzitzitzit-
zirrrrentzépiah, tolololololololzissscoutziah. 

Chacune de ces noLes, ou m i e u x c h a q u e série 
a son n o m ; cet te sc ience a, c o m m e on le voit, 
sa l angue à pa r t . Les t e r m e s seuls var ien t su i 
van t les con t rées . 

U s a g e * e t p r o d u i t s . — Le pinson est u n ani

mal u t i l e , qui ne cause n u l dégât . Au prin
t emps , il m a n g e des graines de toutes sortes de 
p lan tes , mais s u r t o u t celles des mauvaises her
b e s . P e n d a n t les a m o u r s , il ne m a n g e q u e des 
insectes , et il en n o u r r i t ses pe t i t s ; c 'est donc un 
oiseau p réc ieux dans les forêts et les j a rd ins . 
On devrai t pa r tou t le p ro téger et n o n le pour
suivre, c o m m e cela a eu lieu m a l h e u r e u s e m e n t 
dans t rop d 'endro i t s . Ce ne sont pas les a m a 
t eu r s , qui p r e n n e n t des p insons p o u r les élever, 
qu i en d i m i n u e n t le n o m b r e , mais bien les oise
leurs qui en dé t ru i sen t des mil l iers en une seule 
j o u r n é e . 

LE PINSON DES MONTAGNES — FltlNGILLd 

MONTIFMNGILLd. 

Ser Bergfink. 

C a r a c t è r e s . — Le plus p r o c h e pa ren t du 
p inson ord ina i re , est le pinson des m o n t a g n e s 
(fig. 41), qu i le r e m p l a c e dans le Nord , et qui , 
p r e s q u e tous les h ivers , a r r ive dans no t re pa t r i e . 
Il a de 18 à 19 cent , de long, de 29 à 30 cent , 
d ' enve rgu re . Le mâle , à l ' époque des a m o u r s , a 
la par t ie s u p é r i e u r e du corps d ' un noir foncé; 
la gorge et les épaules d ' u n roui l le o r a n g e ; le 
bas d u dos , la poi t r ine et le ven t re b l a n c s ; les 
flancs noirs , avec de peti tes t aches longi tudinales 
no i res . Les ailes sont m a r q u é e s de deux bandes 
b l a n c h e s ; les rec t r ices in fér ieures de l'aile sont 
d 'un j a u n e soufre . 

La femelle a le dos , la n u q u e et le ven t re d 'un 
b r u n plus noir , les par t ies inférieures plus t e rnes . 

Après la m u e , les cou leu r s vives disparaissent , 
m a s q u é e s qu 'e l les sont Ipar le b r u n j a u n e des 
bords des p l u m e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les contrées 

au n o r d du 65° de la t i tude sep ten t r iona le sont 
la pa t r i e d u p inson des m o n t a g n e s . Il est c o m 
m u n en Laponie , en F i n l a n d e . On ne sait, au 
j u s t e , j u s q u ' o ù il s 'é tend vers l 'Est. De là, il pa r 
cour t , en hiver , t ou t e l 'Europe j u s q u ' à l 'Es
pagne et la Grèce , l 'Asie j u squ ' à l 'Himalaya. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Au mois 

d 'août , ces oiseaux se réun i s sen t en bandes , et 
e r r en t dans les pays qu i sont au sud de leur 
pa t r i e . Us appara i ssen t chez nous à la fin de sep
t e m b r e , un peu plus t a rd en E s p a g n e . Lad i rec t ion 
des cha înes de m o n t a g n e s et des grandes forêts 
d é t e r m i n e la m a r c h e de ces bandes . Quelque
fois, cet te m a r c h e est changée , par sui te de la fu
sion des b a n d e s de pinsons des m o n t a g n e s avec 
des t roupes d ' au t re s oiseaux. E n Al lemagne , on 
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t rouve tou jours les p insons des m o n t a g n e s r é u 
nis à des p insons ord ina i res , des l inot tes , des 
mer l e s , des moineaux , des verd ie rs . Un b o u 
que t d ' a rb r e s , un a r b r e isolé au mil ieu des 
c h a m p s est leur l ieu de rendez-vous . Us passent 
la nu i t dans la forêt la plus vois ine . De là, ils 
gagnen t les c h a m p s , pour y c h e r c h e r l e u r nour 
r i t u r e . Les neiges a b o n d a n t e s , en r ecouvran t la 
terre et les graines don t ils se nour r i s sen t , les 
chassent dans u n e aut re con t r ée . Leu r s m i g r a 
t ions ne sont pas régu l i è res , et d é p e n d e n t e n 
t i è r e m e n t des c i rcons tances et du hasa rd . 

Le p inson des m o n t a g n e s a beaucoup d ' ana 
logie avec son congénè re . Il est quere l l eu r , co 
lère, ja loux, q u e l q u e sociable qu' i l para i sse . 

Ce pinson est aussi agile que le p inson c o m 
m u n , mais il c h a n t e b e a u c o u p moins b i en . Son 
cri d 'appel est t r a înan t : c 'est u n iaeck iaeck ou 
couaek, souvent suivi d ' un schruig c r ia rd . Son 
chant n ' a ni h a r m o n i e , ni o r d r e , ni m é t h o d e ; 
c'est u n assemblage des no tes les plus diverses. 

Le pinson des m o n t a g n e s passe géné ra l emen t , 
mais à tor t , p o u r ê t re s tupide . Comme tous les 
oiseaux du Nord , il se m o n t r e d 'abord confiant ; 
b ientôt les poursu i t e s auxquel les il se t rouve ex
posé , le r e n d e n t craintif. 

Il se nour r i t de diverses graines oléagineuses 

e t d ' insectes , su r tou t de m o u c h e s . 

BIUUIM. 

! On a di t que que lques pinsons des m o n t a g n e s 
s 'étaient r ep rodu i t s en A l l e m a g n e , ma i s ce fait 
n ' a pas été conf i rmé. Bolle t rouva des nids dans 
la F in l ande n o r v é g i e n n e , à 30 mil les au n o r d 
de D r o n t h e i m ; p o u r moi , je n 'y vis cet o iseau 
q u e r a r e m e n t . Son n id et ses œufs r e s semblen t 
tou t à fait à ceux du p inson . 

C h a s s p . — On chasse le pinson des m o n 
tagnes p o u r en avoir la cha i r , qui est succu len te , 
bien q u ' u n peu a m è r e . On en p r e n d de grandes 
quan t i t é s dans des filels. I n e x p é r i m e n t é c o m m e 
il l 'est, t ous les pièges sont bons p o u r l ' a t t raper . 

C a p t i v i t é . — Ce n 'es t pas u n bon oiseau à 

garder en capt ivi té ; c'est tout au plus s'il plaî t par 
la beau té de son p l u m a g e : ses cris désagréab les 
et ses mauvaises quali tés le font t r è s -peu r e 
c h e r c h e r . 

En cage , on le n o u r r i t s imp lemen t avec du 
co lza ; mais on ne peu t le conserver l ong t emps 
en vie. 

L E S P L E C T R O P H A N E S — 

PLECTIIOPHANES. 

Die AJpenfinken. 

C a r a c t è r e s . — Les p lec t rophanes , voisins des 

pinsons , s'en d is t inguent toutefois par leur doigt 
! pos tér ieur , qui est m u n i d ' u n ongle long, r e -
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c o u r b é , en forme d 'e rgo t ; pa r leurs ailes longues ; 

pa r un p l u m a g e semblab le dans les deux sexes, j 
L'oiseau type de ce genre est : I 

L E I > L E C T I \ O P H A N E D E S N E I G E S -FLECTROFHANES 

NIVAL1S. 

Der Schneefink, der Sltiiifînk, The Lapland Sunting. 

C a r a c t è r e s . — Le p lec t rophane des neiges ou 

la niverolle, c o m m e on l 'appel le auss i , a envi ron 
23 cen t , de long et 38 cent , d ' enve rgu re . Son 
p lumage est s imple , sans ê t re d é n u é d 'é légance . 
Les vieux oiseaux on t la tê te et la n u q u e d ' u n 
c e n d r é b leu , le dos b r u n , la l'ace s u p é r i e u r e de 
l'aile moi t i é b l a n c h e , moi t i é no i re ; la face infé
r i e u r e du corps b l a n c h â t r e , la gorge no i re . P e u 
après la m u e , ces cou leurs para issent m a s q u é e s 
par les bords des p lumes , qu i sont gr isâ t res . 
A l 'except ion des sus -cauda les et des d e u x r e c -
Irices m é d i a n e s , la q u e u e est b l a n c h e , avec l'ex
t r é m i t é no i r e . E n é té , le bec est noir ; il est j a u n e 
en h iver ; les tarses sont no i r s ; l ' iris est b r u n . 

Les j e u n e s oiseaux son t gr is , avec la gorge 
d ' u n gris sale, les par t ies b lanches de l 'aile et 
d e la q u e u e lavées de roux oc reux sur les bo rds . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Oïl t r ouve 

ce t oiseau sur t ou t e s les sommi tés des m o n t a 
gnes de l 'ancien con t inen t , depu i s les Pyrénées 
j u s q u ' e n S ibér ie . Il n 'es t pas r a r e dans les Alpes 
bavaroises de Sa lzbourg , du Tyrol et de la Suisse . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La niverolle 

est , avec une espèce de la famille des e m b é r i -
. z i d é s , le seul passereau qu i vive au mil ieu des 
ne iges . « Il y passe l ' é t é , dit G loge r , toujours 
bien au -dessus de la l imi te s u p é r i e u r e des forêts 
e t des gras p â t u r a g e s ; il vit au mil ieu d 'une n a 
tu re désolée , dans les endroi ts ar ides et déser ts , 
tou t aup rès des glaces et des neiges é te rne l les . 
Dans les années froides, il descend u n peu p lus , 
niais sans j amais qu i t t e r le voisinage des gla
ces ; on le voit alors sur le versant mér id iona l , 
pe rché sur les rochers n u s , qu i dressent l eur tê te 
ar ide e t découpée au mi l ieu des nuages .» 

Les p l ec l rophanes des neiges vivent soit pa r 
couples , soit p a r pet i tes b a n d e s . Us e r r e n t dans 
la m o n t a g n e , volant à peu près c o m m e les 
a loue t t es , ou m a r c h a n t et saut i l lant à la façon 
du p i n s o n . Ce n 'es t q u e dans les hivers les plus 
r igoureux qu ' i l s descenden t j u s q u e dans les val- I 
lées, et font m ê m e une cou r t e appar i t ion dans 
la p la ine . 

« Un chasseur , d i t T s c h u d i (1), r acon te q u ' u n e 
fois, en a u t o m n e , il a vu de g randes nuées de 

(1) Tscluidi, les Alpss. Burne, 1859, p. C03. 

p lec t rophanes des neiges , vol t igeant au-dessus 
des campagnes de Clèves; ils é ta ien t si affamés 
et si s tupides , qu ' i l s descenda ien t sur le sol avec 
ceux de l eurs c o m p a g n o n s qui é ta ien t frappés 
à m o r t pa r le fu s i l , et se laissaient tuer par 
cen ta ines sans songer à s 'envoler . » 

D'aut res observa teurs s ' accordent à les r ep ré 
sen te r c o m m e des oiseaux bêtes et sans dé
fiance. On les voit , en hiver, sur les routes des 
mon tagnes , devant les hab i t a t ions ; les gens leur 
d o n n e n t à m a n g e r , »e leur font po in t de mal , 
aussi en t ren t - i l s dans les maisons . Mais on a aussi 
cons ta té dans ma in tes occasions qu' i ls é ta ient 
p r u d e n t s et t imides . Us c a c h e n t toujours bien 
leur n id . Us ne m a n q u e n t pas abso lument d ' i n 
te l l igence , et, s'ils son t sans méfiance en p r é 
sence de l ' h o m m e , c'est qu ' i ls ne le conna i s 
sent pas . 

L a voix du p l ec t rophane des neiges est un pet i t 
sifflement c o u r t , tritri, ou u n cri d 'appel t r ès -
net , c o m m e celui du bec-croisé. Effrayé, il 
pousse des p ia i l lements p la int i fs ; en cas de d a n 
ger , il fait en t end re u n g r o g n e m e n t d 'avertisse
m e n t , groeo. Il ne chan t e qu ' à l ' époque des 
a m o u r s . D 'après les c o n n a i s s e u r s , ce serai t le 
p lus mauva i s c h a n t e u r de tous les fr ingil l idés. 
Son c h a n t est cou r t , r a u q u e , fort, peu agréab le 
en u n m o t . Cet oiseau a donc peu de qual i tés 
qu i le fassent volontiers tenir en capt iv i té ; ce 
p e n d a n t il est t r è s -a imé des m o n t a g n a r d s , c a r 
il peup le et a n i m e les cont rées désolées qu ' i l 
h a b i t e . 

La r ep roduc t ion a l ieu a u c o m m e n c e m e n t de 
mai , quelquefois en avri l . Il n iche d a n s les fen
tes des parois vert icales des roche r s , dans les cre
vasses des mur s ou sous les tui les des h a b i t a 
t ions isolées. Son n id est g r a n d ; il est fait de 
c h a u m e s et tapissé so igneusement de laine , de 
c r ins , d e p l u m e s de ge l inot te , e t c . Les œufs , 
un peu plus gros q u e ceux du p i n s o n , sont d 'un 
blanc de ne ige . 

Les deux paren ts soignent ensemble leurs 
pet i ts , les nou r r i s sen t de larves d ' i n sec t e s , de 
vers, d ' a r a ignées , vei l lent sur eux avec la p lus 
g rande sol l ic i tude. S'ils on t n iché dans le bas de 
la m o n t a g n e , ils ne t a r d e n t pas , dès que les p e 
tits peuvent voler, à les c o n d u i r e a u p r è s des nei
ges é ternel les . E n h i v e r , ils se nour r i s sen t de 
graines de toute n a t u r e , et n e para issent pas 
souffrir de pr iva t ions , m ê m e dans cet te r u d e 
saison. On leur d o n n e r égu l i è r emen t à m a n g e r 
dans les hospices , et souvent on les voit se r é u n i r 
par bandes e x t r ê m e m e n t n o m b r e u s e s devan t la 
por te de ces é tab l i s sements . 
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L E S i M P I I É E S — NYPHJSA. 

Die Winterfnken, The Snoiv Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les natura l i s tes amér ica ins 

ont confondu avec le p lec t rophane des neiges, 

un oiseau, type d 'un genre à pa r t , que mon pè re 

caractér ise pa r ces m o t s : « E m b é r i z e à bec de 

pinson et à livrée t rès-peu m a r q u é e . » P o u r 

compléter la ca rac t é r i s t i que , a joutons q u e les 

niphées ont le corps épais , le cou cou r t , la tôle 

g rande , le bec c o u r t et p o i n t u ; les pattes m i n 

ces et de l o n g u e u r m o y e n n e ; les ailes cou r t e s , 

ar rondies , surobluses , la t rois ième r émige é tant 

la plus longue, la seconde l 'égalant presque et la 

première é tan t u n peu plus cour te ; la queue 

longue, é c h a n c r é e ; le p lumage m o u . 

L 'on ne reconna î t q u ' u n e espèce à ce genre . 

L A N I P H E E D ' H I V E R — NtPHJEA IIYEMALIS. 

Der Wintcrfink, dtr Ammerfink, The Snow Btrd. 

C a r a c t è r e s . — Ce to i seau , que les Amér ica ins 

du Nord nomment^jznson d'hiver, por te une livrée 
modes te . Chez le mâle , la tê te , la n u q u e , le dos , 
les ailes, la q u e u e , la par t ie supé r i eu re de la poi
t r ine sont d 'un gris no i râ t re , la tôle é tan t un peu 
plus foncée que le r e s t e ; les ailes sont bordées 
de b l a n c ; les deux pennes externes de la q u e u e , 
la par t ie infér ieure de la poi t r ine et le ventre 
sont b lancs . Le bec est d 'un b lanc r o u g e â t r e , à 
pointe foncée; l 'iris est b r u n noir . 11 a de lon
g u e u r totale environ 16 cent , et 25 cent , d 'en
vergure . 

La femelle a des couleurs plus claires ; son dos 
est p a n a c h é de b r u n e t sa tail le est un plus p e 
t i te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La nipl léc 

est un oiseau p ropre au nord du nouveau con t i 
nent . Elle y est c o m m u n e et se m o n t r e en t r è s -
grand n o m b r e , au moins à cer ta ines époques , 
dans presque toute l 'Amér ique du Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Wi l son , Au-

dubon , Nultal l , le pr ince de W i c d nous ont fait 
connaî t re ses m œ u r s , « J 'a i p a r c o u r u environ 
1 , 8 0 0 m i l l e s , dit W i l s o n , depuis le nord du 
Maine jusqu ' en Géorgie, mais je ne me rappel le 
pas en avoir fait un seul , sans voir des b a n d e s de 
niphées, des mill iers quelquefois , et tous les 
voyageurs que j 'ai in te r rogés ont fait la m ê m e 
r e m a r q u e ; pa r tou t ils ont r encon t r é ces o i 
seaux, i ) Pa r c o n t r e , d 'aut res natural is tes a m é 
ricains disent que la n iphée d 'hiver justifie pa r 

fai tement son n o m , qu 'e l le n 'est t r è s - c o m m u n e 
qu ' en hiver , et qu 'e l le disparai t en é té , au mo ins 
dans les Éla ts du S u d . 

La n iphée d 'h iver ar r ive aux ÉLats-Unis à la 
fin d 'oc tobre , et les qui t te à la fin d'avri l . Elle 
voyage de nu i t . Un m a t i n , on en voit u n e 
grande quan t i t é , là où la veille il n 'y en avait 
a u c u n e . Au c o m m e n c e m e n t , elle vit par pet i tes 
t roupes de vingt à t ren te ind iv idus , ba t t an t les 
lisières des fo rê t s , les haies , les buissons ; p lus 
t a rd , ces t roupes se réunissent en bandes é n o r 
m e s , de p lus i eu r s mil l iers d ' ind iv idus . 

Tan t que le sol n 'es t pas couvert de ne ige , l 'oi
seau se nour r i t de gra ines , de b a i e s , d ' insec tes , 
souvent en c o m p a g n i e de perdr ix , de dindons e t 
m ê m e d 'écureu i l s , d o n t il par tage la n o u r r i t u r e . 
Lorsque la t e r r e est cachée sous une épaisse-
couche de neige , il se m o n t r e dans les cours des 
fermes, le long des c h e m i n s , j u s q u e dans l ' i n 
t é r i eu r des vi l les; il vient se me t t r e sous la p r o 
tect ion de l ' h o m m e , mais il est c rue l lement p u n i 
de sa confiance, car , c h a q u e jou r , on le p r e n d 
p a r cen ta ines . Il a cependant plus d 'amis q u e 

! d ' e n n e m i s ; il est aussi cher aux Amér ica ins q u e 
: le rouge -gorge l 'est aux E u r o p é e n s . De bonnes 
' gens lui d o n n e n t à manger , et il p e rd ainsi la d é 

fiance que lui donnera i t l 'oiseleur. Il laisse p ié -
l tons et cavaliers passer près de l u i , et n e s 'en-
'. vole que quand il r i sque d'en ê t re écrasé . CeLte 

confiance ne dure cependan t que l 'hiver ; ai> 
c o m m e n c e m e n t du p r i n t e m p s , la n iphée q u i l l e 

i les villes et les villages, et se r e t i r e vers le n o r d 
ou dans les m o n t a g n e s . Wi lson s 'é tonne q u e cet 
oiseau ne reste pas p e n d a n t la belle saison dans-
le sud, où il t rouverai t des a l iments en abondance ; 
il oublie que c 'est le besoin seul qui le pousse à 
descendre vers ces cont rées , et qu ' i l a t t end avec 
impa t i ence le m o m e n t où il pour ra r en t r e r d a n s 
sa pa t r i e . 

R a r e m e n t , la n iphée d 'hiver s'associe à d ' a u 
tres oiseaux. C'est tout au p lus , s i , dans les vil
lages , elle se r éun i t aux m o i n e a u x ; dans les b a s 
ses-cours, elle se mêle aux poules. Elle passe la 
nui t p e r c h é su r un a rb re , ou dans une cavi té , 
qu 'e l le se const rui t quelquefois e l l e - m ê m e a il 
mi l ieu des meules de blé . 

Audubon assure q u e les n iphées conservent 
u n e c e r t a i n e r e t e n u e à l 'égard des au l res oiseaux; 
q u ' a u c u n ne se mon t r e t rop famil ier avec un 
individu qui n 'es t pas de son espèce. Un é t r an 
ger s ' approche- t - i l , aussi tôt la n i p h é e ouvre le 
bec, é tend ses ailes, ses yeux br i l lent , et elle 
pousse u n pet i t cr i . P a r ses al lures , la n iphée 
d 'hiver rappelle le moineau . Elle sautille, g rac ieu-
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sèment sur le sol, e l vole r a p i d e m e n t . La jalousie 
la por te à c o m b a t t r e ses semblables avec acha r 
n e m e n t . 

P e u après son re tou r dans sa vér i table pa t r i e , 
la n i p h é e d 'hiver se r e p r o d u i t . Les mâles c o m 
ba t t en t en t r e eux , ils se p o u r c h a s s e n t , volent 
de côté et d ' au t re , en é c a r t a n t l a r g e m e n t les 
ailes et la q u e u e . C'est à ce m o m e n t qu ' i l s 
font le mieux e n t e n d r e l eu r c h a n t , caractér isé 
p a r que lques notes p le ines et fdées. Gerha rd t 
c o m p a r e ce chan t à celui des j eunes cana r i s . 

C h a q u e couple c h e r c h e un endro i t convenable 
p o u r y é tab l i r son n id , et choisi t o rd ina i r emen t 
le flanc d 'une m o n t a g n e , couver t de buissons 
épa is . Le nid est posé sur le sol. L ' ex t é r i eu r est 
formé de fdaments d 'écorce et d 'he rbes ; l ' inté
r i e u r est tapissé de mousse , de cr ins , de poils . 
Les œufs , au n o m b r e de q u a t r e , on t environ 
2 cent , de long e l 17 mi l l im. dans leur plus 
g rande la rgeur ; ils sont d 'un blanc j a u n â t r e , avec 
u n point i l lé b r u n rougeâ t r e , s e r ré . J e n 'a i t rouvé 
nul le pa r t i nd iqué c o m m e n t le mâ le se c o m p o r t e 
p e n d a n t q u e la femelle couve ; mais tous les 
a u t e u r s d isent que lorsque les pet i ts a b a n d o n 
n e n t le nid , les pa ren t s les e m m è n e n t avec eux, 
les survei l lent a t t en t ivemen t , les avert issent par 
leurs cris de l ' app roche d ' un d a n g e r . 

Le plus g r a n d e n n e m i des n iphées d 'h ive r est 
u n e espèce de faucon {flhynckodon sparverius). 
Wilson le vit tou jours dans le voisinage de ces 
oiseaux, a t t e n d a n t u n e occasion favorable p o u r 
fondre su r eux , en p r e n d r e u n , et le m a n g e r . 
Les belet tes et les au t res pet i ts carnass iers leur 
font aussi u n e chasse act ive. 

C a p t i v i t é . — On ne t ient pas ces oiseaux en 

capt ivi té : on l'a essayé, mais ils sont s i lencieux, 
ennuyeux , et para issent souffrir b e a u c o u p de la 
cha leu r . J a m a i s , à m a conna i s sance du m o i n s , 
on n 'en a e m m e n é de vivants en E u r o p e . 

L E S L I N O T T E S — CANNABINA. 

Die Haan/linge, The Linnets. 

C a r a c t è r e s . — On a séparé , avec ju s t e ra ison , 
les l inot tes des p insons , p o u r en faire u n genre , 
que carac tér i sen t un bec c o n i q u e , a r rond i , 
cour t , t r è s -po in tu ; des ailes assez longues , 
é t ro i les , p o i n t u e s , e l u n e q u e u e t r es -échancrée . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les l inot tes 

n 'habi tent que le n o r d de l 'ancien con t inen t . 

LA LINOTTE VULGAIRE — CANNABINA LINOTA. 

Dr Bltithânfling, derBolhhàn fling, The commun Linnct. 

C a r a c t è r e s . — La l inot te vulga i re (fig. 42) a 

14 cent , de long et 24 cent , d ' envergure . Sa c o u 
leur varie suivant le sexe, l 'âge et la saison. Au 
pr in t emps , le vieux mâ le est un des plus beaux 
oiseaux de nos c o n t r é e s . Il a la par t i e an t é r i eu re 
de la tè te d 'un rouge vif ; la pa r l i e pos tér ieure 
d u c râne , la n u q u e , les côtés de la tôte et du 
cou g r i s ; le dos d 'un b r u n de rou i l l e ; le crou
pion b lanchâ t r e , la gorge d ' un b lanc gr isâ t re , la 
poi t r ine d 'un r o u g e vif, le vent re b lanc , les flancs 
d 'un brun clair . En a u t o m n e , le r o u g e disparai t , 
m a s q u é qu' i l est par la cou leur p lus claire des 
bordures des p l u m e s ; à mesu re q u e le p r in 
temps a p p r o c h e , le r o u g e , au c o n t r a i r e , devient 
plus vif, pa r sui te de l ' u sure des p l u m e s . 

La femelle a la tê te e t le cou bruns ou d ' un 
gris cendré j a u n â t r e , la t ige des p l u m e s é tan t 
plus foncée q u e les b a r b e s ; le dos d ' un b r u n 
rouge . La gorge , la par t ie s u p é r i e u r e de la po i 
tr ine et les flancs sont d 'un b r u n j a u n â t r e clair , 
avec des t a ches d 'un b r u n no i r â t r e disposées lon-
g i t u d i n a l e m e n t . 

Les j eu n es on t à peu près le m ê m e p l u m a g e 
que les femel les ; ils sont s e u l e m e n t plus t ache 
tés. Si on les m e t tout j eu n es en cage , ils ne de
v iennent j ama i s rouges , et chez les vieux m ê m e s 
cet te couleur , en capt ivi té , t o u r n e au j a u n e ou 
au rouge j a u n e ; quelquefois elle se p e rd en t i è r e 
m e n t . En l iber té , d ' a i l l eurs , respècc offre de n o m 
breuses var ié tés . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La l inot te 

habi te tou te l ' E u r o p e , u n e grande pa r t i e de 
l'Asie sep ten t r iona le , l 'Asie Mineure et la Syr ie . 
Chaque a n n é e , elle arrive dans le nord-ouest de 
l 'Afrique, t r è s - r a r emen t dans le nord-es t , en 
Egyp te par exemple . Elle est c o m m u n e dans 
tou te l 'Al lemagne , su r tou t dans les pays de col
lines. Elle évite les hautes mon tagnes et les 
grandes forêts. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La l inotte 

est un de nos plus jol is passereaux ; son chan t en 
fait un des oiseaux d ' appa r t emen t les plus r e 
cherchés . « L a l inot te , dit m o n père , est un oi 
seau sociable , gai, éveillé, assez t imide . Hors le 
temps de la r ep ro d u c t i o n , elle vit avec ses sem
blables, en b a n d e s plus ou moins n o m b r e u s e s ; 
j ' e n ai m ê m e vu p lus ieurs r éun i e s ensemble , à 
l 'époque des a m o u r s . En a u t o m n e , souvent déjà 
au mois d 'août , elles se ra s semblen t pa r cen
ta ines . En hiver , elles se mêlen t aux verd iers , aux 
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pinsons c o m m u n s , aux pinsons des mon tagnes , 
aux m o i n e a u x , aux bruan ts . Au p r i n t e m p s , elles 
se séparent , s ' accouplent , mais con t inuen t ce 
pendant à vivre en bonne h a r m o n i e les unes près 
des au t res . 

« P e n d a n t la saison des a m o u r s , la l inot te 
er re de côté et d ' a u t r e . Tous les p r i n t e m p s , 
j e vois venir dans m o n j a rd in u n e l inot te , dont 
le nid est à un quar t de l ieue de là. T a n t que 
la femelle ne couve pas, elle a c c o m p a g n e le mâle 
dans ses pérégr ina t ions ; aussi , les voit-on p res 
que toujours ensemble . 

« J'ai souvent r e m a r q u é avec r e g r e t combien 
s 'a iment les deux é p o u x ; quand on en t u e un , 
l 'autre vole long temps au tou r de lu i . l 'appelant , 
ne voulant pas s 'é loigner , c h e r c h a n t à l ' en t ra î 
ner . Ils t émo ignen t la m ê m e tendresse à l eur 
p rogéni tu re et ils se laissent faci lement a t t i re r 
dans les pièges où l 'on m e t leurs pet i ts . 

« L e u r v o l e s t léger , assez r a p i d e ; il devient 
vacillant, q u a n d l 'oiseau veut se p e r c h e r ; sou
vent , la l inot te vole en décr ivent des cercles . 
Parfois, elle rase le sol, c o m m e p o u r se poser , 
pu is se relève et pa rcour t enco re un g r a n d es
pace . 

« A t e r r e , elle sautil le assez l e s t ement . Quand 
elle c h a n t e , elle a ime à se p e r c h e r sur la plus 
hau t e b r a n c h e d 'un a r b r e , ou à l ' ex t rémi té d 'un 
r a m e a u isolé. El le se p lace de m ê m e sur les 
huissons , d e préférence s u r les p ins et les sapins 
encore peu élevés. » 

Mon pè re s u p f o - e que le chan t de la l inot te 
est b ien c o n n u ; il se con ten te de dire qu 'e l le 
c h a n t e , é tan t pe rchée ou en volant, d u mois de 
mar s au mois d 'août , et que les j eunes se font 
en t endre après l eu r p r e m i è r e m u e , aux mois de 
novembre et de d é c e m b r e . Le cri d 'appel de la 
l inotte e s t : gaeck ou gaecker l ancé avec force, et 
répété à p lus ieurs repr ises . Si l 'oiseau r e m a r q u e 
que lque chose de suspect , il fait suivre ce cri 
d 'un : lu sonore . Le chan t de cet oiseau, u n des 
plus r e m a r q u a b l e s des passereaux , c o m m e n c e 
d 'ord ina i re par : gaeckgacck. A ces sons, se m ê l e n t 
des notes flûtées, que l 'oiseau pousse avec feu. 

C'est en avril que la l inot te c o m m e n c e à cons 
t ru i re son n i d , e t elle a deux ou trois pon tes 
par an . Ce nid est établi dans u n bosque t isolé 
ou sur la lisière de la forêt, t rès -près d u sol. Il 
•est formé de pet i tes b ranches , de racines , d ' he r 
bes, de b r u y è r e s , e t c . , p lus fines en dedans 
qu 'en dehors . L ' in té r i eu r est tapissé mo l l emen t , 
su r tou t de c r ins . Chaque couvée est de q u a t r e 
o u c inq œufs , d 'un b lanc b l euâ t r e , avec quelques 
po in t s et que lques ra ies d ' un rouge pâ le , d 'un 

rouge foncé et d 'un b r u n cannel le . La femelle 
seule les couve pendan t t re ize ou quatorze j o u r s . 
Les deux pa ren t s nour r i s sen t les j eunes , et r es 
tent l o n g t e m p s avec eux, s u r t o u t avec ceux de 
la de rn iè re couvée. P e n d a n t que la femelle est 
sur les œufs," le mâle vient souvent la visiter, se 
p e r c h e sur u n a rb re voisin et, chan te à gorge 
déployée. 

Différentes en cela des p insons , les l inot tes vi
vent en bonne h a r m o n i e p e n d a n t la saison des 
a m o u r s . Les mâles , dont les femelles sont occu
pées à couver , volent souvent de c o m p a g n i e , se 
réunissent f r é q u e m m e n t p o u r chan te r , sans se 
d i spu te r . 

Mon pè re rappor te le fait suivant : « J e d é 
couvris u n e n i chée dont les j eu n es piai l la ient , et 
j e pus à m o n aise observer les hab i tudes de ces 
oiseaux. Les j e u n e s étaient dans le n i d ; t an t 
qu ' i l s n ' e u r e n t pas leurs p l u m e s , ils ne faisaient 
e n t e n d r e l eu r voix que lorsque leurs pa r en t s 
l eur appor ta i en t à mange r . U n e fois qu ' i ls fu
r en t vêtus , ils ga rdè ren t c o n s t a m m e n t le s i 
l ence ; ils e u r e n t bientôt acqu i s assez de force 
p o u r voler. Un jou r , ils se m i r e n t tous à b a t t r e 
des ailes, et r é p é t è r e n t ces m o u v e m e n t s j u s 
qu ' au soir. Le l endemain m a t i n , dès le po in t du 
j o u r , tous avaient pr is leur volée. Us se t ena i en t 
cachés dans le feuillage , au voisinage du n id , 
vole tant de côté et d ' au t r e , ma i s ils finirent 
par s 'é loigner , en c o m p a g n i e de leurs paren t s . 

K Ceux-ci é ta ien t assez apprivoisés p o u r ne 
pas se laisser dé range r par ma p ré sence , lors 
m ê m e q u e j ' é t a i s a c c o m p a g n é de p lus ieurs p e r 
sonnes . 

« Us appor t a i en t à m a n g e r à leurs pe t i t s t o u 
tes les douze ou seize m i n u t e s ; ils arr ivaient 
ensemble , se pe rcha i en t sur u n p o m m i e r voisin, 
poussa ien t de pet i ts cris d 'appel et se d i r i 
geaient ensui te vers le nid , qu' i ls a b o r d a i e n t 
tou jours par le m ê m e cô té ; c h a q u e pet i t r e c e 
vait dans son bec sa par t de n o u r r i t u r e . Le mâ le 
étai t toujours le p r e m i e r à d i s t r ibue r la b e c q u é e ; 
puis il a t tenda i t que la femelle eût fini de r e m 
plir à son t o u r le rô le de n o u r r i c e , et a lors tous 
deux s'en a l la ient , en poussan t leur cri d 'appel . 
Une seule fois la femel le v in t sans le m â l e , u n e 
seule fois elle donna à m a n g e r à ses pet i ts , 
avant lui . 

« Avant de qu i t t e r le n id , la femelle en en
levait toutes les fientes; elle ne les je ta i t pas à 
t e r r e , elle les avalait et allait les r égurg i t e r p lus 
loin. Le mâ le ne par tageai t pas ces soins de p r o 
p r e t é ; une seule fois, j e le vis e m p o r t e r des or 
d u r e s . La l inotte agit ainsi p o u r que les ex-
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c r é m c n t s ne t r ah i s sen t pas la place du n i d ; 
d ' au t r e s oiseaux se compor t en t de m ô m e . 

« Les j e u n e s , u n e fois part is du nid, res tè ren t 
encore long temps avec leurs pa ren t s , qui les gu i 
da i en t et les nour i ssa ien t . » 

Les l inottes n ' abandonnen t leurs œufs que t rès-
r a r e m e n t ; leurs petits j a m a i s . Elles con t inuen t à 
les nour r i r , lo rsqu 'on les me t dans une cage . Les 
a m a t e u r s en profitent souvent pour s ' épargner la 
peine de les élever, et j e ne connais pas de fait 
qu i t é m o i g n e n t q u e des l inottes a ient refusé de 
rempl i r leurs devoirs pa te rne ls , On peut a t t i re r 
les pa ren t s loin de l eu r anc ienne d e m e u r e , en 
éloignant peu à peu la cage où sont leurs pet i ts ; 
c e p e n d a n t , ce t te man iè re de faire a u n désa
van tage ; ainsi élevées, les j e u n e s l inot tes r e s 
tent sauvages et craint ives, tandis que celles que 
l'on n o u r r i t so i -même s 'apprivoisent t r è s - r ap ide 
m e n t . 

Les l inottes sont granivores : elles m a n g e n t 
su r tou t des gra ines de mauvaises he rbes , de plan
ta in , de dent de lion, de chou , de chanv re , de 
c o l z a , de g raminées . El les nour r i s sen t leurs 
pet i ts de gra ines qu'el les ont ramol l ies dans 
leur j abo t . J e ne crois pas qu 'e l les d é d a i g n e n t 
les insectes , c o m m e on l'a di t . 

C a p t i v i t é . — La l inotte e s t , à bon d r o i t , u n 

des o iseaux d ' a p p a r t e m e n t les plus r e c h e r c h é s . 
Au b o u t de peu de t emps , elle s 'at tache à son 
m a î t r e , c o m m e peu d ' au t re s oiseaux , et c h a n t e 
p re sque tou te l ' année . Tous les vrais ama teu r s 
d 'o iseaux en possèdent . On les élève faci lement 
avec des gra ines de colza. Elles sont fr iandes de 
sa lade . 

Pr is j e u n e s , les mâles a p p r e n n e n t faci lement à 
répé te r divers airs et les chansons des au t r e s oi
s e a u x ; mais ils a p p r e n n e n t tout aussi faci lement 
des notes désagréables et se gâ ten t ainsi t rès-
vite. Mon père avait u n e linotLe mâ le , qui imi
ta i t à s'y m é p r e n d r e le chan t du pinson ; u n e au
tre , celui du ser in . N a u m a n n par le de l inottes 
qu i avaient appr is les chan t s d u c h a r d o n n e r e t , 
de l 'aloucLte, du ross ignol . 

LA LINOTTE DES MONTAGNES — CA1SNABINJ 

MONTIUM. 

l)cr Beryhà'tjlinij, der Sleinhiïnjling. 

C a r a c t è r e s . — Dans le n o r d , la l inol te vu l 
gaire esL r e m p l a c é e par une espèce voisine , la 
l inot te des mon tagnes ; celle-ci a de 13 à 14 cent , 
de long, de 22 à 23 cent , d ' enve rgure . Les p l u 
mes du dos sont d 'un b r u n noir , bordées de 
brun roux de roui l le ; le c roupion est rouge ; la 

p o i t r i n e e s l d 'un roux de roui l le , rayée de b r u n ; 
le ven t re b lanc . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La 111101te 

des m o n t a g n e s hab i te le nord de l ' ancien cont i 
nen t , l 'Ecosse, la N o r w é g c , la L a p o n i e , la 
Russie et la Sibér ie . Elle est c o m m u n e dans 
les m o n t a g n e s , les lieux où que lques ma ig re s 
buissons et que lques pauvres plantes a lp ines 
poussen t au mil ieu des ro ;hers . 

Tous les h i v e r s , la l inot te des montagnes se 
mon t r e en Suède ; elle n 'est pas ra re dans ie n o r d 
de l 'Al lemagne. Quand le froid est t rès-r igou
r eux , elle arr ive dans le sud de la Suisse , l 'Ita
lie sep ten t r iona le et le midi de la F r a n c e . 

S l i e u r s , h a b i t m l e s e t r é g i m e . — Elle a les-

hab i tudes de la l inot te v u l g a i r e , ma i s elle es t 
peut-ê t re plus vive, plus agile, plus t im ide e t 
plus p r u d e n t e . Là où les deux espèces se ren 
c o n t r e n t , elles se m é l a n g e n t ; souvent , la l inotte 
des montagnes s 'unit aux sizerins et à d 'autres 
passe reaux . Sa voix et son chant rappel len t e t 
celui de la l inol te el celui du serin des Canaries ; 
elle a i e gaeckde la l inot te , suivi d'undaiiou daiiae 
t r a înan t . Dans son c h a n t , les cris d 'appel se m ê 
lent à ces deux notes . On ne peu t pas dire que 
ce c h a n t soit ag réab le , mais l 'oiseau y m e t tan t 
de feu e t d ' a r d e u r , que les gens du Nord t r o u 
vent un grand plaisir à l ' en tendre . 

C a p t i v i t é . — En captivité, la l inot te des m o n 
tagnes a les m œ u r s de la linoLte c o m m u n e . El le 
s'habiLue r a p i d e m e n t à la pe r te de sa l iber té , e t 
s 'apprivoise p a r f a i t e m e n t ; elle est toujours gaie 
et con ten te , et chan t e t rès-h ien . On la nour r i t 
c o m m e la l inol te . 

L E S S I Z E R I N S — LIN A RI A. 

Die Birkenzeisige. 

C a r a c t è r e s . •— Nous avons m a i n t e n a n t à faire 
connaissance avec p lus ieurs pet i ts fringillidés, à 
bec mince et al longé, par fa i tement droi t , très-" 
aigu , r ecouver t depuis la base j u sque vers le m i 
lieu par des soies ro ides , qui par ten t d u front et 
cachen t en t i è r emen t les n a r i n e s . Leurs p l u m e s 
t ibiales sont t rès-épaisses et r ecouvren t une par -
lie des t a r ses ; et leurs ongles, su r tou t celui du 

p o u c e , sont robus t e s , longs e t dilatés à leur in
ser t ion. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les sizerins 

hab i t en t toutes les contrées no rd des deux c o n 
t inen ts . 

Ces oiseaux rappe l len t les l inot tes . Tous les 

hivers on les voil arr iver dans nos c o n t r é e s , et 
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venir avec confiance s'éLablir dans le voisinage 

de l ' homme. Leur taille var ian t b e a u c o u p , on ne 

sait s'ils appa r t i ennen t tous à une m ê m e espèce ; 

nous ne connaissons pas encore assez leurs 

mœurs pour t r a n c h e r la ques t ion . Mon père 

dis t ingue le sizerin à gorge r o u g e du sizerin à 

gorge b l a n c h e ; d 'aut res na tura l i s tes , avec Bona

parte, en a d m e t t e n t u n p l u s g r a n d n o m b r e . T o u s , 

d 'ai l leurs, para issent avoir les m ê m e s m œ u r s ; 

leur p lum age se ressemble b e a u c o u p , aussi 

n 'a t tachons-nous pas grand in térê t à la solution 

de cette ques t i on . 

LE SIZEREX BOREAL — LINARIA BOREAllS. 

Der Birkenzeisii], der Leinfink. 

C a r a c t è r e » » — Le sizerin boréal r appe l le la 
linotte vulgaire par les te in tes r o u g e s du p l u 
mage , mais elle e n diffère no t ab l emen t . Les 
vieux mâles ont des cou leu r s s u p e r b e s ; la par t ie 
an té r ieure de la tê te est rouge c la i r , les p lumes 
du dos sont b r u n e s , avec des tiges plus claires . 
Les pennes des ailes et de la q u e u e sont no i re s , 
bordées de g r i s ; deux bandes b lanches coupen t 
l'aile ; la poi t r ine e t le vent re son t d 'un blanc 
sale, la gorge est noi re , la par t ie an t é r i eu re d u 
cou , la par t ie supé r i eu re et les côtés de la p o i 
tr ine sont d 'un rouge -carmin clair . Après la 
m u e , ces belles couleurs sont masquées p a r l a 
leinte grise des bords des p l u m e s . La m a n d i b u l e 
supé r i eu re est b l euâ t r e , l ' infér ieure j a u n e , les 
tarses sont g r i s -b run , l'iris est d ' u n b r u n foncé. 
Ce sizerin a à peu près la taille de la l inotte vul
ga i re ; elle a 14 cent , de long, 23 cent , d 'enver
gure . 

La femelle n 'a p r e s q u e pas de rouge dans son 
plumage : elle est u n peu plus pet i te que le mâ le . 

Les j eunes ressemblen t aux femelles ; leur pre
mier p l u m a g e est g r i s - b r u n , avec des raies 
brunes longi tudina les . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le sizerin bo

réal habi te , l 'é té , les régions a rc t iques de l 'an
cien et du nouveau c o n t i n e n t . On le t rouve , en 
Europe , j u s q u e dans la par t ie m o y e n n e de la 
Norwége et de l ' I s lande. 

On ne sait encore si le sizerin de l ' A m é r i q u e 
du Nord est la m ê m e espèce que le sizerin bo
réal d 'Eu rope . Dans tous les cas, il en est le r e 
présentant . En été , il habi te le Labrado r ; en 
hiver, il pa rcou r t u n e g rande par t ie de l ' A m é 
rique d u Nord . R icha rdson le vit, m ê m e par les 
hivers les plus r i g o u r e u x , passer toute l ' année 
dans les pays des pel le ter ies . A u d u b o n l 'observa 
au L a b r a d o r ; il y vivait en sociétés , il était aussi 

doux , aussi privé que p a r t o u t où il n 'a pas 
encore é té chassé . On n 'a pas vu cet oiseau à 
l 'ouest des Al léghanys ; cet te cha îne paraî t donc 
être la l imite occidenta le de son aire de disper
sion. 

M œ u r s , h a h i t u i l e s e t r é g i m e . — En p a r 

c o u r a n t les i m m e n s e s forêts de bou leaux des 
cont rées du Nord , on c o m p r e n d p o u r q u o i les 
sizerins n ' a r r iven t pas chez nous r é g u l i è r e m e n t 
et en m ê m e n o m b r e c h a q u e hiver . Ils n ' o n t nul 
besoin d ' é m i g r e r t an t qu ' i ls t r ouven t en a b o n 
dance les fruits de bou leaux , don t ils font leur 
n o u r r i t u r e p r inc ipa le : ce n 'es t que lo rsque 
ceux-c i font défaut , qu ' i l s sont forcés de se d i 
r iger vers d 'au t res cont rées . Que lque n o m b r e u s e s 
q u e soient les bandes q u e l 'on voit parfois chez 
nous , on ne p e u t les c o m p a r e r à celles qui 
passent tou te l ' année dans leur pa t r i e . Dans le 
Nord , les sizerins t rouven t bien m i e u x que chez 
nous toutes les condi t ions nécessaires à leur 
ex is tence . Les forêts de bou leaux y recouvren t 
des é t endues de p lus ieurs cen ta ines , de p lus ieurs 
mil l iers de m y r i a m è t r e s ca r rés , et il faut u n été 
tou t pa r t i cu l i è r emen t mauva i s , pour q u e ces oi
seaux n 'y pu i ssen t t rouver l eu r subsis tance. 

Le sizerin boréal est lié à ces forêts , c o m m e le 
bec-croisé aux forêts de conifères. E n h iver , il y 
t rouve des gra ines ; en é té , des insectes , p r i n c i 
p a l e m e n t des m o u c h e s . J ' en vis b e a u c o u p au 

I no rd de T r o m s o e ; ils é ta ient là pa r familles, 
avec leurs pe t i t s , qui venaient à. pe ine de qui t -

[ ter leur n id , et qu' i ls nourr i ssa ien t d ' insec tes . 
Us n 'é ta ien t pas faciles à observer , e t il m e fut 
imposs ib le de m e p r o c u r e r des j e u n e s encore au 

J n id . Les forêts é taient rempl ies de m o u s t i q u e s , 
à un tel po in t qu ' on n 'y pouvai t chasser , sans en
d u r e r des pe ines et des t o u r m e n t s don t on ne 
peut se faire u n e idée . Dans le lieu m ê m e où se 
tena ien t les s izer ins , t ous les a rb res , t ous les buis-

| sons é ta ient l i t t é r a l emen t en tourés d 'un nuage 
de m o u c h e s , et l ' h o m m e qui s'y hasa rda i t était 
aussi tôt assaill i , et couver t de p iqûres t e l l ement 
dou loureuses , qu ' i l n e pouvai t poursu iv re sa 
chasse. Q u a n t a nos oiseaux, ils t rouven t là t rès -
faci lement à se n o u r r i r en é té , et il faut des cir
cons tances except ionnel les p o u r qu' i ls souf
frent de la faim en hiver . En été , les m o u c h e s , 
en hiver , les fruits de bouleau suffisent a m p l e 
m e n t aux sizerins. 

Ces c i rconstances expl iquent p o u r q u o i nous 
ne connaissons pas encore pa r fa i t emen t les habi 
t u d e s des sizerins. On a dit p lus ieurs fois qu ' i l s 
se r ep rodu i sa i en t dans nos con t rées , mais j a 
mais on n'y a encore t rouvé de nid . Lubber t .1 
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vu tou t l 'été ces o iseaux vivre accouplés dans 
les m o n t a g n e s de Glatz et dans les R ie senge 
b i r g e ; il t rouva deux œufs, qu ' i l croi t en p rove 
nir , ma i s sans pouvoir en d o n n e r de p r e u v e . 

Dans le Nord, il est difficile de découvr i r le 
n id des s izer ins . C'est Boje, le p r e m i e r , qu i 
n o u s l'a fait conna î t r e , et S c h r ä d e r s'est bo rné 
à r ep rodu i r e sa descr ip t ion , sans y r i en a jou
te r . « T u sais, éc r i t le p r e m i e r à son frère, 
quel le pe ine nous nous s o m m e s d o n n é e p o u r 
découvr i r des n ids de sizerin. J e ne croyais 
p lus qu ' i l nous fût possible d ' en t rouve r , mais 
enfin, un h e u r e u x ha sa rd est venu à m o n se
cours . C'était p rès de N o r w i c k , j e descendais 
u n e penLe t r è s - r o i d e ; j e fis u n faux pas , e t tom
bai dans u n b u i s s o n ; m a c h u t e fit envoler un 
sizerin femelle qu i étai t en t r a in de couver . Son 
n id étai t établi sur u n e b r a n c h e de b o u l e a u . Il 
ressembla i t tout à fait à celui de la l i n o t t e ; i n 
t é r i eu remen t , il é ta i t tapissé avec des p l u m e s de 
l agopède . Il renfermai t q u a t r e œufs , g rands 
c o m m e ceux d u c h a r d o n n e r e t , d ' un blanc ver-
dât re et p o n c t u é s de b r u n r o u g e â t r e . » 

Les sizerins a r r iven t dans nos con t rées au 
c o m m e n c e m e n t de n o v e m b r e ; l eur appar i t ion, 
c o m m e on pour ra i t le c ro i re , n ' e s t pas le signe 
d 'un h iver r igoureux . Une mauva i se récol te de 
fruits de bou leau est sans doute la cause de 
leurs mig ra t i ons . Us chois issent les l ieux où 
cro issent des au lnes et des b o u l e a u x , se r é u 
nissent assez souvent aux t a r i n s , et e r r en t avec 
eux dans le pays . Us passent o r d i n a i r e m e n t la nui t 
su r des haies d ' ép ine , élevées et touffues. Lenz 
r a p p o r t e q u e W a g n e r vit u n soir u n e b a n d e de 
sizerins se préc ip i te r la t è t e la p r e m i è r e , les 
ailes r a b a t t u e s , dans la ne ige et y passer la n u i t : 
il p u t en p r e n d r e p lus ieu r s . 

' P e n d a n t son sé jour chez n o u s , Te sizerin b o 
réal se nour r i t de pré fé rence de fruit d ' au lne et 
de b o u l e a u e t de gra ines o léagineuses . 

Dans les p remie r s j o u r s de l eu r a r r ivée , les 
sizerins para i ssen t n e po in t conna î t r e la m é c h a n 
ceté de l ' h o m m e . Us s 'avancent j u s q u e dans les 
villages, y che rchen t l eu r n o u r r i t u r e , e t ne se 
laissent n u l l e m e n t t r o u b l e r par le voisinage de 
leur e n n e m i . Quand on les a chassés p lus ieurs 
fois, ils deviennent p ruden t s , mais non craint ifs . 
, Le sizerin boréa l cause au na tu ra l i s t e b e a u 
coup de plaisir : il est gai , vif, agi le , t ou jours 
en m o u v e m e n t ; il g r impe m i e u x q u e les au t re s 
fr ingil l idés, et rivalise sous ce r a p p o r t avec le bec-
croisé et m ô m e avec les mésanges . C'est u n plai
sir de voir les r a m e a u x filiformes d 'un bouleau 
couver ts d ' une t r oupe de ces c h a r m a n t s oiseaux. 

JIs s'y s u s p e n d e n t dans les posi t ions les plus 
var iées ; ils p icoren t les fruits avec a rdeu r . Le 
sizerin bo réa l n 'es t pas é t ranger sur le sol : il y 
descend p lus souvent que ses congénères , et y 
sautille t r è s - l e s t emen t . Son vol est rap ide , en 
l ignes ondu lées . P o u r f ranch i r des espaces dé 
garnis d ' a rb r e s , il s 'élève assez h a u t dans les 
airs , t and is q u e dans les endro i t s boisés il reste 
près du so l ; son cr i d 'appel p e u t se r end re par 
tschettschek. I l le fait en t end re au m o m e n t de 
s 'envoler, et le fait souvent suivre d 'un main 
t r è s -doux . Son chan t se compose d e ces deux 
sons rel iés par u n e sorte de sifflement. 

Le sizerin se m o n t r e t rès -soc iab le à l 'égard 
de ses semblables et des au t re s espèces voisines. 
Une b a n d e s'est-elle formée, elle ne se sépare 
plus , et tous les individus qu i la composent, 
appe l len t à g rands cris ceux qu i s'en é loignent 
u n peu ou qu i passen t . Us s 'associent aux tarins, 
et si ceux-ci font défau t , aux l inot tes vulgaires et 
aux moineaux f r ique ts . Les sizerins vivent en 
t r è s -bonne h a r m o n i e avec tous ces oiseaux, sans 
qu ' i l y ait j ama i s d i spute en t r e eux. 

C h a s s e . — Il n 'es t pas difficile de c a p t u r e r des 
sizerins dans tou t piège convenable : l eu r s ins 
t incts desociabil i tô les p e r d e n t ; l 'un d ' en t r e eux 
est-il pr is , il a t t i re les au t res , qu i se font p r e n d r e 
à l eur t o u r . P o u r s ' e m p a r e r d u p r e m i e r , on a t t ache 
à l ' ex t rémi té d 'une p e r c h e longue et flexible un 
g luau d o n t on frappe les p l u m e s de l 'o iseau, 
p e n d a n t qu ' i l m a n g e . Il faut p o u r m a n i e r ce t in
s t r u m e n t u n e cer ta ine a d r e s s e ; c ependan t , la 
s tupid i té d u sizerin r en d assez facile l 'emploi 
d ' un moyen aussi grossier . On p r e n d des masses 
de sizerins au filet. Souven t , il en est qu i , ayanl 
été m a n q u e s , r ev i ennen t a u p r è s de leurs c o m p a 
gnons captifs et se gl issent sous le filet. Dans p l u 
sieurs endroi t s , on les chasse p o u r la table . 

C a p t i v i t é . — E n cage , les sizerins mangent , 
de sui te , s 'apprivoisent t r è s - r ap idemen t , se con
t e n t e n t du r ég ime le p lus s imple , c h a r m e n t les 
yeux par leur agi l i té et leurs a l lures . Us con
t r ac t en t vile ami t ié avec les au t res pet i ts o i 
seaux, et les caressent con t i nue l l emen t . 

L E S T A R I N S — SPINUS. 

Die Zeisige, The Sishins. 

C a r a c t è r e s . — Les tar ins on t é té séparés r é 
c e m m e n t des s izerins, dont ils se d i s t inguent p a r 
l eur bec p lus a l longé , p lus p o i n t u , à a rê te 
convexe ; p a r l e u r s doigts a rmés d 'ongles c o u r t s ; 
par leurs ailes r e la t ivement l o n g u e s : par la cou-
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B R E H M , Qiieanr. T. I, Pl. IV, p. 81). 
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Tig. 42. La Linotte vulgaire (p. l i ' t ) ; 

l eu r de leur p l u m a g e . M a i s , en s o m m e , ces deux 1 

genres sont t rès -vois ins . 

L E T A H I N C O M M U N — srmvs rimais. 

Ler Erlenzeisig, der Zeisig, The Siskin ou Aberderine. 

C a r a c t è r e s . — Le t a r in c o m m u n ( P l . IV) ou 

tarin des au lnes , a 14 cent , de long et 25 cen t , 
d ' envergure . Le mâ le a la pa r t i e s u p é r i e u r e de 
la tôte no i re , le dos v e r t - j a u n e , rayé de b r u n 
foncé ; les ailes no i râ t res , avec deux raies jau
nes ; la poi t r ine d 'un j a u n e foncé, le vent re b l anc , 
la gorge no i r e . 

La femelle a la face supé r i eu re du corps d'un 
vert gris, avec des faciles longi tudina les foncées ; 
la face inférieure b lanche ou d 'un b l a n c j a u n â t r e , 
tachetée de no i r . 

Les j eunes sont plus j aunes et p lus fo r tement 
tachés que les femelles. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tar in est 

originaire du cen t re de la N o r w é g e , de la Suède 

et de la R u s s i e ; de là , il arrive dans t ou t e l ' E u 

rope , dont il hab i te s u r t o u t les con t rées m o n 

tagneuses . Onle t rouve dans le no rd -e s t de 

l'Asie, mais point dans le nord de ce con t inen t . 

Radde dit avoir vu des b a n d e s de tar ins dans les 

montagnes de Boureja et sur les rives de l 'Amour . 

BREHM. 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le ta r in 

c o m m u n est u n oiseau de passage . Hors le 
t emps des a m o u r s , il e r r e de tous côtés , mais il 
qu i t t e r a r e m e n t nos con t r ée s . E n hiver , nous 
voyons souvent arr iver des ta r ins des pays plus 
s ep t en t r i onaux , qui v iennen t c h e r c h e r chez nous 
u n abr i con t re des froids t rop r i g o u r e u x . 

E n é té , cet oiseau h a b i t e , dans les m o n t a g n e s , 
les forêts d ' a rb re s ve r t s , su r tou t celles où les 
fruits on t bien m û r i . C'est là qu ' i l se r e p r o d u i t ; 
c 'es t de là qu ' i l pa r t p o u r en t r ep rend re ses p é r é 
g r ina t ions . Dans ce r ta ins h ivers , les tar ins a p 
para issent pa r mi l l i e r s aux environs des villages 
et j u s q u e dans l eu r i n t é r i e u r ; dans d ' au t re s a n 
nées , on n 'en voit a u c u n . Ils évitent les cont rées 
dégarn ies d ' a rb res , et se p e r c h e n t de préférence 
su r les b r a n c h e s les p l u s élevées. 

Le t a r i n c o m m u n est u n des fringill idés les 
plus c h a r m a n t s . « Il est tou jours ga i , vif, 
actif, dit N a u m a n n ; toujours , son p l u mag e 
est p r o p r e . Il vole de côté et d ' au t re , il se t o u r n e , 
se r e t o u r n e , c h a n t a n t ou appe lan t p re sque c o n 
t i n u e l l e m e n t ; il s au t e , il g r impe a d m i r a b l e 
m e n t ; il se suspend à l ' ex t rémi té des r a m e a u x 
les plus vac i l l an t s ; il cour t le long d 'une b r a n 
che m i n c e , vert icale ; il n e le cède pas aux 
mésanges en agi l i té . Sur un a r b r e , j amais il n 'es t 
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en r e p o s ; à t e r r e , il sautil le l é g è r e m e n t ; il ne 
pa ra i t c ependan t pas t rop a i m e r cette a l lure . » 
Son vol est léger et r a p i d e , aussi ne cra int - i l 
pas de t raverser de g rands espaces , de s'élever 
h a u t dans les a i r s . Son cri d 'appel est trettet, ou 
tettertettet et di di ou didiléi. C'est pa r ce de rn ie r 
son q u e c o m m e n c e le chan t du mâ le , lequel 
consiste en u n gazoui l lement assez ag réab le , 
se t e rminan t p a r que lques sons t r a înan t s , qu 'on 
peu t r end re par dididlidc.idanan. 

« E n s o m m e , le t a r in a beaucoup des m œ u r s 
des sizerins. 11 est insouc ian t , confiant, sociable, 
craintif, pacifique, et é tourd i j u s q u ' à u n cer ta in 
poin t ; du inoins , a u c u n oiseau n 'oubl ie plus ra
p idemen t sa l iber té . 

Le tar in m a n g e des gra ines de diverses 
p lan tes , sur tout des graines d ' a rb res , des b o u r 
geons , d é j e u n e s feuilles, et des insectes , p r inc i 
pa l emen t à l ' époque des a m o u r s . Il nou r r i t ses 
j eunes exclus ivement de ces d e r n i e r s , par t icu l iè 
r e m e n t de chenil les , de p u c e r o n s , etc . Aussi , 
vo i t -on les pa ren t s , a ccompagnés des peti ts qu i 
v iennen t à pe ine de p r e n d r e leur essor, ar iver 
dans les j a rd ins et dans les vergers , où les in
sectes sont p lus abondan t s que dans la forêt. 

Mon p è r e , le p r e m i e r , a fait conna î t r e 
avec détai l tout ce qui se r appor t e à la r e p r o 
duc t ion de cet oiseau, et j e n e crois pouvoir 
m i e u x faire que de le ci ter . 

« Les tar ins s 'accouplent en avril . Le mâ le 
a une voix t rès- for te , qu ' i l fait en t endre en vo
le tant , c o m m e le bec-croisé . Il bat des ailes, 
il écar te la q u e u e , m o n t e assez hau t dans l 'a ir , 
en décr ivant des cercles . Souvent , il se c o m 
por te de la sorte loin du be rceau de ses a m o u r s ; 
e t ceux qu i ne sont pas accouplés , con t inuen t 
ce manège j u s q u ' a u mil ieu de l 'é té. La femelle 
reste t r a n q u i l l e ; elle ne s 'éloigne guè re du mâ le , 
le becque té et e r re avec lui aux environs . On 
t rouve d 'o rd ina i re p lus ieurs couples r é u n i s , vi
vant en parfai te h a r m o n i e et c h e r c h a n t en c o m 
m u n leur n o u r r i t u r e . 

i: P e u de t emps après l ' accouplement , c o m 
m e n c e la cons t ruc t ion du n id . La femelle che r 
che une place favorable , et l 'on ne peut assez 
a d m i r e r la p rudence avec laquelle elle la cho i 
sit. J e n 'ai j ama i s vu de nid de t a r in q u e sur les 
pins ou les sap ins ; tous , ils é ta ient près de l ' ex
t r émi t é des b ranches , et si b ien cachés que l 'on 
c o m p r e n d la croyance popula i re qu i les a taxés 
d ' invisibles. L ' u n est établi sur une b r a n c h e de 
pin couverte de l i c h e n s , et ce n 'es t que d 'en 
b a u t que l 'on peu t r econna î t r e le n id à sa ca
vité, et souvent, encore , u n e pet i te b r a n c h e vient-

elle en m a s q u e r la vue : d 'en bas , de côté , le 
I nid se confond e n t i è r e m e n t avec les l i c h e n s . 

D 'au t res sont cons t ru i t s à la c ime des b ranches , 
et dans un tel en t r e l acemen t de r a m e a u x , q u ' u n 
j o u r , m o n d é n i c h e u r , a u q u e l j ' ava is b ien ind i 
qué la b r a n c h e , n ' a p e r ç u t le n id qu ' à la dis
tance de deux pieds , et ne le découvr i t qu ' après 
q u e , su r mon consei l , il eut écar té les r a m e a u x . 
Il peu t donc très-bien se faire qu 'une personne 
qu i voit des t a r ins cons t ru i re leur n i d , m o n t e 
su r l 'arbre qui le r e c è l e , et ne le t rouve pas . 
C'est ce qui a d o n n é naissance à cet te fable : que 
ces n ids r e n f e r m e n t de peti tes p ier res qui les 
r e n d e n t invisibles. De plus, ils sont établis à 
dix ou vingt brasses du sol, très-loin du t ronc de 
l 'arbre , ce qui les r en d encore plus difficiles à 
apercevoir et à a t t e ind re . A u s s i , sont-i ls invi 
sibles j u s q u ' à un cer ta in po in t , et si l 'on ne, 
voit pas les o iseaux les cons t ru i r e , ou y nour r i r 
leurs pe t i t s , on ne p e u t les découvr i r . L 'on a dit 
que les tar ins n icha ient su r les au lnes ; cela me 
para i t une e r r e u r qui ne peu t ê t r e sou tenue que 
par ceux qu i n 'on t j a m a i s eu sous les yeux 
le nid de ces oiseaux , et b ien des natural is tes 
sont dans ce cas . 

«Le nid est très-vile achevé . Dans les deux cou
ples q u e j ' a i observés , le mâle p rena i t sa pa r t de 
la besogne ; les deux é p o u x ar r iva ient ensemble , 
l 'un a t t endan t l ' aut re , p o u r s 'envoler de nouveau 
de c o m p a g n i e . Ils cassa ient de peti tes b r a n c h e s 
sèches p o u r faire la cha rpen te du n i d , e t a r r a 
cha ien t la m o u s s e des t roncs d ' a rb res . A c h a q u e 
fois, ils revena ien t le bec r empl i de ma té r i aux . 
Il étai t t r è s - cu r i eux de les voir a r r a n g e r de la 
laine : ils la ma in tena ien t avec u n e pa t te , et la 
t i r a ien t avec le bec , j u s q u ' à ce qu 'e l le fût tout 
effilée. J e les ai vus très-affairés à cette cons
t ruct ion le m a t i n et l ' après-midi . 

« Dans d 'au t res cas, ce n 'a été que la femelle 
qui é tai t ouvr ière ; ma i s le mâle volait toujours 
à côté d 'el le . P le ins de confiance, ils n 'on t aucune 
c ra in te si on les observe de t r è s - p r è s ; mais sou
vent , ils a b a n d o n n e n t u n nid c o m m e n c é , pour en 
faire un a u t r e . L ' année de rn iè re , j e surpr is une 
paire de tar ins qui faisait son nid sur un sap in ; 
j e revins deux jou r s après sur les l ieux, et j e vis, 
non sans é t o n n e m e n t , la femelle travailler à un 
second nid , sur le m ê m e a rb re . Cette pa r t i cu 
lari té , qu i est c o m m u n e au ta r in et à la fauvette 
griselte, r end encore plus difficile la r e c h e r c h e 
du nid. En 1819, je t rouvai trois nids de t a r i n s , 
tous trois a b a n d o n n é s ; mon dén icheur , de sou 
côté, en découvr i t u n qu i était pa re i l l emen t dé 
laissé. Le tar in a ime beaucoup l 'eau; on peut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S C H A R D O N N E R E T S . 121 

le conc lure du lieu qu' i l choisi t pour n iche r . Des 
trois nids que je vis en 1819, deux é ta ient prés 
d 'une g rande mare , le t ro is ième, près d 'un é tang ; 
j ' e n t rouvai un a u t r e , non loin d 'un ru isseau . 

« L ' époque de la r e p r o d u c t i o n var ie . J ' aper 
çus u n e fois des j e u n e s , déjà pou rvus de tou tes 
leurs p lumes , au c o m m e n c e m e n t de m a i ; ce 
pendant , l ' époque où on en r e n c o n t r e le plus 
est le c o m m e n c e m e n t de ju i l le t . La pon te doit 
donc avoir lieu dans les p r e m i e r s jours de j u i n . » 

La forme d u nid est assez var iab le . Gé
né ra l emen t , l ' in tér ieur est formé de rami l les 
s è c h e s , de mousse , de l i chens , de la ine , rel iés 
ensemble au moyen de fds de c o c o n ; l ' in té r ieur 
est tapissé de pet i tes rac ines , du duve t de ce r 
taines p lan tes , de l ichens , de mousses , de feuil
les et de p l u m e s . Les paro is sont épaisses, la ca
vité assez profonde . 

Les œufs ressemblen t à ceux de la l inot te et 
du c h a r d o n n e r e t . Us var ien t de fo rme , d e vo
lume , de c o u l e u r ; ils sont o r d i n a i r e m e n t d ' un 
blanc b leuâ t re ou d 'un ver t b leu t rès-clair , avec 
des po in t s , des taches , des l ignes plus ou mo ins 
accen tués . 

La femelle couve seu le , et c o m m e n c e à res te r 
au n id dès qu 'e l le a pondu son p r e m i e r œuf. 

c o a s s e . — On chasse et l 'on p rend le tar in 
de la m ê m e façon que les s izer ins . Son i n s o u 
c i ance , son a t t a c h e m e n t p o u r ses semblab les 
causen t souvent sa pe r t e . 

C a p t i v i t é . — Le t a r in c o m m u n est un excel
lent oiseau d ' a p p a r t e m e n t . Il a p p r e n d vite et fa
c i lement mil le tours d ' ad resse , m a n g e t r è s -peu , 
vit en parfai te h a r m o n i e avec les au t re s o iseaux. 
On peu t le dresser à sort i r de sa cage , à accou 
rir à l 'appel de son m a î t r e . 

« J 'avais p lus ieurs ta r ins dans une g rande vo
lière, au mil ieu do m o n j a r d i n , r a c o n t e Hoff
mann ; l 'un d ' eux étai t t e l l ement appr ivoisé que 
je pouvais le laisser sort i r l i b remen t . Il m e suf
fisait de nie m e t t r e près de la volière et de lui 
tendre que lques gra ins de chènevis , p o u r qu ' i l 
accourût et volât su r m a ma in ; il y mangea i t 
t ranqui l lement et se laissait r e m e t t r e d a n s sa 
demeure . 

« Un j o u r , p e n d a n t que j e le tenais ainsi sur 
ma main passa u n e bande de t a r ins sauvages , 
poussant leur cri d 'appel . A peine les eut- i l e n 
tendus, qu ' i l l eu r r épond i t . La b a n d e vint s'a-
liattre sur u n a r b r e voisin, m o n ta r in alla les 
rejoindre. 11 y fut reçu à c œ u r ouve r t , tous b a t 
taient des ailes et sa lua ien t le nouve l a r r ivan t . 
Je le c rus pe rdu pour tou jours , j e l 'appelai 
néanmoins c o m m e pour lui d o n n e r à m a n g e r . 

\ m a g rande joie et à ma g rande surpr i se , il a c 
c o u r u t aussi tôt se p lace r sur m a m a i n ; j e n 'osai 
pas r i squer u n e seconde expér ience , j e le pris et 
le r emis dans la vo l iè re . Lorsqu ' i l qu i t ta l ' a rb re , 
quelques-uns de ses semblables sauvages le su i 
virent j u s q u ' à que lques pieds de m o i . » 

On voit, pa r cet e x e m p l e , combien le t a r in 
peu t s 'apprivoiser et combien il est sociable . 
Tou t a m a t e u r qui a eu de ces oiseaux a p u 
faire les m ô m e s observa t ions . Le captif appel le 
ses semblables qui passent , j u s q u ' à ce q u e ceux-
ci s ' approchent et d e m e u r e n t que lque t e m p s 
p rès de lu i ; tous alors d o n n e n t de g rands signes 
de jo ie . 

En c a p t i v i t é , on nour r i t les tar ins avec des 
graines de p in , de pavot , de colza et que lques 
feuilles ver les . 

On est quelquefois pa rvenu à ob ten i r des pon
tes de ta r ins captifs. « Après b ien des p e i n e s , dit 
le comte de R o e d e r n , je suis enfin arr ivé à faire 
se r e p r o d u i r e des t a r ins en vol iè re . L 'an de rn ie r , 
j ' a c h e t a i , après la p remiè re couvée , u n j e u n e mâle 
et j e le mis avec deux femelles , u n e j e u n e et u n e 
viei l le; celle-ci m o u r u t au mi l i eu d 'avr i l ; je mi s 
les deux res tan t s dans u n e g rande volière garn ie 
rie b r a n c h e s de sap in , et l eur donnai un nid de 
p inson , placé dans u n e pet i te corbei l le . Malgré 
tous mes so ins , ils ne vou lu ren t pas n i c h e r . J e 
lâchai la femelle et en acheta i une a u t r e vieille, 
qu i venait d 'ê t re p r i s e : c 'é tai t le 11 m a i . Elle é tai t 
à p e i n e d e p u i s que lques j o u r s dans la cage qu 'e l le 
s 'accoupla avec le m â l e , garn i t so igneusement le 
n id de la ine, de duvet , de cr in , et pondi t c inq 
œufs . J e les enlevai , et dix j o u r s ap rès , elle en 
pond i t q u a t r e au t r e s , tous différents de forme, 
de g r a n d e u r et de dessin. Le mâle poursuiva i t la 
femelle, les p lumes de la tê te h é r i s s é e s ; c h a q u e 
fois, après l ' a ccoup lemen t , il faisait en t endre u n 
c h a n t de t r i o m p h e . La femelle couva avec a r 
deur . De tou t le j o u r elle n ' a b a n d o n n a i t son nid 
q u ' u n ins tan t , p o u r al ler b o i r e ; le mâle la nou r 
r issai t . » 

L E S C H A R D O N N E R E T S — CARDUEL1S 

Die Disteheisige, The Goldfinchs. 

C a r a c t è r e s . — Le genre c h a r d o n n e r e t est ca
ractér isé pa r un bec r e l a t i vemen t t rès - long , c o 
n ique , l é g è r e m e n t c o m p r i m é , un p e u r e c o u r b é 
à la p o i n t e ; des pa t tes cour tes et fortes ; des ailes 
a l longées ; une q u e u e de l ongueu r m o y e n n e ; u n 
p lumage ident ique dans les deux sexes, mais en
t i è r emen t différent chez l ' adul te et le j e u n e o i 
seau . 
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Ce gen re , dont on a écarté sous le n o m d'astra-
galines ou chardonnerets dorés p lus ieurs espèces 
amér i ca ines que l'on y rappor ta i t autrefois , ne 
renfe rme que deux espèces , l ' une d 'Europe , l 'au
t re de l ' Inde. 

LE CHARDONNERET ELEGANT — CARDUELIS 

ELEGAPIS. 

Der Sticglitz, der Distctftnk, The Goldfînch. 

C a r a c t è r e s . — Le cha rdonnere t é légant mâle 
(Pl . IV) a 14 cent , et plus de long, et 23 à 24 cent , 
d ' enve rgu re ; la q u e u e mesu re S cent , et l 'aile 
pliée 17. La femelle est u n peu plus pet i te . 

Le p l u m a g e de cet oiseau est supe rbe . Le bec , 
cou l eu r de chair à la base , b l euâ t re à la pointe , 
est en tou ré d ' un cercle noi r , puis celui-ci d 'un 
second cercle plus large , d 'un rouge c a r m i n . La 
par t ie pos tér ieure de la tê te est no i re ; les joues 
sont en par t ie noi res , en par t ie b l anches ; le dos 
est b r u n ; la face infér ieure du corps est b lanche ; 
les côtés de la poi t r ine sont d 'un b r u n c la i r ; les 
ailes et la q u e u e , noires avec des par t ies b lan
ches ; la moi t ié radicale des rémiges est j a u n e 
d 'or . Les deux sexes se ressemblen t b e a u c o u p , 
et il faut un œil exercé p o u r pouvoir r econ 
na î t re le mâ le , à sa taille un peu plus forte, au 
cercle rouge de la face u n peu plus é t endu , au 
noi r plus foncé et au b lanc p lus éc la tan t de sa 
t ê t e . 

Les j eunes n ' o n t ni r o u g e , n i noir à la tête ; 
ils on t la face supér ieure du corps b r u n â t r e , 
avec des taches foncées ; la face infér ieure b l a n 
che , avec des taches no i res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L aire de dis

pers ion du cha rdonne re t est plus é t endue que 
cel le des au t res passereaux . Sa l imite s ep ten 
t r ionale es t le mil ieu de la S u è d e ; de là, on le 
t r o u v e dans toute l 'Europe , à Madère , aux 
Canar ies , dans le no rd -oues t de l 'Afrique, dans 
u n e g r a n d e par t ie de l'Asie, depuis la Syrie j u s 
qu ' en S ibér ie . Il est r edevenu sauvage à Cuba . 
Il y a plusieurs armées, Gundlach y vit u n e bande 
de c h a r d o n n e r e t s ayant les m ê m e s hab i tudes 
que dans nos con t rées . 

Le c h a r d o n n e r e t pa ra î t ne m a n q u e r dans a u 
c u n e par t ie de cet i m m e n s e cercle de dispers ion, 
mais il n 'est pas pa r tou t éga lemen t abondan t ; 
ici, il est r a r e ; là, il se m o n t r e en grand n o m b r e . 
Bolle le vit t r è s - c o m m u n aux Canaries . J ' en r e n 
cont ra i des bandes t r è s -nombreuses en Anda
lousie et en Castille ; d 'au t res observateurs en 
s igna len t de pareil les en Grèce. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Par tou t les 

c h a r d o n n e r e t s se réun i s sen t en a u t o m n e par 
cen ta ines , et p a r c o u r e n t le pays . En hiver , ces 
t roupes se divisent en pet i tes bandes . 

Les cha rdonne re t s se pla isent s u r t o u t dans les 
endro i t s boisés. Ce ne sont cependan t pas des 
oiseaux sylvicoles dans tou te l ' accept ion du mot , 
car ils h a b i t e n t les j a rd ins , les pa rcs , le bord des 
rou t e s , le voisinage des c h a m p s et des prair ies 
p lu tô t q u e les g r a n d s bois ; les condi t ions au 
mi l ieu desquelles ils vivent sont aussi celles qu ' i ls 
chois issent p o u r se r ep rodu i r e . 

Le c h a r d o n n e r e t é légant est un c h a r m a n t oi
seau, pa r la beau té de son p l u m a g e , c o m m e par 
ses m œ u r s . II est con t inue l l emen t en m o u v e 
m e n t ; il est vif, agile, p r u d e n t , r u s é , et il est 
bon c h a n t e u r . Il descend r a r e m e n t s u r le 
sol où il se t rouve m a l à l 'aise ; par con t r e , il 
g r i m p e à la façon des mésanges . C o m m e le t a 
r in , il se suspend, la tê te en b a s , aux b ranches 
les plus faibles. Son vol est léger , rap ide , o n 
dulé c o m m e celui de la p l u p a r t des fr ingil l idés, 
vaci l lant s eu lemen t q u a n d l 'oiseau va se poser . 
Lorsqu ' i l est pe rché , le cha rdonne re t paraî t très-
é l ancé , car il raba t toutes ses p l u m e s . Il r e c h e r 
c h e de préférence la c ime des arbres ou des 
buissons , mais j amais il ne res te l ong t emps en 
place ; il semble qu' i l ait besoin de m o u v e m e n t . 
A l 'égard de l ' h o m m e , il se t ient toujours sur ses 
gardes ; c e p e n d a n t il n 'es t r ée l l emen t craintif 
q u e lorsqu ' i l a é té chassé . 11 vit en b o n n e in te l 
l igence avec les au t re s oiseaux, tou t en conser 
vant n é a n m o i n s u n e cer ta ine i ndépendance . On 
le r encon t r e sur tou t avec les mésanges . 

Son cr i d 'appel lui a valu son n o m a l l emand 
de stieglitz ; celui-c i n 'es t , à m o n avis du moin ' ' , 
q u ' u n e o n o m a t o p é e des syllabes stiglit, pickelnit, 
pkkelnick, ki ktéia, qu ' i l fait en t end re en volant 
c o m m e au repos . Mai, est son signal d 'avert is
s e m e n t ; raeraeraerae, i nd ique de la mauvaise 
h u m e u r . Les j eu n es cr ient : tzif litzitzi. Le chan t 
d u m â l e est c l a i r e t agréable , b ien que les no tes 
en soient mo ins p le ines e t moins br i l lan tes q u e 
celles de la l inot te c o m m u n e . Mais ce chan t est 
si var ié , exécu té avec t an t de feu, que l ' a m a t e u r 
t i en t le c h a r d o n n e r e t en g r a n d e es l ime. En cap
tivité, il chan te p r e s q u e t o u t e l 'année ; en li
b e r t é , il ne se tai t qu ' à l 'époque de la m u e , et 
par le mauva i s t emps . 

Le c h a r d o n n e r e t se n o u r r i t de graines de toute 
espèce , mais su r tou t de graines de c h a r d o n , ce 
qui lu i a valu son n o m . « Rien n 'est p lus b e a u , 
dit Bolle, qu ' une t roupe de ces oiseaux se balan
çan t sur les t iges ' ép ineuses des cha rdons , p lon 
gean t leurs têLes au mil ieu des b lanches aigret tes 
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de ces p l an te s . On dira i t que celles-ci ont fleuri 
de nouveau , et ont d o n n é de bien plus bel les 
fleurs que la p r e m i è r e fois. P e r c h é sur u n e t ige 
de c h a r d o n , le c h a r d o n n e r e t , de son bec long et 
poin tu , t ravai l le ac t ivemen t à s ' empare r des 
graines . Les p lumes d u r e s et fermes qu i garnis
sent sa tète lui sont t rès-ut i les , c o m m e l'a fait 
r e m a r q u e r Gloger ; elles résis tent , en eflet, à 
l 'usure qu i se p rodu i r a i t sans ce la . E n é t é , le 
c h a r d o n n e r e t mangera i t , d i t - o n , des insectes 
et en nour r i r a i t ses pet i ts ; mais le fait est loin 
d 'être d é m o n t r é . Quoi qu ' i l en soi t , l 'oiseau est 
d 'une cer ta ine ut i l i té p o u r l ' ag r i cu l tu re , pu i s 
qu'i l con t r ibue à dé t ru i r e les mauvaises h e r b e s . 

Dans nos con t rées , le c h a r d o n n e r e t n i c h e 
dans les bois peu touffus, dans les vergers , sou
vent dans les j a r d i n s et j u s q u e près des maisons . 
Son nid est d 'o rd ina i re à 6 ou 8 mè t r e s du sol. 
Il le place g é n é r a l e m e n t dans u n e des bifurca
tions de la c ime d ' u n a rb r e , et le cache si b ien 
qu 'on ne l ' aperçoi t guè re q u ' a p r è s la c h u t e des 
feuilles. Moins beau q u e celui du p inson com
m u n , ce nid n ' e n est pas m o i n s cons t ru i t avec 
beaucoup d 'ar t . L ' ex t é r i eu r est formé de l i chens 
verts , de mousse s , de pet i tes r ac ines , de c h a u 
mes desséchés, de br ins d ' he rbe , de p l u m e s , re 
liés les uns a u x aut res par des fils de cocon ; il 
est revôLu à l ' in té r ieur d ' une c o u c h e de duvet , 
d 'a igret tes de cha rdon , à laquel le sont mêlés des 
crins et des soies de p o r c . La femelle est seule à 
cons t ru i re ce nid ; le mâ le la dis t rai t par ses 
chansons , mais ne pa r t age q u e r a r e m e n t son 
travail. 

Chaque couvée est de qua t r e à c i n q œ u f s , à 
coquil le m i n c e , blancs ou d ' u n b leu ve rdà t r e , et 
couverts de poin ts gris violet, disposés en cou
ronne vers le gros bou t . R a r e m e n t , on t rouve 
des œufs avant le mois de mai , et p r o b a b l e m e n t 
il n'y a q u ' u n e ponte par an , ou deux au p lus . La 
femelle couve seule p e n d a n t t re ize ou qua to rze 
; o u r s . Elle ne qui t te j ama i s le nid q u e pour peu 
d ' ins tants ; car le m â l e se cha rge de la nou r r i r . 
Les parents d o n n e n t à leurs pet i ts des larves, p lus 
tard des insectes et des gra ines ; ils c o n t i n u e n t 
à fournir à l e u r a l imen ta t ion l o n g t e m p s après 
qu'ils ont pr is leur essor . C o m m e la l inot te , 
le cha rdonne re t é légan t n ' a b a n d o n n e pas ses 
pet i ts , quand on les a enlevés du nid et mis dans 
une cage . 

C h a s s e . — Il n ' e s t pas difficile de cap tu re r 
des c h a r d o n n e r e t s , p o u r qui connaîL les m œ u r s 
de ces o iseaux. E n hiver , su r tou t , q u a n d les 
champs de c h a r d o n s sont à peu près le seul e n 
droit où ils t rouven t à se n o u r r i r , on les p rend 

! t r è s - a i s é m e n t au moyen de g luaux e t d ' au t res 

! p i èges . 

C a p t i v i t é . — Le c h a r d o n n e r e t est un oiseau 

si c o n n u des a m a t e u r s que nous c royons inut i le 

de nous é t e n d r e l o n g u e m e n t sur sa vie cap-

| t ive. T o u t le m o n d e sait q u e , d ' abord t rès -c ra in-

! lif, cet oiseau ne t a r d e pas à s 'apprivoiser , et 

i q u e si l 'on s 'occupe dé lui , on peu t , en un moi s , 

lui a p p r e n d r e divers t o u r s d ' adresse , l ' hab i tue r 

à sor t i r de sa cage et à y r e n t r e r . 

Le c h a r d o n n e r e t se plaî t dans de g randes v o 

lières ; il y vit en b o n n e h a r m o n i e avec les a u 

tres oiseaux, et, par sa vivacité, a n i m e t o u t 

dans sa p r i son . 

Il s ' accouple souvent avec les ser ins des Cana

r ies , et d e leur union r é su l t en t des h y b r i d e s qu i 

on t le p l u m a g e de l eu r s deux paren t s mé langé 

d 'une façon s ingu l i è re . 

Les cha rdonne re t s captifs doivent ê t re nour r i s 

a l t e rna t ivemen t avec des graines de p a v o t , 

des graines de c h a r d o n et de b a r d a n e , du 

chènevis brisé et des feuilles ver tes . On nour r i t 

les j e u n e s , d ' a b o r d avec du pa in t r e m p é dans du 

lait , plus t a r d avec des gra ines de pavot r a m o l 

lies dans l 'eau, j u s q u ' à ce qu ' i ls soient en é ta t 

de b royer les graines sèches . 

L E S A S T R A G A L I N E S — A STRAGA LIN US 

Die Golddistelfinke. 

C a r a c t è r e s . — Ce pet i t g r o u p e a les carac tè res 

phys iques des deux genres qui p r é c è d e n t ; aussi 

la p lupar t des natura l i s tes ont-ils vu dans les 

as t ragal ines soit des tar ins , soit des c h a r d o n n e 

re ts . Par le fait, ils ne diffèrent des uns et des 

! au t res que par le sys tème de colora t ion. Ils on t 

| le p l u mag e géné ra l emen t j a u n e , varié de no i r 

disposé pa r g randes masses . 

Des trois ou qua t re espèces dont on fait des 

; as t ragal ines , nous décr i rons la suivante . 

L'ASTR AGALINE TRISTE — ASTRAGALINUS TRISTIS. 

Der Golddistelfink. 

C a r a c t è r e s . — Wilson et A u d u b o n nous on t 
fait conna î t r e cet te espèce , q u e l 'on a r a n g é e 
l o n g t e m p s p a r m i les cha rdonne re t s , t an tô t sous 
le n o m de chardonneret doré, t an tô t sous celui de 
chardonneret triste. C'est un c h a r m a n t pet i t o i 
seau, de 1 2 cent , de long et de 2 2 cent , d 'enver
gu re . Il a le por t du c h a r d o n n e r e t é légant , mais 
son p l u m a g e est j a u n e doré ; il a le front n o i r ; 

1 les p e n n e s des ailes et de la q u e u e noires, bor-
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dées de b l a n c ; les pâl ies el le bec sont d 'un b r u n 
j a u n e ; l'iris est b r u n foncé. La femelle est d 'un 
j a u n e moins vif, et n ' a pas le .front no i r . 

M u M i r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Quoi qu' i l 

diffère par son p lumage du c h a r d o n n e r e t é l é 
gant , il a tout à fait les m œ u r s et les hab i tudes 
de cet oiseau. Ce que nous en disent les n a t u r a 
listes amér ica ins , se r appor t e é g a l e m e n t au char
donne re t d 'Eu rope , de telle sorte qu 'on pour ra i t 

les r ega rde r c o m m e les deux formes amér ica ine 
et eu ropéenne d 'un m ê m e oiseau. A u d u b o n af
firme que , p e n d a n t son séjour en E u r o p e , il 
croyait e n t e n d r e des as t ragal ines tristes lorsque 
le chan t de no t re o iseau venait le f rapper , et 
que , après son r e t o u r en A m é r i q u e , r i en ne lui 
rappela i t m i e u x l 'ancien m o n d e que la voix de 
l 'as t ragal ine t r is te , cet te voix révei l lant chez lui 
le souvenir de l 'oiseau eu ropéen . 

L E S P A S S E R I D E S — PASSERES. 

Die Sperlinge, Ttie Sparrows. 

C o m m e les p e r r o q u e t s , les passe reaux sont 
difficiles à séparer en familles : les a t t r ibu t s 
phys iques sont ici insuffisants, et il faut avoir 
égard aux m œ u r s , aux hab i tudes , qui seuls peu 
vent p e r m e t t r e de bien définir les g roupes . Dans 
l^s passereaux su r tou t , les espèces passent d ' u n e 
m a n i è r e si insensible Tune dans l ' au t re , qu 'on 
est souvent embar rassé p o u r les r a p p o r t e r à 
telle famille p lu lô l qu ' à telle au t r e , et que l'on 
est ten té de regarder tou t l ' o rdre c o m m e ne 
formant q u ' u n e seule g rande famille. Mais, d 'un 
a u t r e cô té , on ne peut n ier qu' i ls ne se subdivisent 
en g roupes secondai res , ayant c h a c u n une cer-
(aine i n d é p e n d a n c e , et s ' imposant au na tu ra 
liste c o m m e a u t a n t d 'un i tés , c ' es t -à -d i re c o m m e 
au tan t de familles. 

Tels sont les passéridés ou moineaux, oiseaux 
bien connus , qu i vivent p a r t o u t dans la société de 
l ' h o m m e , pa r t agen t sa d e m e u r e , et vont m ô m e jus 
q u ' à l ' impor tuner . Celle al l iance, qu ' i l s ont ainsi 
conc lue avec le d o m i n a t e u r de la t e r r e , existe 
dans plus de la moi t ié du globe. Les passéridés 
se r encon t r en t a u t o u r de la h u t t e de l 'Africain 
c o m m e dans . l e s palais de nos villes. L ' h o m m e 
avait voué à ces fidèles compagnons une ha ine 
ins t inct ive , mais ses sen t imen t s on t c h a n g é ; il 
les a in t rodu i t s là où ils n 'ex is ta ien t pas , et 
a u j o u r d ' h u i les m o i n e a u x se sont acc l imatés en 
A m é r i q u e et en Austra l ie . A Cuba, ils sont r e 
devenus sauvages, et s'y r e n c o n t r e n t en bandes 
assez n o m b r e u s e s . 11 est probable que , c o m m e 
les a n i m a u x d o m e s t i q u e s , ils su ivront l ' h o m m e 
su r tous les points de la surface de la te r re où 
il s 'établira. 

C a r a c t è r e s . — Les passéridés sont ca rac té 
risés par leur hec fort, épais, à mand ibu le s lé 
gèrement b o m b é e s ; par leurs pal tes cou r t e s , 
massives , leurs doigts de l o n g u e u r m o y e n n e , 
leurs ongles cour ts et recourbés , leurs ailes mé

diocres , leur q u e u e ent iè re ou l é g è r e m e n t cchan-
crée à son ex t rémi té . L e u r s formes sont généra
l emen t l o u r d e s ; sauf que lques excep t ions , leur 
p lumage est p e u varié et si un i fo rme dans les 
diverses espèces , qu ' i l en est q u e l 'on peu t r e 
garder c o m m e de s imples var ié tés locales d 'un 
type p r imord ia l . Chez le m â l e , le rouge châ ta in , 
le b run , le gris, sont les couleurs p r inc ipa les ; 
chez u n e espèce c e p e n d a n t , la p lus belle de la 
famil le , c'est le b r u n , le gris et le j a u n e d 'o r qui 
dominen t . Le p lumage de la femelle est gris , p lus 
ou moins rayé de b r u n . Les j e u n e s , avant la 
p r e m i è r e m u e , r e s semblen t o rd ina i r emen t à leur 
m è r e . 

On ne sait pas au jus te combien d 'espèces 
ac tue l lement connues appa r t i ennen t à cet te fa
mil le : le n o m b r e , c ependan t , n 'en doit pas ê t re 
b ien élevé. 

M i P D r » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tous les 
passér idés on t à peu près les mômes m œ u r s et 
les m ê m e s h a b i t u d e s . Us préfèrent les pays où 
l'on cultive les céréales , el f réquentent les 
l ieux habi tés par l ' h o m m e , les parois de r o 
chers , les j a r d i n s , la. lisière des bois. L 'on 
ne peu t pas di re qu' i ls soient voyageurs , car 
c'est a u p lus , si, à cer ta ines époques , ils en t re 
p r e n n e n t de pet i tes excurs ions dans les environs 
de la cont rée où ils se sont é tabl is . Bien plus 
que les au t res passe reaux , ils se t i ennen t à t e r re , 
p o u r y c h e r c h e r leur n o u r r i t u r e , et r e s semblen t 
en cela aux embér i z idés . Ils évi tent les endroi ts 
complè t emen t d é c o u v e r t s , aussi b ien que les 
grandes forê ts ; j ama i s on n e les voit dans cel les-
ci ; et, dans les p r e m i e r s , ils r e c h e r c h e n t les 
locali tés où se t rouven t au moins des haies ou 
de peti ts bu i s sons , qu i puissent leur offrir un 
asile sûr en cas de dange r . Que lques -uns se r é 
fugient dans les crevasses des roche r s . 

Us sont lourds dans leurs m o u v e m e n t s ; m ê m e 
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a tci're, ils ne saut i l l en t qu 'avec u n e cer ta ine 
maladresse . Ils ne volent qu ' avec effort , et se 
fatiguent r a p i d e m e n t . Leur voix n'a r i en de r e 
marquab le . A u c u n ne peut ê t re regardé c o m m e 
un oiseau c h a n t e u r ; l eur cri d 'appel , à t ous , est 
monosyl labique et désagréab le . 

Pa r con t re , ils sont t rès-bien doués sous le 
rappor t de l ' in te l l igence. M a l h e u r e u s e m e n t les 
bonnes qual i tés sont r a res chez eux . Ils vivent 
toujours en sociétés . A la fin de l ' a u t o m n e , ils 
se réunissent en g randes bandes , et se m ê l e n t 
m ê m e aux au t res o iseaux. Malgré leur insLinct 
de sociabili té, ils sont t rès - i r r i t ab les , t r è s - q u e 
rel leurs , s u r t o u t quand l ' amour et la ja lous ie 
sont e n j e u . Ce ne sont alors que lut tes et c o m 
bats ; les adversaires se p réc ip i t en t en fureur 
l 'un sur l ' au t re , se d o n n e n t des coups de bec , 
se poursu iven t avec a c h a r n e m e n t . La paix est 
bien vite ré tabl ie , mais elle est tout auss i vite 
t roublée . On dira i t q u e ces oiseaux se d i spu ten t 
plutôt pa r m a n i è r e de passe- temps q u e pour des 
causes sér ieuses . 

Nous ne devons pas passer sous s i lence la 
grande p ropre té des m o i n e a u x . Tous a i m e n t à 
se ba igne r souvent , à faire leur to i le t te . Ils se 
p longent dans l ' eau de façon à moui l l e r c o m 
p lè t emen t leur p l u m a g e ; ils se rou len t dans 
le sable, ou dans la neige en hiver , et e n t r e 
t iennent ainsi l eur robe en parfait é ta t de p r o 
pre té . 

Les passér idés sont granivores et insect ivores . 
Ils a i m e n t s u r t o u t les céréales , et ce paraî t ê t r e 
la la cause de l eu r a t t a c h e m e n t à l ' h o m m e . E n 
été, ils chassen t ac t ivement les insec tes , et c'est 
la seule n o u r r i t u r e qu ' i l s d o n n e n t à leurs pet i ts . 
Ils sont g o u r m a n d s , et a i m e n t à var ier l eur 
r ég ime ; aussi, envahissent-i ls en masse les ver
gers et y causent- i l s souvent de g rands dégâ t s . 

Les passéridés n i chen t plusieurs fois pa r an . 
Us établ issent leurs nids dans des cavités, sou
vent au milieu des b r a n c h e s touffues d 'un ar 
bre . Les nids ne sont d 'ordinai re que des amas 
informes de divers ma t é r i aux , choisis au hasa rd 
et réunis sans o rd re . L e u r forme varie suivant 
la localité, mais rappelle tou jours celle d 'un tas 
de foin; la seule disposit ion cons tan te est q u e 
les corps durs sont à l 'extér ieur , les corps mous 
à l ' intér ieur . Les œufs sont gris , avec des po in t s , 
des taches ou des raies foncés. 

C u p t i ï H é . — Les passér idés ne sont pas des 
oiseaux de volière : s'ils sont intéressants à voir 
en l iberté , ils dev iennen t ennuyeux dès qu ' i ls 
sont en cage , et ne manifes tent alors q u e leurs 
défauts 

L E S MOLNEAUX — PASSER. 

Die Spatze, die Sperlimje, The Spmrows. 

Les ca rac tè res du g e n r e é t an t les m ê m e s que 
ceux q u e nous venons de r e c o n n a î t r e à la fa-

j mi l le , n o u s croyons inut i le de les r e p r o d u i r e 
pour passer i m m é d i a t e m e n t à l 'histoire des 
espèces . 

LE MOINEAU DOMESTIQUE — PASSER LOMESTICUS. 

Der Uaussperlùig, der Spati, The Sparrow. 

C a r a c t è r e s . — Nous devons nécessa i r emen t 
: donne r la p r e m i è r e p lace à l 'espèce la plus r é 

p a n d u e , la p lus i m p o r t a n t e , au m o i n e a u domes
t ique (fig. 43). 11 est si bien c o n n u de tous , 
qu ' i l peu t pa ra î t r e superflu d 'en donne r la des 
c r ip t ion , ou tou t au moins de décr i re son p l u 
m a g e . Mais il est des espèces voisines, qu 'on ne 
peu t d i s t inguer q u ' e n les c o m p a r a n t à. no t re 
espèce type ; aussi je crois nécessaire de con
sacrer que lques lignes à l 'exposé de ses carac tè res . 

Les vieux mâles on t la tê te g r i s -b leu au som
met , b r u n - c h â t a i n sur les côtés , le dos couleur 
roui l le , avec des raies no i res longi tud ina les ; 
deux bandes t ransversa les , l 'une large, b l anche , 
l ' au t re é t ro i te , d 'un j a u n e rouil le , o rnen t les ailes ; 
les j oues son t d 'un b lanc g r i s ; la gorge est 
no i re ; la face infér ieure du corps d 'un gris clair . 

La femelle a toutes les par t ies supé r i eu res d 'un 
b r u n c la i r , avec des taches longi tud ina les 
no i r e s ; la face infér ieure du corps d 'un gris 
b l anchâ t r e ; au-dessus des yeux est u n e b a n d e 
j a u n e clair . Les j e u n e s , avant l eu r p r e m i è r e 
m u e , ont le p l u m a g e de leur m è r e . 

Le bec , chez le mâ le adu l t e , est noi r en é té , 
cou leu r de corne en h ive r ; les pat tes sont grises, 
e t l ' iris est b r u n . 

Le mâle a de 16 à 17 cent , de long, e t de 23 
à 26 cent , d ' e n v e r g u r e ; la femelle est u n peu 
plus pe t i te . 

L 'espèce offre de n o m b r e u s e s variétés : on 
t rouve des mo ineaux b lancs , d ' u n blanc j a u 
nâ t r e , j a u n e s et noi râ t res : ces dern ie r s se ren
con t ren t su r tou t dans les villes et p rès de quel
ques us ines . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le moineau 

domes t ique est u n des passereaux les plus r é p a n 
dus . Il hab i t e tou te la par t ie s ep ten t r iona le d j 
l 'ancien cont inent . Ce n 'est que dans le cen t re de 
l 'Afrique et dans le sud de l 'Asie, qu ' i l est rem-

' placé par d ' au t res espèces très-voisines, mai-; 
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qui e n d i f f ô r e n t p a r d e s c o u l e u r s p l u s b e l l e s e t p l u s 

pu re s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Le mo ineau , 

p a r t o u t où il se t rouve , est en q u e l q u e sorte un 

oiseau domes t ique . On l'a i n t r o d u i t r é c e m m e n t 

en Austra l ie , dans l 'Amér ique cent ra le et 

dans l 'Amér ique du Nord, et là auss i , il vit ex

c lus ivement dans la société de l ' h o m m e . Le 

moineau domes t ique est un oiseau sédenta i re , 

dans tou te l 'acception du m o t : . r a r e m e n t il s'éloi

gne à plus d 'une lieue de l 'endroi t où il est n é . 

Parfois , cependan t , il e n t r e p r e n d des v'03'ages 

p o u r che rche r p r o b a b l e m e n t u n l ieu d 'habi ta t ion 

plus favorable. Ainsi , d 'après ce que m ' a r acon té ; 

le na tura l i s te suédois Nordvi , p r e s q u e tous les 

a n s des m o i n e a u x a r r iven t au Waranger f jo rd , 

dans la par t ie la p lus septent r ionale de la L a p o -

n i e ; ils p a r c o u r e n t tou t le pays, ma i s , n 'y t rou

vant pas d ' endro i t convenable , ils d ispara is 

sent b ien tô t . 

Le m o i n e a u est t r ès -a t t aché aux d e m e u r e s de 

l ' h o m m e . 11 n i che toujours dans leur voisinage 1 

le p lus imméd ia t , ou dans les maisons m ê m e s ; 

c'est au p lus s'il se p e r m e t u n e excurs ion dans 

la c a m p a g n e , c o m m e le font les oiseaux domes 

t i ques . Une nouvel le hab i ta t ion est-el le b â t i e , il 

y arr ive et s'y fixe. Il n 'y a q u e les villages, les 

h a m e a u x , établis au sein des forêts et que des 

champs n ' e n t o u r e n t pas, qui soient dépou rvus de 

moineaux . Il existe dans la forêt de T h u r i n g e p l u 

sieurs locali tés parei l les , où j a m a i s , de m é m o i r e 

d ' h o m m e , on n 'a vu d'oiseaux de cet te espèce, où 

tou tes les tenta t ives faites p o u r les y at t i rer ont 

échoué . Le moineau ne dépend donc de l ' h o m m e 

que j u squ ' à u n cer ta in p o i n t ; car il a mo ins be

soin de la société h u m a i n e q u e d 'un endro i t où 

il puisse se n o u r r i r fac i lement . 

Le m o i n e a u d o m e s t i q u e est t rès -soc iab le . Ce 

n 'es t q u e p e n d a n t la saison des a m o u r s que les 

b a n d e s se séparen t en couples , et encore ceux-

ci ne deviennent- i l s pas indifférents les u n s 

aux au t r e s . Souvent u n e pa i re n iche à côté 

d 'une a u t r e , et, q u e l q u e j a loux que soient les 

mâles , ils se r e c h e r c h e n t con t inue l l emen t p e n 

dan t q u e les femelles sont occupées à couver . A 

peine les j e u n e s ont-ils pr is leur essor, qu ' i l s se 

r é u n i s s e n t en g randes bandes . Dès que les p a - ; 

r en t s ont t e rminé l 'éducat ion de leurs pe t i t s , ils \ 

se jo ignent à ces bandes , et pa r t agen t leurs jo ies 

et leurs peines . Tant q u e les c h a m p s sont cou

ver ts de leurs moissons , tous les j o u r s on voit les 

m o i n e a u x qui t te r en masse le vil lage, s ' aba t t re 

dans la c a m p a g n e , p o u r r en t r e r plus t a rd à leurs 

d e m e u r e s . Us se r eposen t au mil ieu d u j o u r , sur 

dés a rb res touffus,' ou , de p ré fé rence , dans des 

ha ies . Le soir, ils s'y r a s semblen t avec grand 

b ru i t , et y passent la n u i t ou vont c h e r c h e r un 

refuge dans les g ranges , les h a n g a r s , et autres 

b â t i m e n t s . E n h i v e r , ils se cons t ru i sen t de. 

véri tables lits, consis tant en nids m o l l e m e n t et 

c h a u d e m e n t tapissés , dans lesquels ils se met

t e n t à l 'abri du froid» C'est dans le m ô m e but 

qu ' i ls vont se réfugier dans les c h e m i n é e s . 

T o u t , dans les m œ u r s du m o i n e a u , nous 

m o n t r e en lui un des oiseaux les plus p r u d e n t s . 

«Le m o i n e a u , dit N a u m a n n ( l ) , que l 'on traite de 

voleur , de pi l lard, que l 'on ha i t , que l 'on p o u r 

sui t de tou tes m a n i è r e s , offre à l 'observateur , 

d a n s tou t son ê t re , le plus g r a n d cont ras te entre 

ses qua l i tés phys iques et ses facultés intel lec

tuel les . Il est lourd et m a l a d r o i t ; mais sa p r u 

dence n e connaît, pas d ' é g a l e ; r ien de ce qui 

p e u t lui ê tre utile ou m e n a c e r sa sécur i té n ' é 

c h a p p e à son r e g a r d . Il voit b ien tô t si on est 

t o l é r an t p o u r lui dans la locali té où il s'est 

é t a b l i ; il s'y m o n t r e plus conf iant ; ma i s j ama i s , 

c e p e n d a n t , il n e s 'oublie assez p o u r avoir à s'en 

r epen t i r . Une fois qu ' i l a essuyé q u e l q u e p o u r 

sui te , il se t i en t tou jours sur ses ga rdes . On ouvre 

b r u s q u e m e n t u n e f e n ê t r e ; u n e p e r s o n n e , qui 

lui pa ra î t suspec te , le r e g a r d e fixement ; on le 

vise s i m p l e m e n t avec u n e canne , et cela suffit 

p o u r lui faire p r e n d r e la fuite. 

« Il r e c h e r c h e la société de l ' h o m m e , mais 

ce n 'es t pas aux dépens de sa l iber té . Il ne s'est 

pas apprivoisé peu à peu , c o m m e le p igeon ; bien 

au con t ra i r e , i l est devenu p lus rusé , p lus défiant. 

On peut ci ter mille exemples de sa finesse, et 

chacun peu t s'en convaincre fac i lement . Les 

vieux oiseaux su r tou t m o n t r e n t j u s q u ' o ù p e u 

vent a l ler l ' in te l l igence et le j u g e m e n t de l ' es

pèce ; les j e u n e s sont encore inexpér imen tés , 

mais ces facultés ne t a rden t pas à se. développer . 

« Bien que l ou rd et maladro i t en appa rence , 

le m o i n e a u a q u e l q u e chose de ha rd i . 11 t ient 

la q u e u e levée, il l 'agite s o u v e n t ; mais il sau

tille p e s a m m e n t , q u o i q u e assez vite, les tarses 

fléchis, le ven t re inc l iné . 

« S'il est sociable, il a ime aussi les q u e r e l l e s : 

souvent , au p r i n t e m p s , les mâ les c o m b a t t e n t en 

l ' h o n n e u r d ' u n e femelle, et a lors c o m m e n c e n t d e s 

lut tes b ruyan te s , auxque l les que lques femelles 

p r e n n e n t par t ; ils se préc ip i tent l 'un sur l ' au t re , 

se saisissent r é c i p r o q u e m e n t , r o u l e n t ensemble 

en bas des to i ts , et vont m ô m e , t a n t l eur a rdeur 

est g r a n d e ; j u s q u ' à oubl ier de veiller à leur 

(1) J. À. Naumann, Nnturgeschichte der VSgel Dcutseti-
lunds. Leipzig. 1822-1814. 
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sûre té . Ils p r e n n e n t à ce m o m e n t u n e pos tu re 
pa r t i cu l i è r e ; ils dressent la t ê t e et le cou, r e l è 
vent la q u e u e , laissent pendre les ai les . 

« L e moineau domes t i que vole avec rap id i té , 
mais avec effort. Son vol est b r u y a n t , l égère
m e n t ondu lé , vacil lant q u a n d l 'oiseau va se p o 
ser . 11 lu t te p é n i b l e m e n t con t re le vent . R a r e 
m e n t , il s'élève à u n e g rande hau t eu r , ou pa r 
cou r t d 'un t ra i t u n g r a n d espace. Les moineaux 
qu i h a b i t e n t les t ou r s , ont l ' hab i tude de se lais
ser t o m b e r j u s q u ' à u n e cer ta ine h a u t e u r avant 
de p r e n d r e leur e s s o r ; et , quand ils r e n t r e n t à 
l eur d e m e u r e , ils le font le p lus souvent en s 'é-
levant t r è s - o b l i q u e m e n l . 

« Les m o i n e a u x suppor t en t les froids de nos 
h ivers , et ce n 'es t que si la t e m p é r a t u r e est pa r 
t rop basse , si s u r t o u t des neiges t r op abondan te s 
les e m p ê c h e n t de t rouve r l eur n o u r r i t u r e , que 
plusieurs pér issent . 

« Nous n ' au r ions pas besoin de décr i re la voix 
bien connue d u m o i n e a u d o m e s t i q u e , si elle ne 
nous servait de t e r m e de compara i son p o u r celle 
de plusieurs au t re s oiseaux. Qui, en effet, n ' a 
pas en tendu à satiété leurs cr is , que l 'on peu t 
r endre p a r : schilp, schelm; dieb ? Qui n ' a vu de 
vieux mâles, pe rchés près de l e u r nid , sur une 
p ie r re , sur la gou t t i è r e d 'un toi t , gonfler leurs 
p lumes et r épé t e r leurs schilp à gorge déployée, 
com m e ils le feraient du chan t le p lus mélo
dieux ? Certains mâles semblen t avoir t rouvé u n 
cri par t icu l ie r , qu i l eur p la î t assez p o u r qu ' i ls 
le répè ten t con t inue l l emen t . Qui n 'a été frappé 
du brui t q u e font ces oiseaux, lorsqu ' i ls s'a
ba t ten t en masse sur un a rb re p o u r se reposer , 
ou lorsqu' i ls vont se l ivrer au s o m m e i l ? 

« Dieb, est le cri qu' i ls poussent quand ils volent; 

DIIHIM. 

schilp, q u a n d ils sont pe rchés : ce sont là leurs 
deux cris d ' appe l . Mais les m o i n e a u x sont des 
bavards in fa t igab les ; ils n e se ta isent p re sque 
j a m a i s ; q u a n d ils m a n g e n t , q u a n d ils sont au r e 
pos , on les en tend con t inue l l emen t r épé t e r : dieb, 
bilp ou bioum. Durr et die, die, die, sont leurs cris 
de tendresse ; terrrf p rononcé avec force et en 
rou lan t , i n d i q u e l ' approche d ' un dange r ; c 'est le 
s ignal d 'aver t i ssement . Le pér i l s 'accroî t - i l ; un 
oiseau de p ro ie , un cha t ou que lque au t r e enne
m i , a-t-il sub i t emen t apparu , ils poussen t u n 
au t re c r i , qu i peu t se no t e r : tellterelltelltclltell. 
Le m o i n e a u est en sû r e t é , l 'oiseau de proie v ient 
de d ispara î t re , il r épè te d o u c e m e n t et à p lu 
s ieurs fois durr. Les mâ le s se disputent- i ls la 
possession d 'une femelle , ce sont des tell, tell 
silp, den, dell, dieb, schilk, e tc . qu i sor ten t de tous 
les gosiers, p r o d u i s a n t ce b r u i t b ien connu , et 
que l'on en tend s u r t o u t a u p r i n t e m p s . Il dif
fère des sons plus doux : zworr, durr, q u e r é 
pè t en t les m â l e s , s u r t o u t au p r i n t e m p s , lors des 
p r e m i e r s beaux jou r s : tel est l eu r chant , si 
toutefois il est pe rmis de lui app l ique r ce n o m . 

« L e s j eunes piai l lent c o m m e les vieux ; l eu r 
voix est forte, m ê m e avant qu ' i l s a ient qu i t té 
le n i d . » 

L e m o i n e a u domes t ique se mul t ip l i e beau
coup . Il c o m m e n c e de b o n n e h e u r e à cons t ru i re 
son nid , et a a u moins t rois couvées pa r a n . 
II est t rès-ardent , ce qu i n 'avai t pas é c h a p p é aux 
anciens . « Le m o i n e a u est très-lascif, di t Conrad 
Gesne r ; les mâ les ne vivent pas l o n g t e m p s , à 
cause de leur lascivité et de leur agi ta t ion con t i 
nue l le : j a m a i s ils ne sont en repos , et leurs h u 
m e u r s na tu re l l e s se c o n s u m e n t . Les femelles 
vivent plus long temps , M 
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Cette de rn iè re proposi t ion est e r ronée , mais la 
p r e m i è r e est pa r fa i t ement vra ie . Le mâ le ex
p r i m e ses désirs par de pet i ts cris tendres et r é 
pétés ; la femelle d o n n e son c o n s e n t e m e n t par di
verses pos tu res , en ba t tan t des ailes, en r é p é t a n t : 
die, die, die. On a dit q u e , c o n t r a i r e m e n t aux 
aut res passereaux , le mo ineau ne r e s p e c t e pas 
g r a n d e m e n t les liens conjugaux ; cela ne me p a 
raî t point fondé. 

Le nid varie suivant la local i té . D 'o rd ina i re , il 
est établi dans u n t rou de m u r , - ou dans le 
c reux d 'un a r b r e ; d'auLres fois, le m o i n e a u se 
loge dans u n nid d ' é t o u r n e a u ou d 'h i ronde l le , au 
fond d 'un nid de c i g o g n e ; que lquefo i s , enGn, il 
n i che p a r m i les b r a n c h e s d ' u n a r b r e ou dans un 
buisson, d 'ord ina i re à u n e h a u t e u r de -4 à 7 
m è t r e s du sol. Ce n id , c o m m e nous l 'avons déjà 
dit , varie suivant l ' endro i t où il est cons t ru i t , 
mais ce n 'es t j ama i s q u ' u n amas plus ou mo ins in
forme de pai l le , de foin, de pe t i t es b r a n c h e s , de 
la ine, de poils, de chiffons, de m o r c e a u x de pa
p ie r , q u e tapisse à l ' in té r ieur u n e couche de 
p l u m e s . Ceux qui reposen t sur les a rbres «ont r e 
couver t s d 'un to i t ; ceux qui sont établis dans des 
cavités en sont souvent d é p o u r v u s . Le m o i n e a u 
s ' empare volont iers des nids d ' h i r o n d e l l e s , 
m ê m e lorsque celles-ci les hab i t en t encore . Dans 
ce cas, l 'effronté pi l lard t ue les j e u n e s , dé t ru i t 
les œufs, les je t te en bas du nid , et ne s ' inquiète 
n u l l e m e n t des p la in tes de la m è r e . On a di t et re 
di t q u e l 'h i rondel le savait se venger , et qu 'e l le 
m u r a i t le mo ineau p e n d a n t que celui-ci est en 
t r a i n de couver : ce n 'es t là q u ' u n e fable ; j ama i s 
na tura l i s te n 'a observé un pare i l fait. 

Dans les bonnes années , c 'est en m a r s q u ' a lieu 
la p r e m i è r e couvée . Elle est de c inq ou six œufs, 
r a r e m e n t de sept ou h u i t . Ces œufs sont à coquil le 
m i n c e , peu b r i l l a n t e , b l euâ t r e ou d 'un h lanc 
r o u g e â l r e , d ive r sement t achés de b r u n et de 
gris . Les deux pa ren t s les couvent a l t e rna t i 
vemen t pendan t t re ize ou qua to rze j o u r s . Ils 
d o n n e n t à m a n g e r à leurs pe t i t s , d ' abord des 
insec tes , plus lard des gra ines qu ' i ls on t à demi 
d igérées dans leur jabot , et enfin des graines 
de céréa les et des frui ts . Hui t j o u r s après q u e 
les pet i ts on t pr is leur essor, les pa ren t s s 'ac
c o u p l e n t de nouveau , r é p a r e n t leur anc i en nid, 
et quinze jours plus t a rd la femelle pond pour 
la seconde fois. Cela con t inue ainsi j u s q u ' a u 
mois de sep tembre . 

Le père et la m è r e so ignent leur p r o g é n i t u r e 
avec t endresse , en oub l i an t m ô m e leur p r u d e n c e 
hab i tue l l e . L 'un des pa ren t s v ient - i l à mour i r , 
l ' au t re n ' en dépense q u e plus d 'act ivi té p o u r 

n o u r r i r tous les pet i ts affamés. Selby rappor te 
à ce sujet u n fait assez cur ieux . Il observa deux 
m o i n e a u x qu i , j u s q u ' e n hiver, ne cessèrent de 
por te r de la n o u r r i t u r e à leur n id . Ayan t exa
m i n é ce lu i -c i , il y t rouva un j e u n e , qui s'était 
pr is les pa t tes dans un fil, et n 'avait p u s ' e a v o l e r . 

C h a s s e . — Il n 'est pas très-facile de cap tu re r 
des m o i n e a u x . T o u t osés qu ' i l s para issent , ils 
ne s 'en t i ennen t pas moins con t inue l l emen t sur 
leurs ga rdes . Us conna i s sen t l eu r s ennemis , et 
savent q u e nous en s o m m e s u n pour eux, et des 
p lus m é c h a n t s . A u c u n oiseau ne p r e n d au tan t 
q u e le m o i n e a u de pe ine à é tud ie r à fond le 
ca rac tè re de l ' h o m m e ; il vit avec lui , mais sans 
exposer sa l iber té . Son in te l l igence , son excel
l en te m é m o i r e font son salut . Il c ra in t conti
n u e l l e m e n t u n e e m b û c h e ; il r ega rde avec in
q u i é t u d e la chose la plus s imple , j u s q u ' à ce 
qu ' i l soit bien p e r s u a d é qu 'e l le n e cache a u c u n 
p iège . On est ins t inc t ivement m a l disposé à 
l ' égard du m o i n e a u , et il le s a i t ; des t émoignages 
répéLés de bonnes in ten t ions le r e n d e n t recon
na i s san t , mais j ama i s n e cap ten t e n t i è r e m e n t sa 
confiance. 

Le m o i n e a u est donc c o n s t a m m e n t su r ses 
gardes et é chappe à bien des pièges ; les épnu-
vantai ls ne l'arrêLenL n u l l e m e n t ; p e n d a n t deux 
j o u r s , peu t -ê t re , il n e s ' a b a l t r a p a s dans le c h a m p 
où on en aura dressé , mais il ne t a rde ra pas à 
r econna î t r e qu ' i l n 'y a là p o u r lui a u c u n danger 
r ée l . 

La man iè re d 'ê t re du m o i n e a u varie suivant 
les locali tés et su ivant leurs hab i t an t s . P o u r 
s ' empare r de cet oiseau, il faut avoir r ecours à 
de nouvel les ru se s , qu ' i l n ' a pas encore éven
tées . Cependant , le hasard en fait p r e n d r e u n 
n o m b r e assez c o n s i d é r a b l e ; la t émér i t é et l 'im
p r u d e n c e des j e u n e s causen t l eur pe r t e . 

C a p t i v i t é . — Les mo ineaux ne sont pas des 
o iseaux à conserver en cage . Us n 'y m o n t r e n t 
a u c u n e des b o n n e s qual i tés don t ils faisaient 
p reuve en l ibe r té . J a m a i s ils ne s 'apprivoisent 
c o m p l è t e m e n t , et on n e p e u t les me t t r e avec 
d 'aut res o iseaux, car ils on t l ' hab i tude de mal
t ra i te r leurs c o m p a g n o n s de capt ivi té . 

U t i l i t é . — On est géné ra l emen t p o r t é à re
garder le moineau c o m m e u n an ima l nuis ible . 
On n e peut n ier qu ' i l ne se nour r i s se pr incipa
l e m e n t de gra ines , et s u r t o u t de cé réa les , et ne 
puisse ainsi causer que lques d o m m a g e s ; il est 
dé les té dans les ve rgers , et s'y m o n t r e souvent 
en telle quan t i t é , qu ' on est forcé d e le chasser ; 

J mais l 'ut i l i té dont il est en dé t ru i san t les insec
tes nuis ibles l ' empor le . T o u t l ' é té , il pro tège 
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ainsi les c h a m p s et les vergers , et il ne devient 
nuisible que lors de la m a t u r i t é de cer ta ines 
récoltes. E n s o m m e , le moineau est u n a n i m a l 
utile. 

Nous pouvons fournir p lus d 'une p reuve à 
l 'appui de no t re d i re . I r r i té con t re ces oiseaux, 
Frédér ic le Grand o rdonna de les d é t r u i r e , et 
offrit une p r i m e de 6 pfennigs (centimes) pa r 
tête ; aussi , tou t le m o n d e se livra à cet te chasse , 
et en que lques années l 'État eu t à payer pour 
plusieurs mil l iers de francs de p r i m e . Mais le 
résultat ne se fit pas long temps a t t endre . Les 
arbres fruit iers, que l 'on disai t pillés p a r ces 
oiseaux, furent envahis pa r les cheni l les e t les 
insectes, et n ' e u r e n t n i fruits ni feuil les. . . Alors 
le grand roi re t i ra sa ma in , qu i avait voulu s'im
miscer d a n s l 'œuvre d u Créa teur . Il abrogea ses 
décrets , et fut m ê m e forcé de faire impor t e r 
dans ses É ta t s des m o i n e a u x , et de les faire p r o 
téger spéc ia lement . 

Le doc teur Erewer a écri t à la Société zoolo
gique, q u e les moineaux r é c e m m e n t in t rodu i t s 
à New-York et dans les villes voisines y on t 
exercé u n e act ion t rès-sens ib le sur les insectes 
nuis ibles; pendan t l 'é té de 1867, on les a vus 
faire u n e chasse active à ces insectes , ce qu i a eu 
p o u r résu l t a t la conservat ion d u feuillage d 'un 
grand n o m b r e d ' a rbres . Ces services sont a p 
préc i é s ; aussi a-t-on cons t ru i t p o u r ces uti les 
auxil iaires des n ids de paille et on leur donne 
r égu l i è r emen t de la n o u r r i t u r e dans les parcs de 
New-York et des au t re s villes. 

C'est aux n o m b r e u s e s t r ibus de pier ro ts qu ' i l s 
abr i tent , q u e les a r b r e s des j a rd ins publ ics de 
Paris doivent de n ' ê t r e j a m a i s dépoui l lés de leur 
feuillage par les cheni l les . 

De m ê m e , en Austra l ie , l 'on a in t rodui t les 
moineaux pour l eu r faire dé t ru i r e les insectes 
qui ravagent les vergers . 

Voilà des faits qu i , p lus q u e tou te théor ie , 
établissent la valeur des m o i n e a u x . Il faut, en 
pesant leur ut i l i té e t le m a l qu ' i ls peuvent faire, 
r e m a r q u e r qu ' i ls sont ut i les tou te l 'armée, et ne 
deviennent nuis ibles q u ' à cer ta ines é p o q u e s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La cha i r du m o i n e a u 

est réputée un me t s dél icat . En Ital ie , on cons 
trui t des tours en pier re don t les parois sont c r i 
blées de pet i tes o u v e r t u r e s , conduisant dans des 
chambres , où les moineaux bât issent leurs n ids . 
On visite celles-ci de t emps en t e m p s ; on enlève 
les j eunes quand ils ont l eu r s ailes ; on les rôti t 
à la brochet te , e t cela passe pour u n pla t dé
l icieux. 

Du t e m p s de Gesner, le moineau avait aussi 

son emplo i , il tenai t sa place dans la t h é r a p e u 
t i que . « Deux cui l lerées de c e n d r e s de mo ineaux 
dans un ver re d 'eau guér issent la j aun i s se . Des 
cendres de j eu n es m o i n e a u x , mêlées à d u vinai
gre , et frottées sur les den t s , ca lmen t les m a u x 
de den ts , c o m m e Pline l ' apprend . Les cerveaux , 
que l 'on emploie en médec ine , doivent ê t re pr is 
au p r i n t e m p s ou en a u t o m n e , à des o iseaux.qui 
n i chen t dans les ma i sons ; on les décap i t e , on 
leur enlève le cerveau que l 'on m e t dans un vase 
p rop re , après en avoir séparé les m e m b r a n e s qu i 
l 'enveloppent ; pu is , on ajoute pa r dix ce rveaux , 
le j a u n e d ' un œuf p rovenan t d ' u n e j e u n e pou le , 

i qu i a é té cochée p o u r la p r e m i è r e fois. Après 
avoir mé langé le t o u t , on le fait s éche r d 'abord 
su r des cendres chaudes , après au soleil. Quel 
q u e s - u n s p réparen t ce r e m è d e sans j a u n e d'œuf, 
d 'autres se servent de cerveaux tou t frais. Il en est 
qu i a joutent aux cerveaux et à l 'œuf du mie l , et 
exposent le tout au feu, c o m m e le dit Abulcasis . 

| « La fiente de moineau enlève les t a ches de 
rousseur . Cuite avec de l 'huile , elle ca lme les 
m a u x de den t s , mais elle est t r è s - p i q u a n t e , au 
dire de P l i ne . Mêlée à de la graisse de po rc , elle 
guér i t la calvitie et la fièvre c h a u d e , dit Rasis . » 

LE MOINEAU D'ITALIE — PASSER ITALICUS. 

Ver italïenische Sperling, The italian Sparrow. 

Lichtens te in est le p r e m i e r qui émi t l ' idée 
i que tous les m o i n e a u x qui h a b i t e n t les con t rées 
j mér id ionales de l 'ancien con t inen t , ne sont que 

des variétés de no t re moineau domes t ique ; Nau-
j m a n n , qui n 'a pas é té à m ê m e d 'observer par 

lu i -même ces oiseaux en vie, adop te ce t te m a -
! nière de voir, et Gloger, un des dern ie rs ph i lo 

sophes na tura l i s tes , che rche à en donne r u n e 
explicat ion. 

« Les mâles , di t - i l , sous l ' influence du c l imat 
ou de l 'âge , souvent sous l ' ac t ion s imu l t anée de 
ces deux causes , offrent de t r è s - g r a n d e s varia
t ions de p l u m a g e . Le b r u n r o u g e des côtés de la 
tê te s 'étend vers la ligne méd iane ; le rouge b r u n 
du dos pâlit ; le noi r dont il étai t mêlé se fonce 
et s 'é tend, t and is que celui de la tête e t des côtés 
du cou disparai t . 

(i Ainsi , au sud de la P r o v e n c e , et dans l 'Italie 
septent r ionale , les vieux m o i n e a u x mâles on t 
encore le dos parei l à ceux de nos con t rées , ma i s 
leur tête est b r u n - r o u g e , sans mé lange de gris ; 
c'est t ou t au plus si, i m m é d i a t e m e n t après la m u e , 
les p lumes sont encore d ' un b r u n clair à leur 
ex t rémi té . Le noir de la gorge s 'étend davan
tage, et souvent il est mêlé de b r u n r o u g e . Dans 
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le sud de la Sibér ie , dans le pays d e E o u k h a r a , 
en Syrie , à Java , en Egypte, en Nubie , dans les 
îles de la Médi t e r ranée , en Sarda igne n o t a m 
men t , e t m ê m e en Espagne , les mâles t rès-âgés 
ont le dos noir , avec des l ignes d 'un b l a n c rou -
geâ t re , qui on t d isparu un peu avant la m u e . La 
gorge n 'es t p lus seule noire ; les côtés de la poi
t r ine sont de la m ê m e cou l eu r et bordés de 
b l a n c . Les côLés du vent re sont b lancs , avec de 
larges taches no i res . La l igne b l a n c h e qu i su r 
m o n t e l 'œil est b e a u c o u p p lus a p p a r e n t e . 

a Les femelles, don t le p l u m a g e diffère de ce 
lui des mâ les , s e m b l e n t é c h a p p e r à de parei l les 
influences ; le soleil p lus chaud des con t rées mé
ridionales ne para î t r ien faire, s inon donne r p lus 
d 'écla t à leurs cou leu r s . 

« Il est un fait cer ta in : chez nous, des m o i 
neaux mâles , t r è s - âgés , r e s semblen t tout à fait 
aux m o i n e a u x d ' I ta l ie ; inversement , en Italie, et 
m ê m e en Egyp te , en Nub ie , a u Bengale , on 
trouve des m o i n e a u x qui ne diffèrent n u l l e m q n t 
de ceux de nos cen t rées ; tous les c ro i sements et 
toutes les t r ans i t ions possibles peuven t exister, 
car , chez ces oiseaux, il y a, à côté de l ' influence 
de l 'âge, u n p e n c h a n t ind iv idue l dont il faut t e 
nir c o m p t e , p e n c h a n t qui t an tô t affaiblit, t an tô t 
a u g m e n t e l 'act ion de l ' influence c l i m a t é r i q u e . 

« A u c u n observa teur m i n u t i e u x n 'a encore pu 
ind ique r la m o i n d r e différence sous le r a p p o r t 
de la voix, des hab i tudes ; et, là où les deux va
riétés h a b i t e n t ensemble , le moineau commun et 
le moineau d'Italie, pa r exemple , les var ié tés 
vivent en commun-, e r r e n t en société, s ' ap
pe l l en t m u t u e l l e m e n t , se conduisen t , en un 
mot , t ou t à fait c o m m e des oiseaux a p p a r t e n a n t 
à la m ô m e espèce . 

« D 'après ce q u e l 'histoire nous a p p r e n d su r 
la d ispers ion du m o i n e a u d o m e s t i q u e , celui de 
nos con t rées doit ê t re r ega rdé c o m m e la var iété 
s e p t e n t r i o n a l e ; celui du sud, au con t r a i r e , r e 
présen te l 'espèce p r imi t ive . » 

Les t e m p s où l 'h is toire na tu re l l e se faisait de 
cet te façon sont passés. Nous nous con ten tons 
m a i n t e n a n t de r a p p o r t e r des faits exacts , et nous 
nous ga rdons b ien de t o u t e hypo thèse don t n o u s 
n e pouvons d é m o n t r e r l ' exac t i tude . J e n 'ai r e 
p rodu i t ici cet te ci ta t ion de Gloger que pa rce 
qu ' i l existe encore au jou rd ' hu i des na tu ra l i s t e s 
qu i ne veulen t voir, dans deux a n i m a u x se res
semblan t en q u e l q u e po in t , q u e des variétés cli-
ma té r iques . Quan t au m o i n e a u d o m e s t i q u e , ce 
qu ' i l y a de cer ta in , c'est q u e , dans les pays du 
sud, il y a des espèces qu i en sont fort voisines, 
qu i on t à t rès -peu près les m ê m e s m œ u r s , mais 

qui en diffèrent par que lques carac tè res . Telle est · 
l 'espèce que nous al lons déc r i r e : le moineau 
d 'I tal ie ou moineau cisalpin c o m m e on le n o m m e 
auss i . 

C a r a c t è r e s . — Les vieux mâles on t la tête et 
la n u q u e d 'un rouge b r u n foncé, les côtés du 
cou et les joues b lancs , la gorge et la part ie su
p é r i e u r e de la poi t r ine d 'un b r u n no i r foncé, les 
flancs gris de rou i l l e . Les femelles ont la face 
in fé r ieure d u corps d ' u n blanc roussâ l re , mêlé 
3e gris ; les yeux s u r m o n t é s d 'une ligne b l anche , 
moins p r o n o n c é e que chez l 'espèce c o m m u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce moineau 

se t rouve en Ital ie e t dans le sud de la F r a n c e , il 

m a n q u e c o m p l è t e m e n t en Espagne e t en 

Egyp te . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans lû 

midi de la F r a n c e , ce m o i n e a u vit par bandes , 
c o m m e le moineau d o m e s t i q u e . Il arr ive souvent 
que les deux espèces se m ê l e n t , et p r o d u i s e n t 
des hybr ides ayant u n p l u mag e de t rans i t ion . 

LE MOINEAU DES SAULES — PASSER SALICICOLA. 

Ler spanïsche Sperling, der Sumpssperling. 

Dans l ' in tér ieur de l 'Afrique, au sud de la 
N u b i e , dans les Indes , le moineau domes t i que 
est r e m p l a c é par un oiseau qu i lui r e s semble 
b e a u c o u p , mais d o n t les cou leurs sont p lus vi
ves ; e t il existe sans dou te encore d 'au t res espè
ces, qu i se r a p p r o c h e n t é n o r m é m e n t d u moineau 
d o m e s t i q u e , sans lui ê t re cependan t semblab les . 
Gloger e t bien d 'au t res na tura l i s tes ont voulu 
en t i rer u n e d é m o n s t r a t i o n en faveur de l ' in
fluence c l ima té r ique ; mais , si nous voulons ê t re 
de bonne foi, il faut r econna î t r e que nous s o m 
mes impuissan t s à prouver ce l te inf luence. Avec 
au mo ins a u t a n t de raison que Gloger, nous 
pouvons supposer q u e ce son t des espèces indé
pendan te s , mais très-voisines de l 'espèce domes
t i q u e . Qu'el les s 'unissent à cet te d e rn i è r e , et 
p r o d u i s e n t avec elles des hybr ides féconds, cela 
n e p rouve r i en ; la théor ie de la stér i l i té des 
h y b r i d e s a fait son t e m p s , et nous savons main
t enan t q u e des espèces é v i d e m m e n t différentes 
peuvent se r e p r o d u i r e en t re elles, et avoir des m é 
tis f éconds . Le moineau des c h a m p s ou friquet , 
q u e pe r sonne n e confondra avec le m o i n e a u do
m e s t i q u e , s 'un i t à lui , en a des pet i ts , don t le 
p l u m a g e t ient le mi l ieu en t re ceux de leurs deux 
p a r e n t s . L 'é tude d u m o i n e a u des saules , que 
Gloger r e g a r d e aussi c o m m e u n e s imple var iété 
c l ima té r ique , nous m o n t r e r a le m ê m e l'ail. A ne 
r e g a r d e r q u e sa dépou i l l e , le na tura l i s te de ca -
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liinet en fera u n e s imple var iété d u moineau 
domes t ique , tandis qu ' en vie, cet oiseau mon t r e 
une i n d é p e n d a n c e qui ne p e r m e t le dou te à au
cun observateur . 

C a r a c t è r e s . — Le m o i n e a u des saules ou 
moineau d'Espagne, moineau des marais, dont j e 
vais ici esquisser l 'h is toire , d 'après les observa-
lions conco rdan t e s de Bolle, de Homeyer et les 
miennes , a à peu près la taille du moineau do
mest ique, c 'es t-à-dire d e 16 à 17 cent , de long, 
e t d e 26 à 27 cen t , d ' enve rgure ; la femelle est 
un peu plus pet i te q u e le m i l e . Les d imens ions 
relatives de cer ta ins o rganes me para i ssen t dif
férer, chez cet oiseau et chez le m o i n e a u domes
t ique ; le p r e m i e r a la q u e u e un peu plus longue , 
les tarses un peu plus élevés que le second .Cepen
dan t , les q u e l q u e s mesures que j ' a i pu p r e n d r e , 
sont insuffisantes p o u r q u e j e puisse élever cet te 
différence au r ang de ca rac tè re spécifique et 
c o n s t a n t . 

La cou l eu r du p lumage donne des signes 
mei l leurs . « Le m o i n e a u des mara i s , d i t Bolle, 
diffère t e l l emen t du m o i n e a u domes t ique par 
son p l u m a g e , que j e ne peux c o m p r e n d r e com
ment on a vou lu le r a p p o r t e r à la m ô m e espèce. » 
Les vieux mâles ont la tête et la par t ie posté
rieure du cou d ' un b r u n rouge foncé ; le dos 
noir , t a che t é de b r u n châ ta in ; la gorge foncée, 
la poi t r ine et les flancs noi rs , u f o rman t c o m m e 
un collier de per les noi res . » Au-dessus des 
yeux, à la place de la pet i te t ache b lanche q u e 
présenten t nos m o i n e a u x , se t rouve u n e bande 
d 'un b l a n c éc la tan t . Les au t r e s par t i es on t les 
mêmes couleurs que chez le moineau domes t i 
que . Cependan t les femelles des deux espèces se 
ressemblent e x t r ê m e m e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m o i n e a u 

des mara i s se r e n c o n t r e en E s p a g n e , en Grèce, 
dans le nord de l 'Afrique et dans les îles qu i 
sont au nord-oues t de cet te par t ie du m o n d e , 
enfin dans cer ta ines par t ies de l 'Asie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — U reche rche 

su r tou t , du moins en Espagne et en Egyp te , 
les endroi ts où il y a beaucoup d 'eau . C'est 
u n véri table oiseau de la c a m p a g n e , qu i ne 
s'avance qu ' acc iden t e l l emen t j u s q u ' a u voisinage 
des hab i ta t ions h u m a i n e s . Il ne les évite pas , 
mais il ne les r eche rche pas non p lus . C'est sur
tout en Espagne et en Egypte que l 'on peu t voir 
les différences dans la man iè re d 'ê t re de ce mo i 
neau et de son congénère domes t ique . Celui-ci 
est le fidèle c o m p a g n o n de l ' h o m m e ; le pre
mier ne s'en inqu iè t e n u l l e m e n t . Il h a n t e 
de préférence le bord des r ivières, des canaux, 

les marécages , les r izières, et s'y m o n t r e en 
bandes e x t r ê m e m e n t n o m b r e u s e s . En Espagne , 
j ' e n vis beaucoup dans la vallée du Tage , mais 
tou jours t r è s -p r è s du fleuve ; en Egypte , c 'est 
l 'oiseau q u e j e r en co n t r a i le plus f r é q u e m m e n t 
dans le Delta et sur les bords du Nil. Savi, Bolle, 
H a n s m a n n , le comte von der Mutile, Homeyer 
on t fait les m ê m e s observat ions en Sarda igne , 
aux Canaries , en Grèce , dans les pays de l 'Atlas . 

Cependan t Bolle n o u s apprend que les dat t iers 
a t t i r en t aussi le moineau dont il es t ques t ion, au 
p o i n t d e lu i faire a b a n d o n n e r les mara i s et m e n e r 
la vie du m o i n e a u d o m e s t i q u e . P a r t o u t où les vil
lages sont en tourés de da t t i e r s , on est sû r de ren
cont re r cet oiseau, s u r t o u t q u a n d , c o m m e aux Ca
nar ies , il est le seul r ep résen tan t de la famille des 
passér idés . « U r e c h e r c h e , dit Bolle, la c ime des 
pa lmiers pour y é tabl i r son n id ; ces a rb res , que 
le cu l t iva teur p lan te a u t o u r de sa d e m e u r e , l 'ont 
familiarisé avec la société d u maîLre de la c réa 
t ion. » l i e n est de m ê m e e n É g y p t e : le moineau 
des m a r a i s y hab i t e les pa lmie r s , a u p r è s des vil
lages, qu ' i l évite avec soin, là où ne croissent pas 
ces a rb res . Cependan t , les pa lmiers ne lui suffi
sent p a s , et ce t oiseau m a n q u e dans tou te la 
hau te Egypte et la Nubie , où les forêts de d a t 
t iers couvren t des é t e n d u e s i m m e n s e s . « Aux 
Canaries, di t Bolle, il n 'y a pas u n pa lmie r , éle
vant dans les airs sa c i m e ma jes tueuse , où quel
ques m o i n e a u x n 'a ient cons t ru i t l eur nid dans 
les feuilles infér ieures . Là où les pa lmie r s sont 
réun is en bouque t , ces o i seaux vivent en n o m 
b re inca lcu lab le . Il faut b e a u c o u p d 'adresse e t 
beaucoup de pa t i ence p o u r g r i m p e r au h a u t des 
t roncs de ces a rb re s , aussi peuvent- i ls y n i c h e r 
en tou te s û r e t é , e t cela expl ique leur é tonnante 
mul t ip l i ca t ion . Ils r e g a r d e n t sans c ra in te le fau
con (Tinnunculus alaudarius) qui vient se p e r c h e r 
à côté d ' eux ; leurs cris et leurs p ia i l l ements se 
m ê l e n t aux sifflements du vent , qui frappe 
l 'une con t re l ' au t re les épaisses feuilles des pa l 
m i e r s . Par-c i , pa r - l à , aux endro i t s exposés à 
une brise h u m i d e , à la Vega de Canar ia , pa r 
exemple , la n a t u r e en tou re leurs n ids de j a r d i n s 
suspendus , p lus b e a u x , plus r iches que ceux de 
Sémi ramis . L e ven t chasse dans l ' intervalle des 
feuilles du sable et de la t e r r e ; les pluies l ' a r ro 
sent , et b ientô t , à une h a u t e u r ver t ig ineuse , on 
voit verdir et fleurir t ou t u n m o n d e de roses c i -

[ né ra i res , de fougères f inement découpées , a u x 
rh izomes b r u n do ré , de jouba rbes a rbores 
cen tes , e tc . Cela cependan t ne se r e n c o n t r e q u e 
d a n s cer ta ines localités privi légiées. Généra le -

1 m e n t , l eu r d e m e u r e est plus s imple . Deux fois 
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m ê m e , je les ai vus infidèles à leurs a rbres fa
voris, et les deux fois, le soin de t rouver leur 
n o u r r i t u r e p lus faci lement avait été la cause de 
leur d é t e r m i n a t i o n . Dans la r iche e t bel le h a 
c ienda de Maspamolas , au sud de Canar ie , il n 'y 
a pas de pa lmie r s , mais d ' énormes c h a m p s de 
b lé , et de vastes a i res , ou ERAS, su r lesquelles 
en appor te des récol tes , qu ' à la m é t h o d e a n t i q u e , 
on fait fouler aux pieds pa r des bœufs, des c h e 
vaux et des mule t s m a r c h a n t en cerc le . Ces 
aires sont , pour les oiseaux granivores , un lieu ! 
de r a s s e m b l e m e n t ; ils y a r r iven t en masse p o u r 
c h e r c h e r les g ra ins laissés dans la pai l le . Les ( 

•moineaux p r e n n e n t p a r t à ces r a s semblemen t s , j 
et , c o m m e le font ceux de nos con t rées , ils se j 
sont établis dans les orangers ou dans les t rous 
des murs. » A u n au t re endroi t , Bolle vit des 
moineaux des m a r a i s n i c h e r , ' à p lus ieurs cen 
ta ines , sous le toit d ' une église. 

P o u r tou tes ses hab i tudes , le m o i n e a u des 
mara i s r essemble beaucoup au moineau domes
t ique . J e dirai cependan t , avec Homeyer , que 
son vol est p lus rap ide , et qu' i l vole en rangs 
serrés, ce que ne font pas les au t re s espèces . En 
Egypte, à voir les b a n d e s qu'i l forme, on dirai t 
de vrais nuages qu i s 'abat tent sur les c h a m p s de 
r i z ; les indiv idus sont t e l l emen t pressés les uns 
c o n t r e les a u t r e s , q u ' o n en tue un grand n o m 
b re d 'un seul coup de fusil. E n deux coups de 
feu, j ' e n abat t is c inquante-s ix , et c e r t a i nemen t , 
il y en eu t bien encore que lques douzaines qui 
furent s i m p l e m e n t blessés. 

La voix d is t ingue le m o i n e a u des mara i s du 
m o i n e a u domes t ique , mais il m'es t impossible 
de bien spécifier cet te différence. Homeyer , qui 
possède u n e oreille plus exercée , di t que la voix 
du p r e m i e r est p lus forte, p lus p u r e , plus variée 
q u e celle du m o i n e a u d o m e s t i q u e , mais que ce 
de rn i e r a cer ta ins sons qu i lui sont p r o p r e s . « Il 
n 'y a pas, dit-i l , à a t t endre u n e bien g rande diffé
r ence ; j e crois c e p e n d a n t que l 'on peut , pa r la 
voix seule , d is t inguer du m o i n e a u domes t i que le 
moineau des mara i s , plus s û r e m e n t que d ' au t res 
espèces , cer ta ins becs-croisés, pa r exemple , qui 
en diffèrent b e a u c o u p sous d 'aut res r appo r t s . J e 
suis à m ê m e de m e p r o n o n c e r à ce sujet , car 
j ' a i en cage deux m o i n e a u x des mara i s d 'Alger , 
un m o i n e a u domes t ique et un m o i n e a u des 
c h a m p s , n 

Au po in t de vue de l ' in te l l igence, le mo ineau 
des mara i s égale son congénè re . 11 est p lus c ra in 
tif, p lus déf iant ; il est mo ins famil iar isé avec la 
société de l ' h o m m e . 

Aux Canar ies et en Egypte, la saison des 

a m o u r s de* m o i n e a u x des mara i s c o m m e n c e 
en février, ou dans les p remie r s jours de mar s , 
au p lus t a rd . A cet te époque , dans le Delta, tous 
les pa lmiers sont couver t s de n i d s ; tous les 
c reux de leurs t roncs sont peup lés de ces oi
seaux. Le n id est cons t ru i t c o m m e celui du 
m o i n e a u domes t i que et n 'es t , non p lu s , q u ' u n 
amas p lus ou moins in forme de divers m a t é 
r i a u x . Les œufs r e s semblen t t e l l emen t à ceux 
de no t re m o i n e a u , que les conna isseurs les 
p lus exper ts n e peuven t les en d i s t inguer . En 
m a i , les j eu n es de la p r e m i è r e couvée ayant pr is 
l e u r essor, les pa r en t s n ichen t de n o u v e a u ; 
enfin, plus t a rd , ils ont u n e t ro is ième pon te . 

Nulle pa r t , le m o i n e a u des m a r a i s n 'es t a i m é , 
et il faut avouer q u e ce n 'es t pas sans ra ison. 
E n Egypte , ces oiseaux s 'abal tant en n o m b r e 
inca lcu lab le dans les c h a m p s de r iz , y causent 
de g rands dégâts . Aux Canaries , ils exci tent , p o u r 
u n au t re motif, t ou t le m o n d e con t re eux. 

« E n été, dit Rolle, les moineaux sont une plaie 
p o u r la ville de Canar ia . Celle ville possède u n e 
très-belle p r o m e n a d e , p lan lée de p la tanes , e m 
bellie de pa r t e r r e s de fleurs et de fontaines j a i l 
l issantes. Chaque soir, le beau m o n d e s'y r éun i t 
p o u r se d is t ra i re et resp i rer l 'air p u r du soir. De 
toutes p a r t s , la m u s i q u e se fait en t end re ; l 'eau, 
jail l issant dans les bassins de m a r b r e en tourés 
de bosque t s de myrLes, scint i l le à l 'éclat des lu
miè re s . On cro i ra i t avoir devant soi la scène où 
se passe un r o m a n de Henr i He ine . Tou t à coup 
u n b r u i t mys té r i eux se fait en t endre au mi l i eu 
des a rb re s : ce sont les moineaux qu i , le soir , s'y 
sont réfugiés, et qui s'y reposen t après avoir 
salué de leurs airs le coucher du soleil . Mais l 'é
clat des l an te rnes les a réveil lés, et b ien tô t nous 
en t endons la d a m e , à qu i nous offrons le b ras , 
se p l a ind re , et les p la intes ne font que se s u c c é 
der . Ces m a l h e u r e u x oiseaux sont les coupables ; 
ce sont eux qu i t r o u b l e n t la fêle, qui gâ ten t tout 
le plaisir des señoritas; ils n e cessent de se per
m e t t r e , envers les mant i l les et les éventai ls , 
les m ê m e s ind iscré t ions q u e l 'h i rondel le de T o -
b ie . Aussi , les pájaros palmeros ne sont ils pas 
les favoris des d a m e s des Canaries , et les m e s 
s ieurs , pa r t agean t cet te ha ine , s 'efforcent de les 
dé t ru i re , ou tout au moins de les chasser de 
l 'Alain eda. On les t i re au c répuscu le , on envoie 
la nu i t su r les a rbres des gamins mun i s de 
lanternes , qui éblouissent ces oiseaux, ce qui 
p e r m e t de les p r e n d r e à la ma in ; b e a u c o u p 
vont expier leurs fautes dans la poêle à frire. La 
gue r r e n e cesse que lorsque , dépoui l lés de 
feuilles, les p la tanes ne leur offrent plus d 'abr i s , 
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et que l ' au tom ne chasse de l 'AIameda, avec eux , 
les p r o m e n e u r s et les p romeneuses . » 

C a p t i v i t é . — Bolle nous décr i t en t e rmes a t 
t rayants la vie du moineau des mara i s en cap
tivité. « Malgré leur mauvais r e n o m , di t - i l , et 
bien que ces oiseaux soient assez rares en cage, 
j ' a i vu c e p e n d a n t aux Canaries des m o i n e a u x des 
marais appr ivoisés ; un en t re a u t r e s , dont la cage 
était s u s p e n d u e à la fenêtre d 'un co rdonn ie r , 
dans une r u e t r è s -popu leuse du faubourg Tr iana 
de las P a l m a s . La por te de sa cage étai t toujours 
ouverte ; le moineau y en t ra i t et en sor ta i t l ibre
ment . J ' a i eu m o i - m ê m e p lus ieurs de ces m o i 
neaux : au mois de jui l le t , j ' e n reçus q u a t r e , qu i 
étaient de l ' année . Ils s 'appr ivoisèrent t r ès - rap i 
demen t , et devinrent des oiseaux d ' a p p a r t e m e n t 
t rès -agréab les , à par t la dé t e s t ab l ehab i t ude qu'ils 
avaient de se cache r dans l e s t rous . Us a ima ien t à 
se .baigner , à se rou le r dans le sable ; ils m a n 
geaient et buva ien t en l iber té . A tout , ils préfé
raient les fruits succu len t s , les figues s u r t o u t et 
les épis de maïs qu i n 'ava ient pas encore a t te in t 
leur m a t u r i t é . Au c o m m e n c e m e n t , ils n e vou
laient pas de sa lade ; mais ils finirent pa r en de
venir très-friands. Ces oiseaux ne s u p p o r t e n t la 
captivité q u ' a u t a n t q u ' o n les a pris tout j eunes 
et qu 'on les a nou r r i s . T o u s les m i e n s , l 'un après 
l ' au t r e , laissèrent" l e u r p l u m a g e se salir, et pé 
r i rent , sans cesser de m a n g e r j u s q u ' a u de rn ie r 
m o m e n t . La m u e ne para î t point pouvoir se faire 
en cage. J ' en pris u n , au m o m e n t où appa ra i s 
saient les p lumes b run -châ t a in de l ' épau le , qui 
me révélaient un mâ le (ce sont les p r e m i è r e s p lu
mes qui se m o n t r e n t ) ; la m u e s 'arrê ta chez lui . 
Est-ce le m a n q u e d ' insectes qu i les r end mala
des et f inalement les fait p é r i r ? Mes m o i n e a u x 
mangea ien t avec avidité toutes les a ra ignées , 
toutes les m o u c h e s qu 'on leur donna i t . J e per
dis à Ténériffe le de rn i e r qui m 'é ta i t r es té , et que 
je me proposais de r a m e n e r en E u r o p e ; à la 
suite de grands s o i n s , il c o m m e n ç a à m u e r , et 
succomba finalement à u n e sorte de ph th i s i e du 
larynx. » 

LE MOINEAU FRIQUET — PASSER MONTAIS US. 

Ber Feldsperling, der Feldspatz, Tliœ Tree Sparroio. 

C a r a c t è r e s . — Dans l 'Europe cent ra le et m é r i 
dionale hab i t e , avec le m o i n e a u d o m e s t i q u e , u n e 
aut re espèce, le moineau fr iquet ou des c h a m p s 
(fiy. A\). l i n e m e s u r e que 4 5 cent , de long et de 
21 à 22 cent , d ' e n v e r g u r e ; son p lumage est à peu 
près le m ê m e que celui du moineau c o m m u n , 
il a le dessus de la tê te et la n u q u e d 'un b r u n 

rouge , le dos couleur rou i l l e , la gorge noire , les 
côtés de la tête b l ancs , sauf une b a n d e a l lant du 
bec â l'œil et u n e t a c h e à la j o u e qu i sont noire . 
La face infér ieure d u corps est d ' u n gris c l a i r ; 
les ailes sont m a r q u é e s de deux b a n d e s t r a n s 
versales b l anches . L ' i r is est b r u n foncé ; le bec, 
noi r ; les pat tes sont rougeâ t r e s . Les deux sexes 
ont le m ê m e p l u m a g e , et les j e u n e s son t diffi
ciles à d is t inguer de leurs p a r e n t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m o i n e a u 

f r iquet appar t ien t , p lus que le m o i n e a u d o m e s 
t i q u e , à la par t ie or ientale d e l 'ancien m o n d e . 
Il n 'es t pas rare dans tou te l 'Al lemagne ; il s 'a
vance, dans le Nord , j u s q u ' a u cerc le po l a i r e ; se 
t rouve dans une g r a n d e pa r t i e de l 'Asie, et est 
c o m m u n au J a p o n . Il est r a r e dans le mid i de 
l 'Europe , et l 'on dira i t q u e les individus q u e l 'on 
t rouve dans le no rd , de l 'Afrique s'y son t éga rés . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le m o i n e a u 

friquet préfère a u x villes e t aux u l l a g e s la forêt 
et la c a m p a g n e , et diffère en cela de son congé
n è r e . E n hiver seu lement , il s ' approche des h a 
b i t a t i ons ; en été , il se t i en t là où des pra i r ies a l 
t e r n e n t avec des c h a m p s , e t il y n i che dans les 
arbres c reux , dans les ca r r iè res . Il vit en sociétés 
nombreuses une par t ie de l ' année , et pa r couples 
seu lement à l ' époque des a m o u r s . Les bandes 
pa r cou ren t le pays dans un cer ta in rayon , se 
mê len t aux b r u a n t s , aux a louet tes , aux p insons , 
auxve rd i e r s , aux l inottes ; vis i tent les c h a m p s , 
et en hiver les f e rmes ; au c o m m e n c e m e n t du 
p r in t emps , elles se sépa ren t pa r coup le s . 

Le m o i n e a u fr iquet a dans sa m a n i è r e d 'ê t re 
plus d 'un point de c o m m u n avec son c o n g é n è r e , 
le m o i n e a u d o m e s t i q u e . Il est moins p r u d e n t , 
par cela seul , p r o b a b l e m e n t , q u e le con tac t 
j ou rna l i e r de l ' h o m m e lui m a n q u e , et ne lui a 
pas p r o c u r é les leçons de l ' expér ience . Son por t 
est p lus d i s t ingué q u e celui du m o i n e a u d o 
mes t ique . Il t ient ses p lumes ser rées ; il est h a rd i , 
assez agi le , toujours en m o u v e m e n t . Il vole 
mieux , m a r c h e m i e u x à te r re ; son cri d 'appel est 
plus cour t , plus plein, tout en conservant b ien le 
type du cri du m o i n e a u . 

De l ' a u t o m n e au p r i n t e m p s , il se nour r i t de 
gra ines ; en é té , il m a n g e des cheni l l es , des pu 
cerons , et d ' au t res v e r m i n e s ; il fait donc beau
coup de b ien dans les j a rd ins et les vergers . 
Parfois il cause des dégâts dans les c h a m p s de 
b l é ; mais il ne touche pas aux fruits , n i aux plan
tes po tagères . Il nour r i t ses peti ts d ' insectes et 
de graines la i teuses . 

La saison des a m o u r s , p o u r cet te espèce , c o m 
m e n c e en avril et se p ro longe j u s q u ' e n août . 11 
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a deux ou trois pon tes p a r an . Le nid est é tabl i 
dans u n e cavi té , de préférence dans un t ronc 
d ' a rb re c reux , p lus r a r e m e n t dans u n e crevasse 
de r o c h e r ou dans un m u r . Il n 'es t pas mieux 
cons t ru i t q u e celui des au t r e s mo ineaux . Les 
œufs au n o m b r e de cinq à sept p o u r chaque cou
vée , r e s semblen t b e a u c o u p à ceux du m o i n e a u 
d o m e s t i q u e ; seu lement , ils sont plus couverts de 
str ies, par conséquen t plus foncés et u n peu p lus 
pe t i t s . Le mâle et la femelle couvent a l te rna t i 
vemen t , p e n d a n t t re ize ou qua to rze j o u r s . 

Le moineau fr iquet s 'accouple avec le moi 
n e a u d o m e s t i q u e , et p rodu i t des pet i ts féconds. 
Ceux-ci ,sous leur p r e m i e r p l u m a g e , r e s semblen t 
à de j eunes m o i n e a u x domes t iques ; mais ils o n t 
la tête plus foncée, et u n e t ache gris-noir à la 
go rge . Géné ra l emen t , le pè re est u n m o i n e a u 
f r ique t , l a m è r e u n m o i n e a u d o m e s t i q u e . 

C h a s s e . — Le fr iquet est p lus facile à captu
r e r q u e le m o i n e a u domes t ique . On le p r e n d 
avec des g luaux , des t r appes , des lacets , des pié
gés de t o u t e n a t u r e . 11 a les m ê m e s ennemis que 
le m o i n e a u domes t i que . 

C a p t i v i t é . — En capt ivi té , on le n o u r r i t faci
l e m e n t de gra ines , auxquel les on ajoute quel
q u e s feuilles ver tes . Il m a n g e que lques ins tants 
ap rès qu ' on l 'a mis en cage, e t s 'apprivoise par 
fa i t ement . Il fait t rès-bien dans u n e volière ; il 
ne lui m a n q u e que le don du chan t . 

L E S P Y R G I T O P S I S — PYBGITOPSIS. 

Die Spatzler. 

C a r a c t è r e s . — Les pyrgi topsis diffèrent des 

vrais m o i n e a u x par u n e taille plus forte, p lus 
é l a n c é e ; u n bec plus a l longé, plus r o b u s t e ; un 
p l u m a g e fort p e u var ié et semblab le chez les 
deux sexes. 

L 'espèce sur laquel le ce genre est fondé r em
place le m o i n e a u domes t ique dans l 'Afrique 
o r ien ta le et occidenta le . 

LE PYRGITOPSIS SIMPLE — PYRGITOPSIS SIMPLEX 

Der einfaehe Spatz. 

C a r a c t è r e s . — Le pyrgi topsis s imple est u n 

des plus g rands passé r idés . Il a l 8 cent , de long, 
et 29 cent , d ' enve rgu re . Son modes te p lumag e 
lui a valu le n o m spécif ique qu ' i l po r t e . Il a la 
t ê t e et la n u q u e gris de sour is , le dos et les t ec 
t r ices supér ieures de l'aile d 'un b r u n de r o u i l l e ; 
les pennes de l 'aile et de la q u e u e d ' u n b r u n 
foncé , bo rdées de roux de r o u i l l e ; la face infé

r i e u r e du corps d 'un gris r o u g e â t r e ; l a gorge un 
peu plus c l a i r e ; le vent re b l a n c h â t r e ; l 'iris d 'un 
b r u n r o u g e clair , le bec noir , les pa t t e s rougeâ t r e s . 

Le p lumage de la femelle ne diffère de celui 
d u mâle que par des teintes un peu plus claires. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . Le py rg i top 

sis s imple hab i t e le cen t re et le sud de l 'Afrique. 
On le t rouve au Cap et dans la S é n é g a m b i e ; je 
l'ai souvent r e n c o n t r é dans le Soudan oriental 
et en Abyssinie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit com

me le moineau fr iquet , sans j ama i s former , c epen 
dan t , de grandes bandes ; on ne t rouve o rd ina i 
r e m e n t ensemble que le mâle et la femel le , aux
quels se j o ignen t les pe t i t s , à l ' é p o q u e des n i chées . 
On le r encon t r e dans les bois les plus touffus, 
aussi bien que dans les vi l lages. Dans la forêt, il 
n iche dans les t roncs d ' a rb res c reux ; dans les 
vi l lages , il é tabl i t son n id dans les toi ts de 
c h a u m e des h u t t e s . Il a toutes les hab i t udes des 
au t res passér idés , et son cr i ne diffère pas du 
leu r . Il est en a m o u r au p r i n t e m p s . Dans l ' I Ia-
besch , j e le vis dès le mois d'avril occupé à con
s t ru i re son n id . Les œufs m e sont i nconnus . 

L E S C H R Y S O S P I Z E S — CHRYSOSPIZA. 

Dte Goldspatze. · 

C a r a c t è r e s . — Les chrysospizes ou moineaux 

dorés, c o m m e on les a aussi appelés , t i ennen t des 
m o i n e a u x par les formes généra les , et des ser ins 
par le p l u m a g e ; ils ont u n peu , auss i , le faciès 
des t isserins. 

Le genre ne repose que su r u n e espèce . 

LE CIIRYSOSP1ZE JAUISET — CHRYSOSPIZA LUTEA. 

Der Goldspatz. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau est, sans cont red i t , 
un des p lus b eau x parmi les passér idés . Le 
mâle a la t ê t e , la n u q u e , t o u t e la face infér ieure 
du corps d 'un beau j a u n e doré , semblab le à 
celui qu i colore le p lumage du ser in des Canar ies ; 
le dos est b r u n - r o u g e . Les pet i tes tectr ices supé 
r i eu res de l'aile sont noi râ t res ; les p e n n e s de 
l'aile et de la q u e u e d ' un gris foncé, bo rdées de 
r o u g e b r u n en deho r s . Cet oiseau a à peu près 
la tai l le du m o i n e a u friquet. 

La femelle ressemble à celle du m o i n e a u d o 
mes t ique ; sa cou leur , c e p e n d a n t , t i re davantage 
sur le j a u n e , et elle a la gorge j a u n e . 

Les j eu n es mâles r e ssemblen t à leur m è r e , 
m a i s ils sont d 'un j aune plus do ré . 
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Fig. M. Le Moineau friquct, 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

es tpropre à l 'Afrique or ienta le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — J e m e r a p 

pellerai tou jours avec plaisir l ' ins tant où j e vis 
cet oiseau pour la p r e m i è r e fois. Nous venions 
de passer p lus ieurs j ou r s dans les s teppes d é 
sertes de Bahiouda , e t nous arr ivions enfin aux 
rives boisées du Nil . T o u t à coup se leva u n e 
bande n o m b r e u s e de passe reaux , c o m m e en 
forment chez nous les mo ineaux , et poussant les 
m ê m e s cris . Au p r e m i e r m o m e n t , je crus voir 
des oiseaux bien connus , mais je fus b ien tô t dé 
t r o m p é . P lus ta rd , j ' a i pu souven t observer le 
chrysospize j aune t , sans cependan t que j e puisse 
me flatter de conna î t re ses moeurs à fond. 

Il semble Être can tonné dans cer ta ines locali
tés. T r è s - c o m m u n dans le Soudan or iental , j e ne 
l'ai j amais r encon t r é dans les mon tagnes du 
Habesch, ni dans les g randes forêts des bords 
du fleuve. Il r e c h e r c h e su r tou t les plaines dé 
couvertes , r i c h e m e n t a r rosées , et où croissent 
des buissons de m i m o s a s peu élevés . 

Il a i e genre de vie du moineau friquet ; il se réu
nit à ses semblables , forme des bandes de p l u 
sieurs centa ines d ' individus qu i , tous ensemble , 
s 'abattent sur les moissons , cou ren t dans les 
herbes , vont d ' un endro i t à un a u t r e , mais sans 
jamais qu i t t e r un dis tr ic t assez c i rconscr i t . Les 
indigènes les laissent en paix, aussi sont-ils p e u 
craintifs et se laissent-ils app roche r p a r l e chas 
seur. Mais, après un coup de feu, tous s'élèvent 
en criant j u squ ' à une assez g rande h a u t e u r , pu is , 
après avoir long temps volé de côté et d ' au t re , 
ils s 'abat tent su r un buisson éloigné. 

Avant la saison des p lu ies , lo rsque par tou t 
rin-nnu. 

r é g n e n t la sécheresse et la dise t te , les j a u n e l s 
appara i ssen t dans les villages et dans les vil les, 
à K h a r t h o u m , par e x e m p l e ; ils c h e r c h e n t l eur 
n o u r r i t u r e dans les cours et dans les j a rd in s , 
t o u t c o m m e en hiver les m o i n e a u x des c h a m p s 
dans nos con t rées . Souvent , j e m e suis fait un 
plaisir de d o n n e r à m a n g e r , de m a fenêtre, à 
c e s t r oupes de m e n d i a n t s . Us finissent par être 
aussi i m p u d e n t s que leurs pa ren t s d ' E u r o p e ; 
quand on s 'approche d 'eux, ils gagnen t l ' a rbre 
ou le m u r le plus r app roché , pour revenir au 
bout d 'un ins tan t à leur anc ienne p l a c e . 

I l eug l in croit, qu ' en octobre et en n o v e m b r e , 
c ' es t -à -d i re i m m é d i a t e m e n t avant la saison des 
plu ies , ils qu i t t en t la vallée du Nil Bleu, et en
t r e p r e n n e n t u n voyage ; c'est u n e e r r e u r : d 'après 
toutes mes obse rva t ions , les chrysospizes n ' é -
m i g r e n t j a m a i s . Us ne font que rôder dans le 
pays, et à l ' époque ind iquée par Hcugl in , ils 
vont dans les s teppes , p o u r y n i c h e r . 

La saison des p lu ies est p o u r ces oiseaux le 
p r i n t e m p s , le t emps des a m o u r s . Dès le mi l ieu 
d 'août , les b a n d e s se divisent pa r pa i re s , qui c o n 
t i n u e n t cependan t à vivre l ' une p rès de l ' au t r e , 
et à cons t ru i re leurs nids dans le voisinage les 
unes des au t r e s . Le chrysospize j a u n e t n e dif
fère pas en cela des aut res oiseaux de la m ê m e 
famille. Son nid est établi dans u n buisson, à 
pau de dis tance du sol ; il est g r o s s i è r e m e n t 
cons t ru i t avec des c h a u m e s et des he rbes sèches . 
Au mi l ieu de sep tembre , la femelle pond 3 ou 
4 œufs b l a n c s , ponc tués de b r u n , et ayant 
2 cent , de long. Je ne sais c o m b i e n de temps 
ces œufs res ten t en incubat ion ; s'ils sont couvés 
pa r la femelle seule, ou pa r le mâle et la femelle 
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a l t e rna t i vemen t . A la fin de sep tembre et en oc 
t o b r e , on voit des bandes t r ès -nombreuses dans 
lesquel les il y a des j e u n e s . 

La m u e a lieu au c o m m e n c e m e n t de l ' année . 
C'est en j u i n et en ju i l le t que le p l u m a g e des 
vieux a tou t e sa sp l endeu r . 

C a p t i v i t é . — J a m a i s j e n ' a i eu des cl iryso-

spizes captifs, et jamais j e n ' e n ai vu chez les 
hab i t an t s du Soudan . La beau té de leur p lumage 
les r end agréables à la vue, m a i s c'est là leur 
seule qual i lé : ils ne chan t en t pas plus que leurs 
frères d ' E u r o p e . 

L E S S O U L C I E S — PETRON1A. 

Die Beryspatze. 

C a r a c t è r e s . — Les soulcies sont de vrais 
m o i n e a u x à bec vigoureux, à corps ramassé , à 
ailes très-al longées, a t t e ignan t p r e s q u e l ' ex l ré -
miLé de la q u e u e , à p lumage semblab le chez les 
deux sexes, et don t la q u e u e , au l ieu d 'ê t re un i -
co lore c o m m e chez les au t res passér idés , po r t e 
des taches à son ex t rémi té . 

LA SOULGIE DES ROCHERS — PETHONIA 

IiVPESTIlIS. 

Der Steinsperling, der Bergsperling. 

C a r a c t è r e s . — Le de rn i e r r e p r é s e n t a n t de la 

famille des passér idés dont nous ayons à nous 
occuper , diffère par sa forme, sa couleur , de 
tou tes les espèces que nous venons de passer 
en r e v u e ; n é a n m o i n s , nous ne pouvons m é 
conna î t r e sa pa ren té avec le moineau d o -
mesLique ou le m o i n e a u fr iquet . Il me
su re 17 cent , de long et 26 cent , d 'enver
gure ; la femelle est u n peu plus pet i te que 
le mâ le . Ses couleurs sont à peu près celles de 
la femelle du m o i n e a u d o m e s t i q u e . Il a le dos 
gr is -brun, t aché l ong i tud ina l emen t de b r u n noir 
e t de blanc g r i s ; les tectr ices supé r i eu res de 
l'aile grises ; la face infér ieure du corps d 'un 
gris b l anchâ t r e ; la gorge j a u n e de soufre; le som
m e t de la tê te g r i s ; les cô tés de la tê te et le 
front rayés de brun-oliive; u n e m i n c e bande 
s 'étend au-dessus des yeux ; les p lumes de la 
queue ont u n e tache b lanche sur leurs ba rbes in
t e rnes , et près de leur ex t r émi t é . Le bec , en 
h ive r , est g r i s -b run , j a u n â t r e en é t é , la m a n d i 
bule supé r i eu re é tan t tou jours plus foncée que 
l ' infér ieure; l ' iris est b r u n , les pat tes sont d 'un 
gris r ougeâ t r e . 

Les deux sexes dilfôrent t r è s - p e u ; on trouve 
souvent des femelles dont le p lumage est aussi 

beau que celui des mâ les . Les j eunes ont u n e 

t a c h e b l anche à la go rge . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La SOulcic 

des roches est assez rare en A l l e m a g n e . El le est 
c o m m u n e dans le midi de la F r a n c e , en Espagne , 
en Algérie , aux Canar ies . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La SOulcie 

hab i l e les villes et les villages, aussi bien que les 
roche r s les plus déser t s . E n Espagne , on peu t 
être cer ta in de la t rouver , sur les parois escarpées 
des m o n t a g n e s , dans les ru ines des châ teaux . 
Aux Canaries , d ' après l îol le , elle r e c h e r c h e les 
tours et les édifices élevés, au mil ieu des villes. 
Elle ne fuit donc pas le voisinage de l ' h o m m e , 
mais elle sait tou jours ga rde r sa l iber té . R a r e 
men t elle s ' aventure dans les rues ; d 'hab i tude , 
elle gagne la c a m p a g n e pour y c h e r c h e r sa nour
ri Lure. 

La snulcie des roches diffère des au t res passé
ridés en ce qu'el le e s t . eon l inue l l emen t , et sans 
motif, sous l ' empi re d 'une défiance, d ' une cra in le 
exagérées . 

Elle se d i s t ingue par ses m o u v e m e n t s des aul res 
oiseaux de la famille. Son vol est rapide et 
b r u y a n t ; avant de se poser , elle plane un ins tan t , 
les ailes l a rgemen t é t endues , et ressemble plus 
aux becs-croisés q u ' a u x vér i tables m o i n e a u x . A 
terre , elle sautil le avec assez d 'agi l i té . Posée , elle 
p rend une a t t i t ude fière et r e m u e f r é q u e m m e n t 
la queue. Son cri d'appel peut se r e n d r e par : 
guiiiib, la de rn iè re syl labe é tan t su r tou t ac 
centuée ; son cri d 'aver t i ssement est : errr, se 
r a p p r o c h a n t assez de celui des au t reSpassér idés ; 
son chan t est un gazoui l lement assez s imple , in
t e r r o m p u , r appe l an t un peu celui du b o u v r e u i l : 
on ne peu t cependan t - pas dire qu ' i l soit 
agréable à e n t e n d r e . 

Cet oiseau se r ep rodu i t vers la fin du pr in
t emps ou dans les p remie r s jours de l ' é té . E n 
E s p a g n e , les a m o u r s c o m m e n c e n t , p o u r lu i . au 
mois d'avril ; mais , en généra l , on n e t rouve les 
nids qu 'en m a i , j u in et ju i l le t . Chez n o u s , la 
reproduc t ion de la soulcie des roches est difficile 
à observer : il n ' en est pas de m ê m e dans le 
Midi. Là, elle n i c h e , d ' o rd ina i r e en compagn ie 
de p lus ieurs de ses s emblab le s , dans les crevas-es 
des rochers , dans les t r o u s des m u r s , dans 
les t roncs c reux des a r b r e s , sous les tui les des 
tours et des édifices élevés. Cependant , dans les 
localités m ê m e s où cet oiseau est c o m m u n , il est 
assez difficile de se p rocu re r son nid ; car, t o u 
jou r s il en choisit l ' e m p l a c e m e n t avec u n g r a n d 
soin, et dans les gorges des m o n t a g n e s , il t rouve 
toujours assez d 'endroi l s favorables p o u r n 'avoir 
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que l ' embar ras d u choix. Ce n id , que m o n père 
le p r e m i e r a déc r i t , a q u e l q u e ressemblance 
avec celui des au t res passér idés . Il est formé de 
chanvre , d 'écorces d 'a rbres , de chiffons grossière
men t en t r e l acés , et tapissé i n t é r i eu remen t de 
p lumes , de poils, de flocons de laine , de débr i s 
de cocons, et d ' au t res m a t é r i a u x semblables . , 
Une fois cons t ru i t , u n nid sert p lus ieurs années . 
C'est au plus si la pai re qu i l 'habi le le répare un 
peu à chaque p r i n t e m p s . Les oeufs, au n o m b r e 
de cinq ou six, un peu p lus g rands que les œufs 
du moineau d o m e s t i q u e , sont gr isâtres ou d 'un 
blanc sale, t ache tés de gris cendré et de gris 
foncé, sur tou t vers le gros bou t . On ne soit si les 
deux paren t s couvent a l t e rna t i vemen t ; tous deux, 
dans tous les cas, c o n c o u r e n t à n o u r r i r les pet i t s . 

Les j e u n e s , u n e fois qu ' i l s on t pris l eur essor, 
se réun issen t à l eu rs semblab les , et forment de 
grandes b a n d e s ; ils e r ren t sans b u t dans la c a m 
pagne , p e n d a n t que les pa ren t s on t u n e seconde 
et peu t -ê t re u n e t ro is ième couvée . Ce n 'es t q u e 
quand ils ont t e r m i n é leur œuvre de r e p r o d u c 
t ion, q u e ceux-c i se j o i g n e n t de nouveau aux 
bandes . 

La soulcie des roches a le m ê m e r ég ime q u e 
les au t res oiseaux de la m ê m e famil le . En été, elle 
mange su r tou t des insectes , en h i v e r , des gra i 
nes , des baies , e tc . E n E s p a g n e , on la r e n c o n 
tre souvent sur les r o u t e s , fouil lant le fumier , 
c o m m e le font le moineau d o m e s t i q u e et le. 
moineau f r iquet . On a fait chez nous la m ê m e 
observat ion. 

C i i a s s e . — Ce n 'es t que là où cet oiseau est 
t r è s - c o m m u n q u ' o n peut faci lement s'en e m p a 
rer . E n Espagne , on en a p p o r t e par tas aux 
marchés . On les p r e n d dans des filets, où un 

appeau les a t t i re , ou bien au m o y e n de g luaux 
disposés sur les a rb res . Il est difficile de les t i 
rer , car ces oiseaux p r u d e n t s , auxquels un n a 
tural is te qu i se borne à é tud ie r des peaux , a p u 
donne r la qualification de stultus; ces oiseaux, 
dis j e , r e m a r q u e n t vile s'ils sont poursu iv i s , et 
leur défiance innée s'en accroî t davantage . Mon 
père fait r e m a r q u e r , aven ra ison , qu ' i l s sont 
su r tou t sur leurs gardes là où ils passent la n u i t . 
F o u r les p r e n d r e , il faut les a t t end re à l'affût. 11 
en est de m ê m e en Espagne : nous nous s o m m e s 
efforcés bien souvent , mais i n vain , de s u r p r e n 
dre ces o iseaux; mainLes fois, ma lg ré tou te no t r e 
hab i t ude de la chasse , nous avons d û nous en 
r e t o u r n e r les mains vides. 

C a p t i v i t é . — En capt iv i té , la soulcie des r o 

ches cause peu d ' e m b a r r a s et beaucoup de 
plaisir . Elle devient t rès-vi te conf ian te ; elle vit 
en bonne h a r m o n i e avec les aut res oiseaux, et sa 
douceu r la r en d t r è s -agréab le . Mon père en 
éleva u n e , qu ' i l avait prise toute j e u n e , et eu t 
le plaisir de la voir s 'apprivoiser pa r fa i t emen t . 
« Elle res te t ranqui l le , r acon te - t - i l , et ne s 'agite 
n u l l e m e n t q u a n d on descend sa cage pour lui 
donne r à m a n g e r , et ne s'effraye pas, quand 
on enlève son a u g e . Elle est m ê m e assez c o n 
fiante, p o u r engage r sa tê te en t re mes, doigts , 
lo rsque j e lui donne à m a n g e r . Elle p rend dans 
la m a i n les m o u c h e s , dont elle est t rès-f r iande. 
L o r s q u e je suis o c c u p é , le ma t in , et q u e j e n é 
glige de lui donne r sa n o u r r i t u r e , elle m ' e n fait 
souvenir p a r ses cris répé tés . » Bolle , de son 
cô té , vaille les souleics qu ' i l a eues en capt ivi té . 

E n les soignant b ien , on peu t les faire se r e 
produ i re en c a g e ; Toussenc l , du moins , en r a p 
por te un exemple . 

LES COCCOTHRÀUSTIDÉS — COCCOTñRAUSTJE. 

Die Kernbeisser, The Hawfimht. 

Un passereau t r è s - cu r i eux , le g r o s - b e c , est 
d 'ordinaire r a n g é p a r m i les p i n s o n s ; mais il 
peut à bon droi t ê tre regardé c o m m e le type , non-
seu lement d 'un genre , ce qu i est admis depuis 
long temps , mais bien d 'une famil le . Cette fa
mille, il est v ra i , est peu n o m b r e u s e , et il n 'est 
pas un seul de ses m e m b r e s qui p résen te tous 
les caractères de l 'espèce type : si beaucoup de 
passereaux le rappel lent , bien peu lui ressem
blent r ée l l emen t . 

C a r a c t è r e » . •— Les coccolbrausl idés ont le 

corps r a m a s s é , l o u r d ; les ailes l u n g u e s ; la 

queue re la t ivement c o u r t e ; les pat tes cour tes 
et v igoureuses ; la tête forte et s u r t o u t un bec 
sol ide , é p a i s , p o i n t u , dont la m a n d i b u l e supé
r ieure est pourvue , en dedans , de canne lu res lon
gi tudinales ; de r r i è re celles-ci est u n e élévation 
tube rcu leuse , t ransversa le , s ' engrenan t dans u n e 
cavité, en tou rée d 'un bour re l e t d u r et épais, 
que p résen te la m a n d i b u l e infér ieure . Le p lu 
m a g e est r i che , a b o n d a n t ; les cou leurs en sont 
agréab les , sans ê t re vives. 

D l i i t r l b u t i o n g é o g r n p l i i q u e . —LeSespècesdc 
cel le famille Se r encon t r en t sur loule la surface 
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d u g lobe ; que lques -unes sont m ê m e t rès - répan

d u e s . 

Nous n e connaissons guè re q u e les hab i t udes 

des espèces e u r o p é e n n e s . 

L E S V E R D I E R S — CHLOR1S. 

Lie Grïrnfuiken. 

C a r a c t e r e s . — Les verdiers n 'on t pas de ca

rac t è r e s phys iques b ien t r a n c h é s ; c e p e n d a n t , 

lorsque l 'on considère leurs formes généra les , 

e t s u r t o u t lo rsqu 'on a égard aux m œ u r s , au 

système de co lora t ion , on est conduiL à les dis

t i n g u e r géné r iquemen t . Us semblen t é tabl i r u n e 

t rans i t ion en t r e les pinsons et les gros-becs ; 

l eur bec est plus faible que chez ceux-c i , ma i s 

p lus fort q u e chez ceux- là ; il est con ique , t r an 

c h a n t , à mand ibu l e infér ieure l é g è r e m e n t échan-

crée . 

LE VELIDIEU ORDINAIRE — C11L011A HORTF.NSIS. 

Ber Grûnling. 

Caractères. — Le mâle de ce t te espèce 

(Jig. 43) a la face supér i eu re du corps d 'un vert 

olive, la face infér ieure d 'un ver t j a u n e , les ailes 

d 'un gris de c e n d r e , la q u e u e n o i r e . Les neuf p r e 

miè res pennes de l 'aile, les c inq pennes ex te r 

nes de la q u e u e por ten t des t aches j a u n e s . Le bec 

est couleur de chai r , l ' iris b r u n . E n h iver , le p lu 

m a g e para î t plus gr is , ce t te te in te b o r d a n t lar 

g e m e n t les p l u m e s . 

La femelle est toujours plus grise que le mâ le . 

Les j eu n es on t des ra ies longi tudina les foncées 

aux par t ies supér i eu re et infér ieure du corps . 

L 'oiseau a environ 16 cent , de long et 27 cen t , 

d ' envergure . La femelle m e s u r e à peu près 

1 cent , et demi en moins de l o n g u e u r , e t 2 cent , 

d ' envergure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le VCI 'dier 

h a b i t e t ou t e l 'Europe , les cont rées les p lus s ep 

tent r ionales excep tées , et u n e g rande par t ie de 

l 'As ie ; il m a n q u e en Sibér ie . Au J a p o n , il est 

r emplacé par une espèce t rès-vois ine. 11 est 

t r è s - c o m m u n dans le midi de l 'Europe , en E s 

pagne n o t a m m e n t ; m ê m e , chez n o u s , il est un 

des passereaux les plus r é p a n d u s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il r eche rche 

su r tou t les endroi t s ferti les, où de pet i ts bois 

a l t e rnen t avec des c h a m p s , des p r a i r i e s , des 

j a r d i n s ; ou se t rouve au voisinage des h a b i t a 

t ions , et il évite les grandes forêts. Chez n o u s , 

le verdier est un oiseau voyageur ; du moins , 

,ln p lupar t de ceux qui passent l'cLé dans nos 

cont rées , é m i g r e n t en h ive r ; en Espagne , il n 'en 

est plus de m ê m e , ils y d e m e u r e n t tou te l ' année . 

Il est p robab le q u e ceux que l 'on r e n c o n t r e en 

hiver sous nos la t i tudes , vivent, en é té , encore 

plus au nord! 

Ce n 'est q u ' a u m o m e n t des voyages que les 

verdiers se réun i s sen t en g randes t roupes , se 

jo ignan t aux p insons , aux m o i n e a u x fr iquels, 

aux b r u a n t s , aux l inot tes . Le reste du t e m p s , ils 

vivent pa r paires ou par pet i tes famil les . Ils s'é

tablissent dans un pet i t bois ou dans un j a r d i n , 

y choisissent u n a r b r e touffu p o u r passer la nui t , 

et rôden t aux a len tour s . On les voit tou te la 

j o u r n é e , che r chan t à te r re les gra ines de tou t e 

espèce . Au m o i n d r e dange r , ils s 'envolent sur un 

a rbre voisin, et s'y cachen t dans le feuil lage. 

Quelque lourd qu ' i l paraisse au p remie r 

abord , le verd ier o rd ina i r e est u n oiseau vif et 

agile dans tous ses m o u v e m e n t s . Lorsqu ' i l est 

au repos , il t ient son corps dans une posit ion h o 

r izontale , e t é c a r l e ses p l u m e s ; souvent il se re

dresse , r a b a t son p l u m a g e , au poin t qu 'on a de 

la pe ine à le r e c o n n a î t r e . Il m a r c h e en saut i l 

l an t ; son vol est assez facile, o n d u l é ; t an tô t il 

éca r t e for tement les ailes, t an tô t il les rabat . 

Avant de se poser , son vol devient vacil lant . 11 

n ' a i m e pas t rop à se déplacer sans nécessi té , et 

cependan t , il pa r cou r t d 'un trai t de grandes dis

tances . Au m o m e n t de s 'envoler , il fait e n t e n d r e 

u n cr i d 'appel , t rès-bref , qu ' on peu t n o t e r : 

tschich ou tscheck. Son cri de t end re s sees t : Izwuui 
ou schwounsch, qu ' i l p r o n o n c e avec douceur , 

mais avec assez de force; ce m ê m e c r i , a c c o m 

pagné d 'un léger s iff lement , est son signal d 'a

ver t i s sement . 

Là où le verdier se sait en sû re t é , il est peu 

défiant ; ma i s , lorsqu ' i l est a t t r oupé , il se mont re 

tou jours t r è s - p r u d e n t . 11 semble alors que cha

que individu de la b a n d e rivalise de zèle p o u r 

veiller au salut de la société. « A l ' approche d 'un 

h o m m e , di t m o n père , ceux qui sont à te r re 

s 'envolent les p r e m i e r s , les au t re s les suivent , 

mais ils ne t a r d e n t pas à se poser . Il faut souvent 

les chasser p e n d a n t un qua r t d ' heu re , avant de 

pouvoir en a p p r o c h e r à por tée de fusil. » Le 

verdier n 'est j a m a i s t rès-confiant , et m ê m e lors

que le besoin le presse, il ne pénè t r e point 

dans les fe rmes . 

11 se nour r i t de gra ines , s u r t o u t de graines 

o léagineuses , de colza, de l in, de chanvre , qu ' i l 

r amasse par t e r r e , c o m m e le p inson. Lorsque 

le sol est couver t de neige, il m a n g e des baies 

de s u r e a u et de sorbier , et ouvre les faînes, pour 

en p r end re la s e m e n c e . Mais ce n 'es t pas ?ans 
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peine qu' i l en v ien t à ses fins, et j a m a i s on ne 
trouve ces graines seules dans son es tomac . Le 
verdier cause souvent des dégâts dans les c h a m p s 
de chanvre , ca r il ne se laisse pas faci lement 
éloigner de ces endro i t s , où il t rouve sa n o u r r i 
ture favorite. 11 est souvent nuisible dans les j a r 
dins potagers ; mais l 'ut i l i té don t il est , en 
mangean t les graines des mauvaises he rbes , 
l ' empor te su r le mal qu ' i l peut faire. 

Le verdier a deux couvées par an, et t rois 
dans les bonnes années . Avant l ' accoup lement , 
le mâle fait con t inue l l emen t e n t e n d r e sa voix. 
En chan t an t , il s 'élève o b l i q u e m e n t dans l 'air, 
bat des ailes, les relève j u s q u ' à ce que leurs poin
tes v iennent p resque à se t o u c h e r , se ba lance 
de côté et d ' au t r e , décr i t des cerc les , et revient 
len tement à l 'arbre d 'où il est par t i . Si un rival 
approche , il le pourchasse avec a rdeu r , et lui 
livre un c o m b a t plus ou moins a c h a r n é . La fe
melle assiste t r anqu i l l emen t à tous ces témoi
gnages de sa tendresse . 

Le nid, const rui t sur un a rb re ou dans une 
haie, à u n e bi furcat ion, cont re une grosse b ran
che , est formé de divers ma té r i aux . Des ramil les 
sèches, des rac ines , des c h a u m e s , en const i tuent 
la cha rpen te ; elle est recouver te de mat iè res 
semblables , mais p lus fines, en t remêlées de 
mousses , de l ichens , de flocons de laine. Le 
fond est tapissé de br ins d ' h e r b e en t re lacés , de 
cr ins , de poils, d ' un peu de la ine . Ce nid est 
bien moins arListement cons t ru i t que celui du 
pinson ; il n 'est ni t rès-sol ide, ni t rès -épa i s . Sa 
forme e s t a peu près celle d 'une d e m i - s p h è r e : il 
a près de 8 cent , de d i amè t r e à l ' ouve r tu re , et 
6 cent, de profondeur . La femelle le cons t ru i t 
presque en t i è r emen t ; dans tous les cas, le mâle 
lui vient fort peu en a ide . 

A la fin d'avril , a lieu la p remiè re ponte ; à la 
fin de ju in , la seconde , et quand il y en a une t ro i 
sième, c'est au c o m m e n c e m e n t d 'août . Chaque 
ponte e s t d e 4 à 6 œufs , longs d e 2 0 à 23 mi l l im. , 
très-renflés, à coquil le mince et lisse, d 'un blanc 
bleuâtre ou argentés , avec des points et des ta
ches plus ou moins disl incls d 'un rouge pâle ; ces 
points et ces taches occupen t su r tou t le gros 
bout , où ils sont r éun i s sous forme de cercle . 

La femelle couve seule p e n d a n t qua torze 
jours , et tan t qu'el le est sur les œufs le mâle lui 
apporte à m a n g e r . Les deux parents se cha rgen t 
d'élever leurs peli ls ; ils leur donnen t d 'abord des 
graines dépouil lées de leurs enveloppes , et r a 
mollies dans leur j a b o t ; p lus t a rd , des graines 
ent ières . Quelques j o u r s après qu' i ls on t pris 
leur essor, les pet i ts sont abandonnés à eux-

m ê m e s , et les pa ren t s s ' occupen t d ' une nouvel le 
couvée . Les j eunes se réun i s sen t a lors en b a n 
des , qui e r r e n t d e côté et d ' au t r e , et les paren ls 
les re jo ignent , quand l 'œuvre de la reproduc t ion 
est t e r m i n é e . 

Les pet i t s carnassiers et les r apaces , les é c u 
reu i l s , les loirs , les corbeaux, les pies, les geais 
dé t ru i sen t b e a u c o u p de nids de verd ie rs , et 
s ' emparen t , quand ils le peuven t , des adu l t e s . 
Des parasi tes vivent dans leur p l u mag e et dans 
leurs viscères. 

C h a s s e . — De tous leurs ennemis , l ' h o m m e 
est le plus r edou tab l e ; friand de leur chai r , il 
les chasse au fusil ; il les prend au m o y e n de 
t r appes , de g luaux , de laceLs, de pièges de toute 
espèce . 

C a p t i v i t é . — On ne peut r e c o m m a n d e r le 

verdier c o m m e oiseau d ' appa r t emen t . Son chau t 
est t rop insignifiant, sa t enue t rop g a u c h e , p o u r 
captiver l ' in térê t . On ne peu t le me t t r e avec 
d 'autres passereaux, car il est que re l l eu r , et 
t rouble ses compagnons de capt ivi lé . Il se re
produ i t t rès - fac i lement en cage, et les j eunes , 
s'ils sont à bonne école , auprès d 'un pinson ou 
d 'un serin des Canar ies , a p p r e n n e n t à bien 
chan te r , tou t en conservan t cer ta ines noies , qui 
peuvent les c h a r m e r , mais qu i ne laissent pas 
que d 'ê t re fort désagréables à l 'oreille de l 'a
m a t e u r . 

L E S G R O S - B E C S — COCCOTHRAUSTKS. 

Die Kernbeùser, The Hawfinclis ou Grosbeaks. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre , qui a d o n n é son n o m 

à la famille, est caractér isé par un bec é n o r m e , 

dont la base est géné ra l emen t aussi largo que la 

tête ; des ailes moyennes ; u n e q u e u e cou r t e , e t 

des r émiges secondaires coupées c a r r é m e n t à 

l ' ex t rémi té . 

LE GI10S-BEC COMMUN — COCCOTIIRJUSTES 

VULGAR1S. 

Der ffirschkernbeisser, The Dawfimh ou Grvsbeak, 

C a r a c t è r e s . — Le gros-bec c o m m u n , le type 
et l ' un ique rep résen tan t de ce genre , est le plus 
lourd, le plus massif de tous les passereaux 
de nos con t rées . Le mâle a 19 cent, de long, 
33 cent , d ' envergure ; la q u e u e mesu re à peine 
15 cen t . , et l 'aile pliôe 10 cent . La tail le de la fe
melle est de 1 cent , et demi plus pet i te que celle 
J u m â l e , e t son envergure mesu re près de 
3 cent , de m o i n s . 

' 11 a la par t ie un lé r i cu rc do la lète d 'un giiâ 
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j a u n e ; la par t ie pos tér ieure et les joues d 'un 
b r u n j a u n e ; la n u q u e d 'un gris cendré ; le dos 
b r u n clair ; la face inférieure du corps gris b r u n 
châ ta in ; la gorge noire ; les ailes noi res , avec 
u n e t ache b l a n c h e au milieu ; le bec d 'un bleu 
foncé au p r i n t e m p s , gris en a u t o m n e et en h i 
ver , p lus foncé à la pointe qu ' à la base ; l'iris 
gr is clair ; les pa t tes d 'un rougeâ l r e clair . 

La femelle a des cou leurs plus claires q u e le 
m â l e . Les j eunes on t la tête d 'un gris j a u n e , la 
n u q u e d 'un b r u n j a u n â t r e , le dos g r i s - b r u n , la 
face infér ieure du corps b lanc gr isâ t re , les flancs 
et la gorge gris à reflets rougeâ t res , t ache tés en 
t ravers de b r u n ou de no i râ t re . Les pennes m é 
dianes de la queue sont élargies à leur ex t rémi té 
e t ( r onquees . 

L 'espèce offre des variétés accidentel les n o m 
breuses . . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La zone t em

pérée de l 'Europe et de l 'Asie est la pat r ie du 
gros-bec. La Suède et les provinces occ iden ta les 
et mér id iona les de la Russie d 'Europe fo rment 
la l imite nord de son aire de dispers ion. En Si 
bé r i e , il hab i te , en été, t ou t e la con t rée , depuis la 
front ière eu ropéenne j u s q u ' a u x sources de l'A
m o u r . En Al lemagne , c'est un oiseau voyageur ; 
ceux que l'on t rouve en hiver v iennent t r è s -p ro 
b a b l e m e n t du nord de l 'Europe . I I est seu lement 
de passage dans les contrées mér id ionales . 11 tra
verse ainsi l 'Espagne , où il n iche peu t - ê t r e dans 
les provinces du nord , c l arrive en Afr ique, en 
Algérie et au Maroc . J ama i s j e ne l'ai observé en 
Egyp te . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans nos 

pays, le gros-bec est c o m m u n dans cer ta ines l o 
cali tés, r a re dans d 'aut res ; n é a n m o i n s , il est b ien 
c o n n u pa r tou t , car il rôde de tous côtés. Il choisit 
c o m m e séjour d 'été les mon tagnes et les collines 
boisées , mais en évitant les forêts de conifères. 
D 'après R a d d e , il n ' en serai t pas ainsi dans la 
Russ ie mér id iona le , et il envahi ra i t les s teppes , 
au fur et à m e s u r e qu 'on les boise. Il n 'hab i te 
c e p e n d a n t les forêts q u e p e n d a n t l ' époque des 
a m o u r s ; cet te époque u n e fois passée, il e r re avec 
ses pet i ts dans la c a m p a g n e , et arrive dans les 
j a r d i n s et les vergers . 

Le gros-bec vu lga i re c o m m e n c e ses voyages à 
la fin d 'oc tobre ou en n o v e m b r e , et il revient en 
m a r s : toutefois , q u e l q u e s - u n s ne r e t o u r n e n t 
qu ' en m a i ; ainsi , à la fin de ce mois , j ' a i observé 
à Madrid u n vol de gros-becs vulgaires . 

E n été , les couples se choisissent u n assez 
g rand d o m a i n e dans la forêt ou dans un pa re , 
de préférence au voisinage des ceris iers , c l y 

r e c h e r c h e n t les a rbres les plus élevés. Us passent 
la n u i t dans la forêt, à la c ime touffue d 'un ar
b re , le mâle et la femelle se t enan t pressés l 'un 
con t re l ' au t re , sur la m ê m e b r a n c h e . 

C o m m e on peu t l ' a t t endre de son organisa-
l ion, le g ros -bec est lourd et pa resseux . Il reste 
l ong t emps à la m ê m e place , ne se d é r a n g e pas 
volont iers , hési te que lque t e m p s avant de s'en
voler, ne pa rcou r t pas d 'un trai t une longue d i s 
t ance , et finit toujours par reveni r à l 'endroi t 
d 'où il a été chassé . Il se m e u t avec assez d 'agi 
lité au mil ieu des b r a n c h e s ; à t e r r e , il est 
maladro i t , ses pat tes é tant t rop cour tes pour son 
gros corps . Son vol est lourd , ma i s r ap ide et 
b ruyan t . Il donne de grands coups d 'ai le , et vole 
en l ignes ondu lée s . Avant de se poser , il a l ' h a 
b i tude de planer un ins tan t . 

Il ne faudrai t cependan t pas, de l ' apparence 
lourde de cet oiseau, conc lure à sa s tup id i t é . Le 
gros-bec est rusé et p ruden t ; il conna î t ses en 
nemis et sait se teni r sur ses gardes . « Il n ' a i m e 
pas à se déplacer , di t mon père , mais , m ê m e en 
m a n g e a n t , il est tou jours a t tent i f ; il aperço i t le 
danger , et che rche à y é c h a p p e r en se cachan t 
dans le feuillage ou en p r e n a n t la fuite. Il sait 
q u a n d il peu t sort i r de sa re t ra i t e . L o r s q u e les 
a rb res sont couver ts de leurs feuilles, on l ' en tend 
long temps avant de l 'apercevoir . Il se cache as
sez bien pour q u e j ' a i e p lus ieurs fois lancé des 
p ie r res sur d ' au t res a rbres q u e celui où il é ta i t 
posé , car je ne pouvais le voir . Quand il est ef
frayé, il se perche sur la plus h a u t e b r a n c h e 
p o u r pouvoir veiller de loin au dange r qu i le 
m e n a c e . A sa r u s e , se jo in t u n e grande p r u 
dence . Dans m a jeunesse , je guet tai u n e fois 
p e n d a n t hu i t j o u r s , avant de pouvoir le tue r , un 
gros -bec qui venait devant m a fenêtre m a n g e r 
les graines de chou dans le j a rd in , t an t il é ta i t 
p r u d e n t et r u sé . Il semblai t conna î t r e par fa i te 
m e n t les a rmes à feu. « 

Lorsque des gros-becs réunis en t r o u p e se sont 
aba t tus sur un cerisier, ils se laissent alors a p 
p r o c h e r plus faci lement , b ien que , là encore , les 
vieux se m o n t r e n t fort c i rconspects , se tenant 
long temps si lencieux et ne faisant en t end re leur 
voix qu 'au m o m e n t de s 'envoler. A l 'é t ranger , 
le gros-bec n 'es t pas moins p r u d e n t q u e dans 
sa p a t r i e ; il ne se fie pas p lus aux Arabes et 
aux Espagnols , qu 'à ses compa t r io t e s de l 'Eu 
rope cen t ra le . 

Le gros-bec a ime s u r t o u t les graines renfer 
mées dans un noyau épais . « Il semble préfé
rer à tou t , dit m o n père , les graines des hê t re s 
et des chênes . 11 en tame les cer ises , j e t t e la pu lpe , 
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ouvre le noyau et m a n g e la graine qu i s'y t rouve . 
Il fait cela en moins d 'une m i n u t e , et avec u n e 
telle force qu"c l'on en entend le b ru i t à u n e 
t ren ta ine de pas . Il fait de m ê m e du fruit d u 
c h a r m e . Les graines qu' i l avale passent de sui te 
dans son e s t o m a c , et ce n 'es t que lorsqu ' i l est 
plein qu 'e l les s ' a r rê ten t dans le j abot . Lor sque 
les a rbres son t dépoui l lés , le g ros -bec c h e r c h e 
les graines qu i sont tombées à t e r r e ; c 'est pour 
quoi , à la fin de l ' au tomne et en hiver, on le voit 
sautiller sur le sol. Il a ime aussi les céréales , e t 
cause souvent de grands dégâts dans les c h a m p s 
et dans les j a rd in s . On ne peut se figurer c o m 
bien u n seul de ces oiseaux peu t dé t ru i r e de 
pieds de p l an te s . » 

En hiver, il m a n g e les graines des sorbiers . Il 
se nourr i t en ou Ire de bourgeons et d ' insectes , sur
tout de coléoptères et de leurs larves . « Souvent , 
dit N a u m a n n , il p rend des hanne tons au vol, et les 
dévore, p e r c h é sur u n a r b r e , après en avoir r e 
jeté les ailes et les pa t tes . J ' e n ai vu s 'abat t re 
sur des c h a m p s r é c e m m e n t l abourés , y p r end re 
des insectes , et les appor t e r à leurs pet i ts . » 

Suivant que la saison est ou n 'es t pas favora
ble, le g ros -bec n iche une ou deux fois, au mois 
de mai et au c o m m e n c e m e n t de ju i l le t . Chaque 
pai re se can tonne , et ne souffre a u c u n e de ses 
semblables dans les l imi tes du d o m a i n e qu ' i l a 
chois i . Le mâ le est sans cesse en m o u v e m e n t , 
il erre d 'un a r b r e à l ' au t re , et se p e r c h e sur les 
hau tes b r anches , d'où il fait en t end re con t inue l 
lement sa voix. 

Son chan t n 'es t pas fort goûté : N a u m a n n le 
range m ê m e p a r m i les plus dépla isants . Ce 
sont des cris aigus, d ' au t res rou lan ts , e t lo r sque 
plusieurs mâles réun is c h a n t e n t ensemble , c 'est 
un bruit par t i cu l ie r , désagréable , q u e l 'on e n 
tend de loin. Ces chansons qui nous choquen t , 
n 'exercent pas la m ê m e influence sur la femelle : 
elle en est c h a r m é e . Le mâ le l u i - m ê m e se c o m 
plaît dans son chan t ; car il p r e n d toutes les pos
tures imaginables p o u r exp r imer sa p rop re sa
tisfaction. 

Le nid est cons t ru i t sur de pe t i tes b ranches , 
à une plus ou moins g rande h a u t e u r du so l ; 
d 'ordinaire , il est t r è s -b ien caché . Le fond est 
formé de b r a n c h e s sèches , de t iges d 'he rbes , 
de racines, e tc . ; puis vient une couche de mousse 
et de l ichen ; l ' in tér ieur est tapissé de pet i tes 
radicelles, de poils , de cr ins , de flocons de la ine . 
Les parois n ' en sont pas épaisses , mais il y a un 
certain ar t dans sa cons t ruc t ion . Ce n id est faci
lement reconnaissable à sa grande largeur . Il 
contient de trois à c inq ceufs, de 3 cent , de 

C C O M M U N . m 

long, épais en p ropor t ion , de cou leu r gris ver-

dâ t re ou j a u n â t r e , tachés , rayés, veinés plus ou 

moins d i s t inc tement de b r u n , de b r u n noi r , da 
gris foncé, de b r u n clair : 

La femelle couve p re sque c o n s t a m m e n t : elle 
n ' a b a n d o n n e ses ceuTs, vers le mi l ieu de la j o u r 
née, q u e p o u r al ler p â t u r e r , et , d u r a n t son ab
sence, le mâle la r e m p l a c e . Les deux paren ts 
nour r i s sen t leurs pe t i t s , e t les so ignen t long tcmps 
après qu ' i l s ont pr is l eur essor. Les j e u n e s , avant 
p lus ieurs semaines , sont impuissan t s à b roye r 
eux-mêmes les noyaux de cerises. 

« Une famille de ces oiseaux, dit N a u m a n n , a 

bien vite dévalisé un cer is ier . Une fois que les 

g ros-becs ont r endu visite à u n verger , ils y 

rev iennent tant qu'i l y a des cer ises , et tous 

les cr is , tous les bru i t s n e peuvent les en éloi

g n e r ; les épouvanta i l s ne les effarouchent pas 

l o n g t e m p s ; le seul moyen efficace est de les 

t i r e r . C'est su r tou t aux cerises a igres qu' i ls s'at

t a q u e n t . Us font aussi b e a u c o u p de m a l dans les 

j a rd ins po tagers , en m a n g e a n t jes graines, et les 

pois . Ils déval isent les sorbiers , et enlèvent ainsi 

au chasseur les baies dont il amorce ses p ièges . 

Ils son t in sa t i ab l e s ; et, d é p l u s , ils on t l ' hab i tude 

de r e t o u r n e r con t inue l l emen t au m ê m e endro i t , 

j u squ ' à ce qu'i ls y a ient tout m a n g é . » 

C h a s s e . — Aussi n 'es t - i l pas é tonnan t , q u e 

l ' h o m m e c h e r c h e à les dé t ru i re pa r tous les 

moyens possibles : g luaux , lace ls , t r appes , p i è 

ges de t ou t e espèce leur sont d r e s s é s , et on les 

t i re sans misé r icorde . 

Les gros-becs ont encore d ' au t res e n n e m i s : 
ils deviennent souvent la proie des faucons et 
des au t res r a p a c e s ; leurs j eu n es sont mangés par 
les mar t r e s , les geais, les co rbeaux . Mais leur 
p rudence ex t raord ina i re leur p e r m e t souvent 
d ' échapper au dange r . 

C a p t i v i t é . — Les gros-becs ne sont pas t r è s -
agréables en capt ivi té . Ils sont , il est vrai, fa
ciles à nour r i r avec du colza, des gra ines de lin, 
du chènevis , des noyaux de p runes et de cerises, 
de la sa lade ; ils s 'appr ivoisent m ê m e rap ide 
m e n t , ma i s ils sont maussades , e t peuvent ê t re 
d a n g e r e u x p o u r les au t res oiseaux. D 'un na tu re l 
quere l leur , ils me t t en t la d iscorde dans la vo
l ière où on les enferme. « J 'a i eu un gros-bec, 
raconte Lenz, qu i vécu t trois ans avec d 'autres 
oiseaux, n o t a m m e n t avec des serins des Cana
ries. Ceux-ci se r ep rodu i sa i en t , et le g ros -bec ne 
fit j ama i s de mal à leur p rogén i tu re . La q u a 
t r i ème année , il lui pri t fantaisie d'assister mes 
serins. 11 les a i d a i cons t ru i re e t à i ô p a v e r l e u r n i d ; 
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m a i s , à la 'fin, il ' s e m i t à m a n g e r les œufs et les 

pet i t s , et j e dus l 'enlever, » 

11 faut se mét ier de ses coups de bec, car il mord 

j u s q u ' a u sang, et ne lâche pas faci lement pr ise . 

U n é tud ian t de l 'Université d ' Iéna avait un 

g ros -bec que ses camarades p rena ien t souvent 

plaisir à enivrer . Mon père , qu i a vu cet oiseau, 

di t que r i en n 'étai t plus facile. On rempl issa i t de 

bière un tuyau de p lume que l 'on présen ta i t au 

gros-bec, par son ex t rémi té ouver te . Celui-ci le 

saisissait en t re ses mand ibu l e s et recevai t dans 

son bec la bière qu ' i l contena i t . II suffisait de 

r é p é t e r ce m a n è g e quelquefois , p o u r que le 

gros-bec fût ivre. Il excitai t a lors l 'h i lar i té pa r sa 

d é m a r c h e chance lan te . 

L E S H E S P É R I P I I O N E S — 

HESPER1PHONA. 

Die A bendkernhei&ser. 

C a r a c t è r e » . L e s hespé r iphones se dis t in

g u e n t des gros-becs p r o p r e m e n t d i t s , avec les

quels que lques au teu r s les confondent , p a r u n e 

queue u n peu plus longue . 

L ' n E S P E R I P H O P T E CRÉPUSCULAIRE — UESPEEI-
rnOXA VESPERTWA. 

I)er Abendkernlmsser. 

Cet oiseau, u n des plus beaux cocco thraus l i -

dës , p e u t - ê t r e m ê m e le p lus beau , a r e ç u le n o m 

de crépusculaire, pa rce que Cooper , qu i le dé

couvri t , croyai t que ce n 'é ta i t que pendan t le 

c répuscu le que « l 'on entendai t sa voix t r is te et 

su rp renan t e , sans que l 'on pû t voir l 'oiseau lui-

m ê m e . » De nouvelles observat ions ont infirmé 

cet te op in ion ; néanmoins , l 'oiseau mér i t e tou te 

notre a t t en t ion . 

C a r a c t è r e s . ' — L ' h e s p é r i p h o n e c répuscu la i re , 

ou Yoiseau de. sucre, c o m m e l 'appellent les In 

diens , a de 22 à 23 cent , de long, sur lesquels 8 

cent , appar t i ennen t à la queue . L'aile a 13 cent , 

de son pli h la po in te . Le mâle a la par t ie supé

r ieure de la tête, les ailes et la q u e u e d ' un noir 

foncé ; une b a n d e sus-oculaire , le mi l ieu d u 

dos, tou te la face infér ieure du corps, les t ec 

trices inférieures de l'aile et de la queue d 'un 

j aune vif; la n u q u e , les côtés d e l à tè te , le cou, le 

dos, la poi t r ine d ' un b r u n olive foncé ; les épau

les j aunes , à reflets verdàtres ; les dernières 

pennes des ailes d 'un b lanc éclatant . Tou tes ces 

couleurs sont vives, sans ê t re bien ne t t emen t 

séparées ; elles passent insens ib lement de l 'une 

à l ' au t r e , et cela a u g m e n t e encore la beau té de 

l 'oiseau, 

La femelle n ' a ni b a n d e j a u n e sus-ocula i re , 

ni t ache b lanche aux ailes. Elle est d 'une teinte 

plus pâle , plus g r i s â t r e ; elle a les pennes des 

ailes b lanches au bou t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ni Wilson 

ni A u d u b o n n ' on t p u observer par eux-mêmes 

ce superbe o iseau. Richardson di t qu ' i l est t rès-

c o m m u n dans les forêts d 'érables des plaines du 

S a s k a t c h e w a n . T o w n s e n d le t rouva f r équemment 

su r les bords de la r ivière Columbia . 
Ikfueurg, h a b i t u d e s e t r é g i m e . — <i Les hes-

pé r ipbones c répuscu la i res , écr i t Townsend à 

A u d u b o n , sont t r è s -nombreux dans les forêts de 

p ins . On ne peu t t raverser un b o u q u e t de ces 

a rbres sans en voir des bandes considérables . 

Us sont peu sauvages , peu défiants, aussi peut-on 

en p rendre beaucoup t rès- rac i lement . On a dit 

qu ' i l s res ta ien t s i lencieux et t r anqu i l l e s t ou t le 

jour , et ne chanta ien t q u ' a u c r é p u s c u l e ; mais , 

d a n s ces forêts, on en tend con t inue l l emen t l eur 

voix, depuis le lever du soleil j u squ ' à son cou

cher . Alors, ils se r e t i r en t dans la c ime des vieux 

p in s , et ne bougen t plus j u s q u ' a u mat in : c'est là 

ce que j ' a i observé. J e n e veux pas dire p o u r cela 

qu ' i l en soit de m ê m e en tou t e saison et dans 

tou te c i rcons tance . Ac tue l l emen t , au mois de 

ma i , ces oiseaux sont en t ra in de couver . 

« Us paraissent , ê tre t rès-sociables , du moins , 

on n e les voit que t r è s - r a r emen t isolés. Us se 

nour r i s sen t des graines des pins et d 'au t res a r 

bres ; ils recue i l l en t les fruits que por t en t les 

fortes b r a n c h e s ; q u a n t a ceux des pet i tes , ils les 

font t o m b e r en sautant sur le r ameau et en l'a

gi tant . Us m a n g e n t en quan t i t é les larves de la 

grande fourmi n o i r e ; c 'est sans doute pour cela 

qu ' on les voit souvent p e r c h é s sur les b ranches 

des pet i ts chênes , à la l isière des forêts . 

« Leur voix, qu' i ls font toujours e n t e n d r e la 's-

qu' i ls sont, en quê te de n o u r r i t u r e , est c r i a r d e ; 

j ' a i cru long temps que c 'était leur s ignal d'aver

t issement . "Vers mid i , les mâles m o n t e n t jusque 

sur les b ranches les plus élevées des pins, et 

c o m m e n c e n t à chan te r . L e u r chan t est miséra 

ble, et on dira i t qu ' i ls en on t consc ience ; ils se tai

sent souvent , e t p a r a i s s e n t t r ô s - m é e o n l e n t s d'eux-

m ê m e s . P u i s , après un long s i lence, ils r ecom

mencen t , mais sans plus de succès . Leur chant 

n 'est qu 'un tri l le cour t , r e s semblan t extraor-

d ina i r emen t aux p remiè res notes de la chanson 

du mer le v o y a g e u r ; mais il est moins doux, et 

s 'arrête sub i t ement , c o m m e si l 'oiseau était hors 

d 'haleine, A mon avis, ce chant , si j ' o^e lui don-
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ner ce n o m , est ennuyeux et fatigant à e n t e n 
dre . C h a q u e fois j ' e n a t tenda is la s u i t e , e t c h a 
que fois mon a t tente étai t d é ç u e . » 

A u c u n au t eu r ne donne des r e n s e i g n e m e n t s 
sur le mode de reproduc t ion de l 'hespér iphone 
crépusculai re . L'on ne doit pas t u e r ' s o u v e n t ce 
bel oiseau ; car il est excess ivement r a r e dans 
toutes les collect ions. 

L E S G É O S P I Z E S — GEOSPIZA. 

Die Nussbeisser. 

C a r a c t è r e s . — Les géospizes sont r e m a r q u a 
bles par l eu r bec vo lumineux , aussi élevé q u e 
long, à s o m m e t a r q u é et dépassant le h a u t du 
front, a b o r d s s inueux . Us sont encore caracté
risés par un corps t r a p u , épais, et des tarses 
hauts et robus tes . 

Plusieurs espèces a p p a r t i e n n e n t à ce gen re . 
Nous consacrerons que lques lignes à la suivante , 
comme étant la plus r e m a r q u a b l e . 

LE G É O S r i Z E A GROS BEC — GEOSriZA MAGNI-

IIOSTIIIS. 

Der Nussbeisser. 

C a r a c t è r e s . — Le m â l e est d 'un noir de co r 

beau, avec le c roup ion cendré ; le bec d ' un b r u n 

de corne , et les pat tes noires . La femelle est 

grise, t achée de b r u n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

habi te les îles Gallopagos. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e géospize 

à gros bec, d 'après Darwin qu i l'a observé , a l 'ha
b i tude de se ten i r en grandes bandes à t e r r e . 
Il se nour r i t de graines de g raminées , don t il y a 
ample récolte dans ces îles, p r i n c i p a l e m e n t des 
tiges succulentes de Y Opuntia galapageia, qui les 
aident,- par l ' humid i t é qu 'e l les r en fe rmen t , à s u p 
por ter les besoins de la soif. Le m ô m e na tu r a 
liste ajoute qu ' i ls sont peu farouches et qu ' i l vit 
u n de ces oiseaux t r anqu i l l emen t p e r c h é sur le 
dos d 'un lézard g igan tesque . 

LES P I T Y L 1 D Ë S — PITYLl. 

Die Papageifinken. 

C a r a c t è r e s . — L 'Amér ique , e t sur tout l 'Amé

rique du Sud , est r iche en passereaux coniros-

l i l l i J H M . 

très qui se séparent des gros-becs p r o p r e m e n t 

di ts , pour const i tuer u n e famille à par t . B u r -

III — 2 3 0 
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mcis le r l eur donne le n o m collectif de pas
sereaux-perroquets. Ce sont des coccolhraus t idés , 
à bec très-fort , épais , b o m b é , c o n i q u e ; à m a n 
dibule supé r i eu re c r o c h u e , échanc rée et dé
passant la m a n d i b u l e infér ieure , à bords plus ou 
m o i n s incurvés ; ;\ ailes cour t e s , la t ro is ième et 
la q u a t r i è m e é tant les plus l o n g u e s ; à queue 
longue , a r rond ie ou poin tue r a r e m e n t t ron
q u é e . Leurs pat tes sont vigoureuses ; leurs tar
ses assez é levés , l eurs doigts de m o y e n n e lon
gueu r . Us ont u n p l u m a g e a b o n d a n t , assez 
m o u , d 'o rd ina i re sans éclat méta l l ique , g é n é r a 
l e m e n t gris ou gris vert d 'o l ive , - rarement j a u n e , 
rouge ou noir , p lus r a r e m e n t encore var ié . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 

du Sud est la vér i table pa t r ie de ces o iseaux; 
que lques rares espèces, seules, hab i t en t l 'Améri 
que du Nord. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . - — L e s pitylidés 

ont les hab i tudes et de nos gros-becs et de nos 
b o u v r e u i l s : ils hab i t en t de préférence les b u i s 
sons et la lisière des forêts . Us se nour r i s sen t 
de graines du res , de baies et d ' insectes . La p lu 
p a r t ne font en t endre q u ' u n cri d 'appel fort bref; 
q u e l q u e s - u n s sont de véri tables oiseaux chan
teurs , et fort r eche rchés de la part des a m a t e u r s 
d 'o iseaux. 

L E S GU1RAGAS — GUIRACA. 

Lie Kern/cnacker. 

C a r a c t è r e s . — L e s guiracas on t un bec cour t , 

t r è s - b o m b é , renflé s u r les côtés , à mand ibu l e 

infér ieure p lus épaisse, à la base, que la supé

r i eu re . Leurs ailes sont médiocres et la rges , leur 

queue est cour te et l égè rement a r r o n d i e ; leurs 

doigts sont faibles et cou r t s ; leurs ongles, g rê les ; 

leur p lumage est mou et br i l lan t . 

LE GUIRACA DE LA LOUISIANE — GV1UÂCA 

LUVOV1C1ANÀ. 

Ver rosenbrùstige h'ernknacktr. 

Ce bel oiseau, qu i établi t la t ransi t ion en t re les 
cocco lhraus l idés , d 'un côté, et les pitylidés, de 
l ' au t re , mér i t e de figurer en tête de cet te der
n iè re famille. 

« Un jou r d u mois d 'août , r acon te A u d u b o n , 
j ' avança is pén ib l emen t le long de la rivière du 
Mokawk, lo rsque la n u i t me surpr i t . J e connais
sais peu la cont rée , aussi je résolus d ' a t t endre le 
mal in , dans l 'endroi t où je m e t rouvais . La soi
rée était chaude et be l le ; les étoiles se réfléchis-

" sa ieu t dans l 'eau ; au loin, re tent issai t le m u r 
m u r e d 'une cascade. J ' a l lumai du feu sous un 

roche r , et m 'é t end i s aup rè s . Les yeux fermés, 
je donnai l ibre cour s à m o n imagina t ion , et me 
trouvai b ien tô t dans le pays des rêves. Tou t à 
coup , je fus saisi pa r le chant du soir d 'un oi
seau, un c h a n t si h a r m o n i e u x , si re ten t i ssan t au 
mi l ieu du si lence de la nui t , que le sommei l 
s'enfuit à l ' ins tant rie mes paupiè res . Jamais m u 
sique ne m'ava i t a u t a n t réjoui le c œ u r . Ce chan t 
me rendai t h e u r e u x . Je pourra is p resque dire 
que la choue t t e e l l e - m ê m e était impress ionnée 
par cet te douce h a r m o n i e ; elle restai t mue t t e . 
Long temps après que l 'oiseau eut fait s i lence, 
je res ta i sous cet te douce impress ion , et ce fut 
ainsi que je m ' e n d o r m i s . » 

C a r a c t è r e s . — L ' o i s e a u , don t le na tura l i s te 
amér ica in parle en t e rmes si en thous ias tes , est 
le gu i raca de la Louisiane ou gros-bec à poitrine 
rose, c o m m e que lques na tura l i s tes l 'ont n o m m é 
(fig. 40), espèce dont le p l u mag e caresse l 'œil 
au t an t que son chan t flatte l 'oreil le. Il a 20 cent , 
de long et 30 cent , d ' enve rgure ; l'aile pliée m e 
sure 10 cent , et la q u e u e 7 . La tê te , le coii, 
la n u q u e , le dos , les ai les, la q u e u e sont d 'un 
noir lu isant ; les pet i tes tectr ices supér ieures de 
l 'a i le , l ' ex l rémi té des tectr ices m o y e n n e s , la 
par t ie basilaire des rémiges p r ima i res sont 
b lanches , ce qui p rodu i t u n e doub le bande . Les 
barbes in te rnes des t rois pennes ex te rnes de la 
q u e u e , les côlés de la poi t r ine et le ven t re sont 
éga lemen t b lancs . La par t ie infér ieure du cou et 
la part ie méd iane de la poi t r ine sont d 'un rouge 
c a r m i n ; cet te cou leur , mais un peu plus claire , 
est aussi celle des tec t r ices infér ieures de l 'a i le . 
Le bec est b l an ch â t r e , l ' iris b r u n clair , les pat tes 
sont b r u n e s . 

La femelle a les par t ies supé r i eu res d 'un gris 
olive, t ache tées de b r u n ; la tête ornée d 'une 
b a n d e longi tud ina le j a u n e , tachée de b r u n foncé, 
et l imitée de chaque côté par un liséré de m ê m e 
c o u l e u r ; deux lignes b l anches , l 'une au-dessus , 
l ' a u t r e ' a u - d e s s o u s de l 'œil ; les fo rums b r u n s ; 
les deux bandes transversales des ailes plus pâles 
et moins accusées que chez le mâle ; les rémiges 
et les rec t r ices b r u n e s ; la face infér ieure du 
corps d 'un b r u n j a u n e ; le cou, la poi t r ine et les 
flancs t ache té s de b r u n foncé ; les tec t r ices infé
r ieures de l'aile lavées de rose. 

d i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « J ' a i souvent 

observé , dit A u d u b o n , c e c h a r m a n L o i s e a u d a n s l a 
par t ie infér ieure de la Lou i s i ane , dans l e K e n t u c -
ky , aux environs de Cincinnat i ,dès l emoisde mars, 
é p o q u e à laquel le il se dir ige vers l'est. Je l'ai vu, 
au m o m e n t de ses voyages, en Pen^ylvanie, dans 
l 'é ta l de New-York et dans les au t re s états de 
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l 'Est , clans les possessions b r i t ann iques , depuis le 

Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Ecosse j u s q u ' à 

Terre-Neuve, où il n iche t rès -souvent ; j ama i s je 

ne l'ai vu ni au Labrador , ni sur les côtes de la 

Géorgie et de la Carol ine. Il se t rouve cependan t 

dans les m o n t a g n e s de ces deux dern ie r s É ta t s . 

A la fin de mai , j ' e n rencon t ra i un g rand n o m b r e 

sur les hords de la r ivière Schuylk i l , à 20 ou 

30 milles de P h i l a d e l p h i e ; j ' e n observai beau

coup dans les g randes forêls de pins de la Pensyl-

vanie, mais plus encore dans l 'Etat de New-York, 

su r tou t le long des fleuves. Cet oiseau est aussi 

t r è s - c o m m u n a u x bords des lacs Érié et Ontar io . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « L e grOS-

bec à poi t r ine rose vole droi t devant lui, et avec 
une cer ta ine grâce . Dans ses migra t ions , il vole à 
Une grande h a u t e u r au-dessus des forêts, faisant 
en tendre de t emps à a u t r e un cri clair et per
ç a n t ; u n e fois posé, il se tai t . Vers le c o u c h e r 
du soleil, il se pe rche sur la c ime d 'un des arbres 
les plus élevés ; il y res te que lque Lemps, le corps 
droi t , roide, pu is il s 'enfonce dans le four ré , et 
disparaî t au mil ieu du feuillage p o u r y passer la 
nui t . » 

Le guiraca de la Louis iane se nour r i t de graines 
de tou te espèce, n o t a m m e n t de graines de gra
minées , de baies , de bourgeons , de j eunes fleurs. 
Il chasse les insectes, et les p rend souvent au vol. 
• A u d u b o n t rouva des nids de celte espèce, de la 

fin de mai au mois de ju i l le t , dans les b r a n c h e s 
supér ieures des peti ts buissons , souvent sur des 
arbres élevés, et géné ra l emen t au voisinage de 
l 'eau. 

Le n id du guiraca de la Louis iane est formé 
de b ranches sèches , ent re lacées avec des feuilles 
et des m o r c e a u x d ' éco rce de vigne sauvage. In
t é r i eu remen t , il est tapissé de pet i tes rac ines et 
do cr ins . Chaque couvée est de qua t r e œufs ; 
l 'espèce para î t n 'en avoir q u ' u n e par an . Les deux 
parents couvent a l t e rna t ivement . Ce n 'est q u ' à 
l 'âge de trois ans q u e les j e u n e s sont dans tout 
l 'éclat de leur b e a u t é . Lorsqu ' i l s v iennent de 
na î t re , les pa ren t s les nou r r i s sen t d ' insec tes ; 
plus t a rd , i l s leur d o n n e n t des gra ines , qu ' i l s ont 
fait ramoll i r dans l eu r j abo t . 

C a p t i v i t é . — Les que lques a m a t e u r s qui on t 
publié des observations sur la vie de ce gu i r aca , 
sont u n a n i m e s à le van te r . C'est u n des oiseaux 
chan teurs les mei l leurs et les plus infatigables. 
Son chan t est varié et h a r m o n i e u x . Les notes 
en sont pleines et ne t tes . Lor sque le t emps est 
beau, il chan te la nui t . « 11 a, dit Nut ta l l , les 
sons varies et h a r m o n i e u x du ross ignol ; il sem
ble s 'enivrer l u i - m ê m e de son chan t , s'exeiLcr 

j u s q u ' a u plus h a u t degré . T a n t ô t , ce sont des 
no tes t r e m b l o t a n t e s , t an tô t ce sont des no tes 
p le ines et n e t t e s ; un ins tan t plaintives, elles de
viennent an imées , puis t endres au possible. J e 
crois q u ' a u c u n d e nos oiseaux, l 'oiseau m o q u e u r 
excep té , ne le surpasse sous ce rappor t . » 

B a c h m a n n écr i t à son ami A u d u b o n , au sujet 
de la vie de cet oiseau en captivité : « Un ma t in , 
j e t i rai u n superbe gros-bec à poi t r ine rose mâ le . 
Il n ' é ta i t q u e blessé à la p a t t e ; il t o m b a néan 
moins de l ' a rb re , et j e pus le p r e n d r e avant 
qu'i l fût revenu à lui . N 'ayan t pas de cage d is 
ponible, j e le laissai voler dans la pièce qui ma 
servait de cabinet do travai l . Au bout d 'une 
h e u r e , il p a r u t avoir faim. Il ne toucha pas aux 
gra ins de blé que j e lui d o n n a i , mais m a n g e a 
du pa in mol le t avec avidi té . L e l endema in , il 
sembla i t déjà p r i v é ; sa pa t t e avait enflé, elle 
é tai t t r è s - d o u l o u r e u s e ; il se mi t à mordre sa 
blessure , et si b ien qu ' i l se coupa c o m p l è t e m e n t 
la pa t te . Le m o i g n o n guér i t en que lques jours , 
et l 'oiseau finit pa r s 'en servir aussi bien q u e de 
l 'autre pat te . Plus tard , j e mis m o n oiseau dans 
u n e c a g e ; il s'y habi tua i m m é d i a t e m e n t . Il n ' é 
tai t n u l l e m e n t difficile pour sa nour r iLure , tou
tefois, il préférai t le sarrasin et le chenevis aux 
au t res grains . Il était t rès-f r iand d ' insec tes , et 
mangea i t su r tou t avec plaisir les gri l lons et les 
sauterel les . Parfois , il restai t des h e u r e s ent ières 
à guet te r des m o u c h e s ; souvent , il a t t rapa i t des 
guêpes qui voulaient venir goûter aux fruits 
pu 'on avait mis dans sa cage. Pa r les b eau x 
clairs de lune , il se faisait quelquefois e n t e n d r e . 
Sa voix, sans êLre forte, étai t t rès -agréab le . L o r s 
qu' i l chanta i t la nui t , il se tena i t i m m o b i l e , tan
dis que le j o u r il a ccompagna i t son chant de 
b a t t e m e n t s d 'ai les . 

« P e n d a n t trois a n s , ce fut m o n c o m p a g n o n 
le plus c h a r m a n t , le plus agréable . Souvent il se 
glissa hor s de sa cage, mais j ama i s il ne fit mine 
de s ' échapper . S 'envolai t - i l , il revenai t tou jours 
au couche r du soleil . En é t é , il chan ta i t pen
dan t six sema ines , et en a u t o m n e , pendan t 
quinze j o u r s ; le res te de l ' année , il ne faisait 
en t end re q u e son cri d ' appe l . En hiver, j ' é t a i s 
obligé de le me t t r e dans une pièce chauffée, car il 
semblai t souffrir du froid: le froid p r o b a b l e m e n t 
fut la cause de sa m o r t . » 

L E S C A R D I N A U X — CARDIN A LIS. 

Die Ilaubenkern/cnacker, The Cardùials. 

C n r a c i è r e g . — Ils sont caractér isés par un 
corps al longé, des ailes c o u r t e s , une queue loi;-
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gue , é c h a n c r é e au mil ieu ; u n bec c o u r t , fort 
p o i n t u , t rès - la rge à sa base, à a rê te r e c o u r b é e , à 
m a n d i b u l e supér ieure for tement b o m b é e ; la tè te 
est o rnée d 'une h u p p e q u e l 'oiseau p e u t re lever 
a volonté . 

P a r m i les espèces qui a p p a r t i e n n e n t à ce 
genre , la suivante est b ien c o n n u e en E u r o p e . 

LE CARDINAL DE LA VIRGINIE — CJÜVUSALIS 

VIRGIISIJNUS. 

Der Kardinal, The Cardinal ou Scarlet Grosbeak. 

C a r a c t è r e s . — Ce card ina l a 23 cen t , de long 
e t 31 cen t , d ' enve rgu re . L'ai le p l iée mesu re 
10 cent . , et la queue près de 1 1 . 

Le mâ le , à l ' époque des a m o u r s , a des cou
leurs s u p e r b e s , bien qu 'assez un i fo rmes . Son 
p l u m a g e mou et br i l lant est d 'un r o u g e foncé, 
l i a la tê te écar la te , la face et la go rge no i res . 
Les pennes des ailes sont d 'un b r u n clair su r les 
ba rbes i n t e rnes , d 'un brun foncé le long de la 
t i g e ; le bec est r o u g e de c o r a i l ; l ' iris g r i s - b r u n 
foncé ; les pat tes sont d 'un b r u n clair , n u a n c é de 
gr i sâ t re . 

La femelle a la h u p p e plus cour t e el les couleurs 
d u p lum age p lus t e r n e s ; la par t ie pos té r ieure 
de la t ê t e , la n u q u e , la par t ie supér ieure d u dos 
d ' un gris b r u n â t r e ; le front , le dessus des yeux , 
la h u p p e d ' u n rouge b r u n â t r e ; le dessus des 
ailes d 'un r o u g e b r u n foncé ; les rémiges et les 
rec t r ices bordées de gris b r u n ; la face infér ieure 
d u corps d 'un b r u n j a u n e olive, rougeâ t r e sur la 
l igne m é d i a n e ; le bec d 'un r o u g e moins vif que 
ce lu i du mâ le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —• D'après W i l -

son , Nu l t a l l , A u d u b o n , le p r ince de W i e d , 
A. Gerha rd t , le card ina l de la Virginie est r é 
p a n d u dans t ou t e l 'Amér ique du Nord ; t rès -com
m u n dans les États du S u d , il m a n q u e complè
t e m e n t dans les part ies les p lus sep ten t r iona les . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il semble 

r e c h e r c h e r le voisinnge des c ô t e s ; on le t rouve 
c e p e n d a n t assez loin vers l 'ouest. Si l 'hiver est 
p e u r i g o u r e u x , il passe toute l ' année au m ê m e 
e n d r o i t ; si le froid est in tense , il émigré vers le 
sud . C'est u n magnif ique oiseau, que son p lu
m a g e t r ah i t de loin ; il forme un des plus beaux 
o r n e m e n t s de la f o r ê t , s u r t o u t en hiver, où on 
p e u t plus fac i lement l 'entrevoir au mil ieu des 
arbres dégarnis de leurs feuilles. D ' ap rès le 
p r ince de W i e d , il passe la j o u r n é e au mil ieu 
des b ranches en t re lacées des l i anes , et de là, il 
va faire ses excurs ions dans les c h a m p s et les jar 
dins voisins, si la forêt ne suffit p lus à son en 

t re t i en . On le r e n c o n t r e au voisinage des v i l les , 
c o m m e au plus épais des bois. 

« On le voit, d i t A u d u b o n , dans les c h a m p s , 
les avenues d ' a rb re s , les j a r d i n s , j u s q u e dans 
l ' in té r ieur des villes et des vi l lages. Il est rare 
d ' en t re r dans un j a r d i n , sans y apercevoir cet 
oiseau rouge , saut i l ler p a r m i les b r anches . Mais 
p a r t o u t il est le b ien venu , le favori de chacun , 
tant son p l u m a g e est br i l lan t , , t an t son chan t est 
h a r m o n i e u x . » 

E n é t é , les c a r d i n a u x vivent pa r p a i r e s ; en 
a u t o m n e et en hiver , ils se réunissent pa r p e 
tites bandes . Ils vivent en b o n n e h a r m o n i e avec 
les a u t r e s o iseaux, mais non avec leurs sem
blables , su r tou t au t emps des a m o u r s . E n h i 
ver, ils v iennen t souvent dans les fermes , et 
l à , en compagn ie des p igeons , des moineaux , 
des b ruan t s , ils r amassen t les gra ines devant les 
granges , pénè t r en t dans les étables et les écu
r ies , c h e r c h e n t dans les j a r d i n s e t dans les 
c h a m p s des fruits de tou te n a t u r e . 

A l 'aide de son gros-bec le cardinal de Virg i 
nie sait à mervei l le ouvr i r les grains d u r s du 
maïs , dépoui l l e r l 'avoine de sa ba l le , b royer 
le b l é ; aussi souffre-t-il r a r e m e n t de la faim. 
Il t rouve un asile p o u r la nu i t dans une meu le 
de foin ou dans la c ime d 'un a rb r e , et il s u p 
por te ainsi fac i lement les r igueur s de l 'hiver . 

Gai, pé tu lan t , actif, c'est à peine_ s'il se t ient 
u n e m i n u t e en repos à la m ê m e place ; il est sans 
cesse en m o u v e m e n t , vol t igeant ou saut i l lan t 
deci de là ; lorsqu ' i l est p e r c h é , il t i en t son corps 
hor izonta l , et laisse p e n d r e la q u e u e , qu ' i l agite 
souvent . A t e r r e , il saut i l le avec assez de r ap i 
di té ; il se m e u t dans les b ranches avec une g rande 
agil i té . Son vol est r ap ide , b ruyan t , mais il est 
r a r e m e n t s o u t e n u . I I relève et abaisse cont i 
n u e l l e m e n t la q u e u e , l 'étalé ou la r a b a t . 

Lo r sque l 'hiver est t rop r igoureux , le cardinal 
é m i g r é et e r r e dans le pays . En m a r s , il revient , 
en compagnie d 'autres oiseaux voyageurs , et fait 
à pied u n e par t ie de sa rou t e . D'après A u d u b o n , 
il va sauti l lant , se glissant de buisson en buis
son, volant d ' une forêt à u n e a u t r e . C o m m e 
cela a lieu p o u r d ' au t re s oiseaux, les mâles a r 
r ivent que lque t emps avant les femelles. 

Peu après son re tour , il s ' accouple . A ce m o 
m e n t , excités par la ja lous ie , les mâles cantonnés 
l ivrent des combats acharnés a u x é t r anger s . Ils 
se p réc ip i ten t avec fureur sur l ' intrus qui p é 
nè t r e dans leur d o m a i n e , le pou rchas sen t en 
poussant des cris a igus , l ' a t t aquen t dans l 'air, et 
ne se reposen t pas avant que celui-ci ait quit té 
les environs . Us rev iennen t a lors , e l t émoignen t 
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Fig. 4G. Le Guiraca de la Louisiane [p. 

leur jo ie par un chan t de t r i o m p h e . Les deux 
époux sont t rès-at tachés l 'un à l ' au t re . «Un soir 
du mois de février, dit Audubon , je pris u n car
dinal m i l e ; le l e n d e m a i n ' m a t i n , la femelle étai t 
près de la cage de son c o m p a g n o n , e t se fit 
p rendre plus t a rd à son tour . » 

Le cardinal de la Virginie n i che dans un bu i s 
son, dans un a rb r e , près d 'une ferme, au mil ieu 
des champs , sur la lisière de la forêt c o m m e au 
plus épais du fourré. Il semble sur tout a imer 
les bords des cours d ' e a u . Souvent , on trouve 
son n id dans le voisinage i m m é d i a t d 'une mai 
son, et très-souvent* à que lques m è t r e s seule
men t de celui du m o q u e u r . Ce nid est formé de 
feuilles sèches, de b r a n c h e s , sur tout de b ranches 
épineuses , enlacées dans des c h a u m e s et des 
vrilles de la vigne sauvage. L ' in té r ieur est mol le
ment tapissé d 'he rbes . Les œufs, au n o m b r e de 
quatre à six, sont d 'un b lanc sale, tachés de b r u n -
olive. Ils on t la cou leur de ceux de la ca landre , 
ou de ceux du moineau domes t ique . Gerhard t 
dit n'avoir j ama i s t rouvé une couvée dont tous 
les œufs fussent de la m ê m e cou leu r . 

Dans les Éla ls du Nord , le cardinal a rare
ment plus d 'une couvée par a n ; dans les Eta ts 
du Sud , il en a souvent (rois. Les paren ts ne 

ga rden t leurs peti ts , après qu ' i ls ont pris leur 
essor, que quelques j ou r s seu lement . « 

Le cardinal de la Virginie se nour r i t de grains , 
de céréales , de baies. Au p r in t emps , il m a n g e 
les fleurs de l 'érable à sucre , en é té , les baies de 
s u r e a u ; i l fait en m ê m e t emps une chasse active 
aux coléoptères , aux papi l lons , aux sautere l les , 
aux chenil les et au t res insectes . D'après W'ilson, 
il se nou r r i r a i t su r tou t de ma ï s ; il m a n g e r a i t 
aussi des noyaux de cerises, des pépins de p o m 
mes, les gra ines de diverses ba i e s ; et il c a u s e 
rai t de grands dégiLs dans les r u c h e r s . 

Tous les na tura l i s tes amér ica ins s 'accordent 
à vanter le chan t du cardinal de la Vi rg in ie ; les 
observa teurs eu ropéens , eux, n 'y t rouvent r ien 
de r e m a r q u a b l e . « Je ne peux r ega rde r c o m m e 
fondée, dit A u d u b o n , cette op in ion , r é p a n d u e 
en Europe , que le chan t des oiseaux d 'Amér i 
que n'est nu l l emen t comparab le à celui des oi-
seaux .qui peup len t les forêts eu ropéennes . Nous 
ne pouvons m e t t r e en paral lèle les immenses ' 
forêts de l 'Amér ique avec les champs cultivés de 
l 'Angle ter re , où les oiseaux chan teu r s sont ra res , 
ce qu i est bien c o n n u ; mais si nous comparons 
en t re elles des localités semblables des É t a t s -
Unis et de l 'Europe , nous verrons que le Nou-
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veau-Monde est le p lus favorisé. Lei; q u e l q u e s 
oiseaux chan t eu r s que , de nos contrées , on a 
appor tés en Europe , y on t rempl i d ' c lo i inement 
et d ' admira t ion les mei l leurs connaisseurs . 

« La voix du cardinal ressemble tou t à l'ait à 
celle du rossignol , et, que lque claire , que lque 
h a r m o n i e u s e qu 'e l le soit, elle est encore bien 
au-dessous de celle de la grive des forêts et de 
la grive b r u n e . Notre oiseau m o q u e u r vaut bien 
lerossignol , et il en est de m ê m e de p r e s q u e 
tous nos oiseaux chan teur s , Qu 'un E u r o p é e n 
vienne, par un beau soir de m a i , se p r o m e n e r à 
la lisière de la forêt, et il p o u r r a se faire u n e 
idée du concer t des o iseaux! Souvent , on a donné 
au ca rd ina l le n o m de Rossignol de Virginie, et 
cer tes il mé r i t e son n o m , par le chan t si clair , 
si var ié , qu ' i l fait en tendre du mois de mars 
au mois de s e p t e m b r e . 

« Ce chan t , c o n t i n u e A u d u b o n , est d 'abord 
clair , semblab le au son du flageolet; il d iminue 
peu à peu j u s q u ' à ce que f inalement il s 'éteigne. 
Pendan t t ou t e la saison des a m o u r s , il lance avec 
feu ses chansons . 11 est consc ien t de sa fo rce ; il 
gonfle sa po i t r ine , étale les p lumes roses de sa 
queue , ba t des ailes, se tou rne à dro i te , à g a u c h e , 
et semble t é m o i g n e r tou te son admira t ion p o u r 
la beau té ex t raord ina i re de sa voix. Ce sont tou 
j o u r s de nouvelles mélodies ; il n e se tait que 
p o u r resp i re r . On l ' en tend b ien avant que le so
leil ait doré l 'horizon, et j u s q u ' a u m o m e n t où 
les a rdeurs de l 'astre b rû l an t forcent toute la 
créat ion à p r e n d r e que lque t emps de repos ; mais 
q u a n d la n a t u r e se réveil le , le chan t eu r r e c o m 
m e n c e à dire ses chansons aux échos d ' a l en tour , 
e t il n e se tai t que q u a n d les o m b r e s du soir 
l ' envi ronnent . Chaque jou r , il c h e r c h e à d imi 
n u e r a sa femelle les ennuis de l ' incubat ion . Bien 
p e u de nous refuseront de payer à ce chan teur 
ravissant leur t r ibu t d ' admi ra t ion . Quand, par 
u n ciel obscur , les ténèbres envahissent la forêt, 
q u a n d on croi t la nui t venue , quoi de plus doux 
que d ' en tendre résonner tout à coup la voix mé
lodieuse du cardinal ! combien de fois n 'ai- je pas 
été ainsi ravi de joie ! » 

A ces t r anspor t s poé t iques , opposons le j u g e 
m e n t des na tura l i s tes eu ropéens . «Le chan t du 
ca rd ina l , dit le pr ince de Wied, n 'es t nu l l emen t 
d is t ingué ; il est plus su rp renan t qu ' agréab le . » 

« Le c h a n t de cet oiseau, dit Gerhard t , ne r é 
pond n u l l e m e n t a la beauté de son p l u m a g e . On 
peu t le no te r ainsi : Dikou, douidouidouidouiJoui-

douidouidi. Son cri d 'appel est bref ; et s ' expr ime 
pa r zip ou tip. ». 

C a p t i v i t é . — Le cardinal n 'est pas diflicile à 

conserver en cage. Les graines les plus s imples lui 
suffisent; si on lui donne u n espace convenable , 
il peu t m ê m e se reprodu i re . Mais il a que lque 
chose des habi tudes de ses paren ts d 'Europe : il 
est que re l l eu r , et , dans une volière, il t roub le 
con t inue l l emen t les couveuses. J e ne crois pas 
lui faire de tor t en a d m e t t a n t que c'est lui qu i , 
dans une g rande volière c o m m u n e , a complè t e 
m e n t dé t ru i t la couvée d 'un de ses congénères 
du Japon . 

L E S P A R O A R E S — PAROARIA. 

Die Grauplnke.n. 

Les Amér ica ins du Sud appel lent cardinal un 
oiseau q u e nous n o m m o n s dominicain, et qu i , 
avec que lques aut res espèces, à dos cou leur de 
p lomb , à tête r o u g e , à vent re b lanc , forme le 
genre Paroare. 

C a r a c t è r e s . — Les pa roa res sont des oiseaux 
assez é lancés , à ailes assez pointues et a r r ivan t ' 
j u s q u ' au mil ieu de la q u e u e , qui est a r rondie et 
m o y e n n e m e n t l ongue . Le bec est épais , droit , 
à pe ine recourbé à la pointe , les bords en sont 
l égè remen t r e n t r é s ; les tarses ont u n e longueu r 
moyenne et sont v igoureux . 

LE PAUOAUE DOMiKICAIN — PAROARIA 

DOMUSICAJSA. 

Der Dominikanerfink. 

C a r a c t è r e s . — Le domin ica in (fîg.-H) à 18 

cent , de long et 29 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile m e 
sure 9 cen t . , la q u e u e 8. La n u q u e , le dos, les ai
les, la queue sont d 'un gr is-ardoise foncé, la face 
infér ieure d u corps est b l anche , avec que lques 
t aches d 'un gris ardoisé au mil ieu de la p o i t r i n e ; 
la Lôte, la gorge , le mil ieu de la par t ie an té r i eure 
du cou sont d 'un rouge de sang foncé ; la région 
des oreil les est n o i r e ; u n e bande b lanche sépare 
le rouge du gris de la n u q u e . Il a la m a n d i b u l e 
supér i eu re d 'un no i r - a rdo i se , l ' infér ieure b lan
châ t re , l'iris b r u n , les pat tes cou leur de chai r . 

La femelle diffère t rès -peu du mâle . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pa roa re . 

dominica in habi te t o u t le n o r d du Brésil ; on le 
trouve à B a h i a , au P a r a , dans le bassin du 
lleuve des Amazones . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce bel Oi

seau se voit assez f r é q u e m m e n t en E u r o p e ; il est 
donc bien connu . Dans sa pa t r i e , on le t ient sou
vent en cage , tout e n n u y e u x qu' i l e s t ; auss i , ses 
conci toyens ne peuvent-i ls le vanter , c o m m e les 
Amér ica ins du Nord vanLont le cardinal . 
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Il vit avec sa femelle dans les bu issons , su r la 
lisière des forêts. Il n 'es t nul le pa r t t r è s - c o m 
m u n . 

C o m m e le dit le p r ince de W i e d , c'est un oiseau 
t ranqui l le , s i lencieux. II n ' a q u ' u n cr i d 'appel 
assez pe rçan t , et u n e pet i te chanson cour te e t 
gazouil lante . 

C a p t i v i t é . — On le t i en t souvent en cage . Il se 
fait t rès -b ien à la capt iv i té , e t n 'est pas difficile 
à conserver . II s'est r ep rodu i t au j a r d i n zoologi
que de Francfor t . 

L E S S P O R O P H I L E S — SPOROPIIILA. 

Lie Gimpelfinken. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est carac tér i sé par 

un bec semblab le à celui du bouvreu i l , et cro
chu à la pointe ; par des ailes r e la t ivement lon 
gues , et u n e q u e u e cou r t e . La couleur d o m i n a n t e 
du p l u m a g e , d u m o i n s chez les mâles , est le 
no i r . 

LE SPOBOi'HILE A VENTRE ROUX — SPOROPIIILA 

MINUTA. 

' Las Ffàffchen. 

C a r a c t è r e s . —- Cet oiseau, auque l les p r e m i e r s 

na tura l i s tes qui l 'ont connu on t d o n n é le n o m 

de prêtre, n ' a que 1 1 cent , de long. Il est noi r en 

dessus , avec le c roup ion d 'un r o u x de roui l le , 

la face i n f é r i e u r e du corps a ce t te d e r n i è r e t e i n t e . 
' La femelle est b r u n e en dessus , d 'un roux de 

rouil le sur la p o i t r i n e , et d 'un j a u n e roui l le sur 

le ven t re . Les j e u n e s avant la p remiè re m u e o n t 
à peu près le môme p l u m a g e que la femelle. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le S p o r o p b i l e 
à ventre roux , c o m m e d 'ai l leurs tous ses con 

génères , hab i t e les p la ines du Brésil . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS les 

sporophiles sont des oiseaux de pet i te tai l le . Ils 
se nour r i s sen t de graines ; ils sont grac ieux, é lé
gants , et leur voix est h a r m o n i e u s e ; mais, ils de
viennent nuisibles , en fondant sur les moissons 
et en les pi l lant . . 

C a p t i v i t é . — Les Brésil iens en font des oiseaux 
d ' appar tement , et les es t iment b e a u c o u p . 

L E S C A T A M B L Y R U Y N Q I j E S — 

CA TA URL YRHYNCHUS. 

Die Rudcrfluken. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre , auque l on assigne 

pour caractères : un bec gros, t r è s -cour t , ob tus , 

assez semblab le à celui des b o u v r e u i l s ; des ailes 
méd ioc res a r rond ies ; une queue assez a l longée , 
à rec t r ices un peu étagées et acuminées ; des tar
ses e t des doigts longs et forts, ne repose q u e su r 
u n e espèce . 

LE CATAMBLYRHYÏVQUE DIADÈME — CATAMBLY-

nriYNCiius DIADEMA. 

Ler Liademruderfink. 

C a r a c t è r e s . — C e t oiseau a envi ron 14 cen t , 
et demi de l o n g ; et son aile pl iée m e s u r e 6 
cent , e t d e m i . Une b a n d e al lant du bec à l 'œi l , 
les joues , les côtés du cou, la face infér ieure du 
corps sont b r u n - c h â t a i n ; il a le front et la par t ie 
an té r i eu re de la tôle d 'un j a u n e o range ; la p a r 
tie pos t é r i eu re de la tête e t la n u q u e n o i r e s ; le 
dos gris b l euâ t r e ; les ailes gris b r u n â t r e , l a rge
m e n t bo rdées de gris b leu ; la q u e u e b r u n â t r e ; 
l 'œil et le bec noi rs , les pat tes b r u n e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —- Le Catam-

b l y r h y n q u e d i adème habi le S a n t a - F é de Bogota . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'on n e Con

naî t po in t sa man iè re de vivre. 

L E S P I T Y L E S — PITYLUS. 

Die Papageifinken. 

C a r a c t è r e s . — Les pityles ont un bec gros, 

fo r tement b o m b é , c o m p r i m é l a t é r a l emen t , 5. 

bords s inueux , offrant un angle r en t r an t au m i -

-lien, à po in te de la mand ibu le supér i eu re for

m a n t un c roche t ob tus . Leurs ailes sont c o u r t e s , 

sub -ob tuses , et dépassen t à pe ine le c roup ion 

lorsqu'el les sont en p l a c e ; l eur q u e u e est t rès -

longue , amp le et l é g è r e m e n t a r rond ie ; leurs 

tarses sont minces , de h a u t e u r moyenne , et font 

d ispara te avec le bec . L e u r p l u m a g e es t assez 

m o u . 

LE PITYLE BLEU — PITYLUS CyERULESCEJSS. 

Der Ascltblaue PapaqeifLàk, 

C a r a c t è r e s . — Le mâle de cet te espèce a 
25 cent , de long, 23 cent , d ' envergure ; sa queue 
m e s u r e 11 cent . 11 est d 'un gris ardoise foncé, re 
flétant le bleu d ' indigo, avec des reflets d 'un bleu 
verdâ t re audos et sur les ai les. La face, les régions 
o p h t h a l m i q u e et p a r o t i q u e , les par t ies an té
r ieures et latérales du cou, la gorge , la par t ie 
supér ieure de la poi t r ine sont d 'un noir foncé ; 
les rémiges sont noires, bordées i n t é r i eu remen t 
de b l a n c h â t r e ; les rec t r ices sont également, nui-
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r e s . L' ir is est gr i s -brun ; le bec rouge-c inabre , 
sauf sur l 'arête qui est d 'un b r u n noir foncé ou 
d 'un b r u n cou leur de co rne ; les pa t tes sont b r u 
n â t r e s . 

La femelle a des reflets b l e u s mo ins p r o n o n c é s 
q u e le m â l e , la gorge est moins foncée, ses cou
leurs sont géné ra lemen t plus t e r n e s , et le bec est 
d 'un rouge plus pâ le . Les j e u n e s ont des cou
leurs moins ne t tes , moins foncées ; le noi r de la 
gorge moins bien d é l i m i t é ; et le bec est j a u n e -
c i t ron . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

para î t se t rouver dans tou t le pays qu i s 'étend 
de S a i n t - P a u l j u s q u ' à Babia et au d e l à ; mais 
il n 'est c o m m u n nul le par t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il semble 

éviter les grandes forêts, et se t ien t de p r é f é 

rence à leur lisière et dans les endro i t s buisson^ 

n e u x . « Il hab i te , dit le pr ince de W i e d , le voi

s inage des p lan ta t ions isolées, dans les forêts 

v ie rges ; on le voit voler au mi l ieu des b r a n 

ches les p lus élevées ou se glisser dans les b u i s 

sons . Son p lumage foncé et son b e c r o u g e se 

dé t achen t très-bien sur le feuil lage. D 'ord ina i re , 

au moins à cet te époque (janvier), ces oiseaux vi

vent ensemble , pa r pa i res ou par famil les . L e u r 

cr i d 'appel , semblable à celui du g ros -bec , con

siste en un son plus ou moins sifflant. » 

C'est là tou t ce que nous savons des m œ u r s 

d u pityle b leu . 

L E S C A R Y O T H R A U S T E S — 

CARYOTHRAUSTES. 

Die Maskenfinken. 

C a r a c t è r e s . — Voisins des pi tyles , les caryo-
t h r a u s t e s en diffèrent par un bec u n peu moins 
b o m b é , mo ins élevé, moins g r a n d , mo ins fort, 
q u o i q u e n é a n m o i n s son vo lume soit toujours r e 
marquab le et que l ' ex t rémi té de la m a n d i b u l e 
supé r i eu re soit no t ab l emen t c r o c h u e . Leurs ailes 
sont r e la t ivement longues : fermées, elles at tei
g n e n t environ la moi t ié de la q u e u e ; celle-ci est 
t r è s - c o u r t e , l égè remen t a r rond ie , les pennes 
ex ternes n ' é t an t que t r è s -peu plus cour tes que 
les au t res . Les pat tes sont faibles. Le p lumage 
est ro ide et offre des couleurs vives. 

LE CARYOTIIRAL'STE DU BRESIL — CARYO-

TJIRAUSTES BRASILIEXSIS. 

Der Maskenpapageifinli. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce a p r e s q u e la taille 
du gros-bec d 'Europe , soit 18 à 19 cent , de l o n g ; 

l 'aile pliée m e s u r e 10 cent , e t la q u e u e 8. La face 
est n o i r e ; le front , le dessus des yeux, les côtés 
de la tê te et du cou , la pa r t i e inférieure du cou , 
le mi l ieu de la po i t r ine et du ven t re sont d 'un 
j a u n e vif; des t ra i t s cou leu r olive o r n e n t les 
flancs. Le dos est vert-ol ive ; les rémiges sont 
d 'un gr is b r u n , bordées de ver t en avant , de 
j aune en a r r i è r e ; les rec t r i ces ont la te in te géné 
rale des r é m i g e s , avec les barbes in te rnes d 'un 
gris b r u n fauve , les ba rbes ex te rnes d 'un vert 
o l ive; les deux médianes sont p resque en t i è r e 
ment de cet te c o u l e u r . L'iris est b r u n ; le bec 
noir , u n peu p lus c la i r à sa base ; chez les vieux 
oiseaux, il es t gris de p l o m b . Les pat tes sont 
cou leur de c h a i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le ca ryo -

t h r aus t e du Brésil ou à m a s q u e , hab i te une grande 
par t ie de l 'Amér ique , et n 'es t pas ra re au Brési l . 
On en r e n c o n t r e de pet i tes bandes dans les fo
rêts de l ' in tér ieur . Dans d 'aut res local i tés , on ne 
le t rouve q u e seul ou avec sa femelle . 

On ne sai t r ien de ses m œ u r s . 

L E S H A B Í A S — SALTATOR. 

Die Habías. 

C a p t i v i t é . —• Plus ieurs pi tyl idés à gros bec, à 
ailes cour tes , à longue q u e u e , à dos e t à ailes 
vert-olive, et qui hab i t en t l 'Amér ique du Sud , 
fo rment u n genre q u e l 'on peut appeler habías. 
du n o m que leur ont d o n n é les Guarañas . Ce 
t e r m e est d 'a i l leurs m a i n t e n a n t consacré par plu
sieurs a u t e u r s . L e u r queue est longue , b r u s q u e 
m e n t a r rond ie , les latérales é tan t s eu l emen t un 
peu plus cour tes que les méd ianes et les i n t e r m é 
d ia i res ; leurs ailes sont cour tes et t rôs-ar rondies ; 
leurs tarses sont épa is ; leur bec est fort, é levé," 
c o m p r i m é la té ra lement , à poin te p re sque droi te ; 
les bords en sont fo r tement ren t rés , et l ' a rê te est 
l égè remen t r e c o u r b é e . 

L'HABIA BLEU — SALTATOR CJERULESCENS. 

Der Capi. 

C a r a c t è r e s . — CeLte espèce, connue depuis 
d 'Azara, est le capi des Brési l iens . C'est u n o i 
seau élégant , de la tai l le du mer le , long de 
22 cen t . , d 'une envergure de 33 cen t . , dont l'aile 
pliée mesu re 11 cent , et la q u e u e 9 et demi . Il a la 
n u q u e . le dos, les ailes, su r tou t les grandes tec
tr ices an té r ieures , rayés de j aune b r u n ; une 
b a n d e allant du bec à l 'œil, les sourci ls et la 
gorge b lancs ; celle-ci esL l imitée de chaque côté 
par u n e bande n o i r e ; la poi t r ine est grise dans 
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sa moi t ié supér ieure , b l a n c h â t r e dans sa moit ié in -
fér ieure ; le mi l ieu du vent re est éga lemen t 
b l anchâ t r e ; le c roupion et la face i n t e r n e des 
ailes sont d 'un roux de rou i l le , t aché de gris ; la 
queue est d 'un gris d 'ardoise foncé; le bec gr is-
b run , plus clair su r l e scô tôs ; l ' i r is , b r u n - r o u g e ; 
les pat tes sont d 'un no i r b l e u â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'hab ia bleu 

habite le sud du Brési l j u s q u ' a u P a r a g u a y ; 
il est assez c o m m u n , depuis la côte or ienta le 
j u squ ' à la côle occ iden ta le , sur l 'un c o m m e sur 
l 'autre versant des Cordi l lères . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On tl'OUVC 

les habias dans les j a rd in s , les ha ies , les bu i s 
sons, les pet i ts bois , mais j a m a i s dans les g randes 
forôts. Ils y passent toute l 'année et on les y r e n 
contre par paires ou p a r pe t i t es t r o u p e s . Plu
sieurs espèces sont souvent r éun ies ensemble . 
Us s ' approchent sans cra inte des hab i t a t i ons , et 
causent souvent des dégâts dans les j a rd in s . 

« Toujours dans l ' i n t é r i eu r des buissons , dit 
d 'Orbigny, à peu près à mi -hau teu r , ces oiseaux 
ne font que saut i l ler avec u n e g rande agil i té . Ils 
y chcic ' . ient leur n o u r r i t u r e , qui se compose de 
graines, de b o u r g e o n s , d 'escargots et d ' insectes . 
Ils ne déda ignen t pas la v i ande ; ils volent celle 

lîr.rnu. 

que l 'on fait sécher à l ' en tour des maisons . Us 
se posent r a r e m e n t à t e r r e , et s'y m e u v e n t assez 
l en t emen t . L e u r vol n 'es t pas rapide ; il est in
t e r r o m p u , e t de peu d ' é t e n d u e . L e u r voix est 
insignif iante; ils ne font e n t e n d r e d 'o rd ina i re 
q u ' u n cri d ' appe l , qu ' i ls r épè t en t p lus ieurs fois. » 

D'Azara di t qu 'à l ' époque des a m o u r s , i l s font 
en tendre u n e pe t i t e ch an s o n , assez var iée e t as
sez express ive . E n cage, ils n e c h a n t e n t j a m a i s . 

Au mois de n o v e m b r e , ils cons t ru i sen t , dans 
les b r a n c h e s les plus élevées e t les p lus e n t r e 
lacées des buissons , u n g r a n d n id , formé de r a 
cines g ross iè rement liées en t re el les . Ce nid ren 
ferme deux ou t ro is œufs , d ' u n b l eu ve rdâ t r e , 
tachetés de noir au gros bou t . D 'au t res espèces 
cons t ru i sen t l eur nid avec de la m o u s s e . 

C a p t i v i t é . — D'Azara nous d o n n e que lques 
r ense ignemen t s su r la m a n i è r e d o n t ces oiseaux 
se c o m p o r t e n t en capt ivi té . « J 'a i eu p e n d a n t 
quelques mois , d i t - i l , u n capi dans u n e cage , 
avec d 'aut res peti ts o iseaux. Il vécut avec eux en 
parfaite h a r m o n i e . Il m a n g e a i t du pain du r ou du 
t e n d r e ind i f fé remment ; du maïs cui t , des fleurs, 
des fruits , de la mousse , de t o u t , en u n mo t , se 
compor t an t , sous ce r appor t , p lu tô t c o m m e un 
m a m m i f è r e que c o m m e un oiseau. Si le morceau 
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était t rop gros , il le t ena i t avec ses pa t tes , ou le 
lançait en l 'air et le ra t t rapa i t avec son bec , le m â 
chai t , sans le lâcher , j u s q u ' à ce qu'i l pû t l 'avaler.» 

D ' A z a r a p a r a î t ê t r e le seul na tu ra l i s t e qui se soit 
p lu à n o u r r i r u n h a b i a ; c a r nous m a n q u o n s de 
détai ls sur cet o iseau en capt ivi té . Nous ne sa
vons m ê m e pas en quel le es t ime on le l ient dans 
le pays qu ' i l h a b i t e . 

L E S P H Y T O T O M E S — PHYTOTOMA. 

Die Pflanzcnmàhder, The Plant-cutters. 

C a r a c t è r e s . — A côté des hab i a s se p lacen t 

ces cu r i eux oiseaux q u e l 'on a n o m m é s Phyto-
tomes, à cause de l ' hab i tude qu'ils on t de coupe r 

les t iges don t ils se nour r i s sen t . Ce sont des pas 

sereaux à gros bec , ayant b e a u c o u p de re s sem

b lance avec les hab ias , mais en différant, ainsi 

q u e de tous les au t r e s con i ros t res , pa r leur bec 

dentelé en forme de scie. Ce carac tè re est si par

t icul ier qu ' on a voulu en faire un a t t r ibu t de fa

mil le . Cette m a n i è r e de voir sera i t justifiée si l'on 

ne considérai t que la forme du b e c ; m a i s , p a r tous 

les au t re s ca rac tè res , les phy to tomes ne se dis

t i nguen t pas t rop des habias : ils ont c o m m e eux 

des ailes cour tes et a r rond ie s , u n e q u e u e longue , 

des pat tes fo r t e s ; aussi n e p e u t - o n les sépare r 

qu ' à t i tre de gen re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p h y t o -

tomes vivent exc lus ivement dans la pa r t i e aus 
trale de l 'Amér ique . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Pa r les 

m œ u r s , d 'après Aie . d 'Orbigny ( I ) , les phy to 

tomes se r a p p r o c h e n t enco re davan tage des h a 

bias ; ca r non-seu lemen t ils vivent c o m m e eux 

dans les buissons , les ha l l ie rs , s'y nour r i s san t 

de fruits, de baies , de b o u r g e o n s , ma i s ils font 

c o n s t a m m e n t société avec eux. 

LE PHVTOTOME RARA — PHYTOTOMA RARA. 

Die Eara, die llarita, The Chilian Plant cutter. 

C a r a c t è r e s . — C e t oiseau(/?<7.48),auquel Molina 
a donné le n o m de rara ou rarita d 'après son cr i , 
a 18 cent , de long et 30 cent , d ' enve rgu re ; son 
aile pliée m e s u r e 9 cen t . , et la queue 6 cent . 
Son p l u m a g e est le m ê m e à peu près dans les 
deux sexes, et ressemble à ce lu i de Vanthuspra-
tensis. Il a le dos vert-olive foncé, chaque p l u m e 
ayant la l ige no i re , les b o r d u r e s v e r t - j a u n â t r e ; 
la face infér ieure d ' un vert j a u n e , avec des raies 

( 1 ) Aie. d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale. 
Paris, 1832-1814, Si' part-, Oiseaux, p. 20i. 

foncées, co r re spondan t aux tiges des p l u m e s ; le 
front r o u x de roui l le ; la tê te foncée, à raies 

! n o i r e s ; la gorge e t le ven t re j a u n e s ; la par t ie 
s u p é r i e u r e de la poi t r ine d 'un roux de roui l le 
foncé ; les ailes d 'un b r u n no i r , à bords plus 
c la i rs , et m a r q u é e s de. deux bandes b lanches , 
formées par les ex t r émi t é s des lectr ices ; les r e c -
tr ices d 'un b r u n foncé sur les barbes ex te rnes et 
à l ' ex t rémi té , avec les barbes in te rnes d 'un roux 
de roui l le . Le b e c et les pal tes sont no i râ t res ; 
l 'iris est r o u g e - c a r m i n . 

La femelle es t p lus grise et plus t e r n e que le 
mâ le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le phy to-

t o m e r a r a est p r o p r e au Chili . Aie. d 'Orbigny a 
r e n c o n t r é cet te espèce sur le versant or ien ta l des 
A n d e s bol iv iennes , dans le ravin de la Paz , aux 
envi rons de Caravi, d 'Enquis iv i , de Pa lea , p r o 
vinces de Sicasica et d 'Ayupaya ; dans celles de 
Cochabamba , de Mizque , de C h u q u i s a q u a . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Molina, qui 

écrivit la p r e m i è r e h is to i re na tu re l l e du Ch i l i , 
par le du p h y t o t o m e , et r acon te sur lui des h i s 
to i res s u r p r e n a n t e s . La descr ipt ion qu ' i l donne 
de l 'oiseau est c o m m e non avenue , ca r elle s e m 
ble écr i te de souvenir , c o m m e le fait r e m a r q u e r 
d ' O r b i g n y ; q u a n t à ses hab i tudes , voici ce qu ' en 
di t Molina : t< Le rara se nour r i t de plantes , 
mais il a la dé tes tab le hab i tude de ne pas se 
m e t t r e à m a n g e r avant d 'avoir coupé la t ige à 
ras de t e r r e . S o u v e n t , il n e la c o u p e que par 
m a n i è r e de p a s s e - t e m p s , sans en m a n g e r u n e 
seule feuille. Aussi les h a b i t a n t s le poursu iven t -
ils sans t rêve ni m e r c i , et donnen t - i l s u n e b o n n e 
r é c o m p e n s e aux enfants qui dén i chen t ses œufs. 
Mais, se sachan t ainsi pe r sécu té , l 'oiseau établ i t 
son nid dans les a rbres les plus touffus et dans 
les endro i t s les plus r ecu lés . Malgré tou te sa 
p r u d e n c e , il a b e a u c o u p d i m i n u é de n o m b r e , et 
l ' a rdeur q u e m e t t e n t les habitanLs à le chasser , 
fait c ro i re qu ' i l sera b i en tô t c o m p l è t e m e n t d é 
t r u i t , à moins q u e sa postér i té ne r e n o n c e à m é 
r i t e r sa mauva ise r épu ta t ion . » P e n d a n t long
t e m p s , on mi t ces réci ts au n o m b r e de ces fables 

I q u ' a i m e n t à racon te r ceux qui v i ennen t de l o i n ; 
mais des observat ions récentes t e n d e n t à dé 
m o n t r e r qu ' i ls n ' é ta ien t pas tout à fait dénués 
de vér i t é . Les r ense ignemen t s , c e p e n d a n t , que 
l 'on possède à ce sujet sont encore insuffisants , 
et ce r ta ins sont pa r fa i t ement obscurs . A ins i , 
P œ p p i g , qu i a pu long t emps observer le p h y t o 
tome ra ra , dit ( i ) : « Quelques peti ts oiseaux in-

(1) i'œppig, Reise in Chile, Para, etc. Leipzig, 1835. 
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signifiants sont les seuls h a b i t a n t s de la val lée, 
et ne s 'élèvent pas p lus h a u t . 11 est h e u r e u x q u e 
l 'on r e n c o n t r e ici le phylotoma rara, oiseau de la 
taille de no t r e b r u a n t j a u n e , plus f r é q u e m m e n t 
que dans les cont rées plus basses, où la chasse à 
laquelle il est en butte, l'a à peu près dé t ru i t ; car 
tout ce que r acon te Molina au sujet de sa détes
table h a b i t u d e de coupe r les p lantes à ras d u 
sol, et de la ha ine q u e lui ont vouée les hab i t an t s , 
est parfaitement vrai, D D'un au t re cô té , le m ê m e 
natura l i s te (1) dit en propres t e r m e s : « D'après 
la relation très-exagérée de Molina, cet oiseau dé
t ru i ra i t u n e masse de plantes ; p o u r s 'en procu
rer les g r a i n e s , il coupera i t les t iges au niveau 
du sol, et causera i t ainsi de tels dégâts , q u e l 'on 
a proposé des p r imes p o u r sa des t ruc t ion . Mais 
l'on ne sait r i en au jou rd ' hu i de ce l te ac t ion 
mal fa i san te , et l 'on ne r ega rde pas la rarita 

c o m m e p lus nuis ible que les au t res oiseaux gra
nivores . Elle m a n g e de j eunes plantes , cela est 
v r a i ; mais elle a cela de c o m m u n avec les m o i 
neaux et p lus i eu r s au t res oiseaux du Nord, a u x 
quels pe r sonne ne d o n n e r a le pouvoir de r e n d r e 
vains tous les t ravaux des cul t ivateurs , u On ne 
peu t donc r ien t i re r de la re la t ion de Poeppig, 
et il nous faut nous en ten i r aux observat ions de 
Kit l l i lz , d 'Alc . d 'Orb igny , de Boeck et d e L a n d -
beck . 

Selon d 'Orbigny (2), ce l te espèce f réquente 
les l ieux t empérés , secs e t arides des co teaux et 
des pla ines , sans j a m a i s descendre dans les val
lées chaudes , boisées et h u m i d e s . « On d i ra i t 
que la t e m p é r a t u r e qu 'e l le préfère est celle où 
le blé peu t p o u s s e r ; car nous n e l 'avons j a m a i s 
vue ni au-dessus ni au -dessous de cet te l imi te , 
qui est n o t r e seconde zone de hau l eu r . El le se 
t ient toujours aux environs des l ieux hab i tés et 
cu l t ivés , et est t r è s - c o m m u n e . On la voit tou te 
l ' année , seule , par pai res ou par pet i tes t r oupes , 
parcour i r les vergers , les j a rd ins des villes, m é 
langée aux hab ias , e t dévaster les p lan ta t ions 
en coupant les b o u r g e o n s , en e n t a m a n t les 
fruits, et cela sans pér i l , pu i sque j u s q u ' à p r é 
sent on s'est con ten té de se p la indre de ce p a 
rasite i n c o m m o d e , sans c h e r c h e r les moyens de 
s'en défaire. Son vol est cour t et b a s , j a m a i s 
pro longé; ses m œ u r s sont celles des h a b i a s ; 
néanmoins nous ne l 'avons j a m a i s vue à t e r r e . 
Son cri , souvent r épé t é , est on ne peut plus désa -

(1) Pœppig, Illustrirte Naturgeschichte des Th'erreichs. 

Leipzig, 185'· 
(2) Aie. d'Orbigny, Voyage dans l'Amérique méridionale. 

Paris, 1833-181 i , 4 e pai-t., Oiseaux, p. 2!)2. 

gréab le ; c 'est un b ru i t semblable aux g r i n c e 
m e n t s q u e p r o d u i r a i e n t des dents de scie frot
tées les unes con t re les au t res . A la saison, le 
phy to tome est friand du fruit d 'un s o l a n u m , qui 
lui colore le bec en violet. » 

K i t t l i t z e t B o e c k c o m p l è t e n t ces données : «Les 
raisins c o m m e n ç a i e n t à m û r i r , di t le p r e m i e r , 
et dans les j a rd ins appara i s sa ien t de n o m b r e u x 
oiseaux qu i venaient s 'en n o u r r i r . Dans u n de 
ces j a rd ins , qu i sembla i t assez a b a n d o n n é , j e 
pris en peu de t emps six ind iv idus d 'une espèce 
que l 'on r ega rda i t c o m m e fabuleuse : c ' é t a ien t 
six p h y l o t o m e s . L e u r es tomac renfermai t des 
raisins et des res tes de feuilles ve r t e s ; l eu r bec 
était teint en ver t . J a m a i s je ne vis ces o iseaux 
à t e r r e , toujours , au con t ra i r e , au s o m m e t des 
a rbres fruit iers les plus élevés. Ils sont p a r e s 
seux et insouc ian ts . Deux é ta ient pe rchés l ' un à 
côté de l ' a u t r e ; j ' e n abat t i s u n , l ' au t r e ne b o u 
gea pas et m e laissa tou t le loisir de le t u e r à 
son t o u r . » 

Boeck nous a p p r e n d combien le p h y t o t o m e 
r a r a est nuis ib le . « S o n bec den te lé , di t - i l , est 
un i n s t r u m e n t t e r r ib le de des t ruc l ion , avec l e 
quel il coupe les j eunes pousses ; il est d ' au t an t 
plus nu i s ib le , que c 'es t su r tou t le ma t in et le 
soir , au c répuscu le , qu ' i l c o m m e t ses dép réda 
t ions . Il se n o u r r i t s u r l o u t de j e u n e s p lan tes , 
qu ' i l coupe à ras du sol, et dont le suc colore 
souvent son bec en ver t . P a r t o u t il est ha ï et 
poursu iv i avec a c h a r n e m e n t . L a n d b e c k tue tous 
ceux qu i a p p r o c h e n t à po r t ée de son fusil, car ils 
ont déjà dé t ru i t p lus d ' u n e p lan te dans le j a r 
d in . Le jou r , le r a r a se t ient sur les b r a n c h e s les 
plus élevées des a rb res et des bu issons , sur les 
p ieux des pal issades , et n ' e s t pas diflicile à sur
p r e n d r e et à t ue r . A te r re , il se cache dans 
les si l lons. Si ces o i seaux ar r iva ient en b a n d e s , 
c o m m e d ' au t r e s passe reaux , on ne pourrai!, pas 
avoir un seul p ied de l é g u m e dans tou te la p ro 
v ince . P o u r t r o u v e r sa n o u r r i t u r e , il est forcé 
de r e c h e r c h e r les endroi t s cul t ivés . E n h iver , 
il s'en va, mais o ù ? je l ' ignore .» 

Molina est ainsi e n t i è r e m e n t just if ié, car nous 
pouvons avoir p le ine confiance dans les faits 
avancés par u n na tu ra l i s t e c o m m e L a n d b e c k . 

Les obse rva teurs m o d e r n e s se ta i sen t sur le 
m o d e de r ep roduc t i on du p h y t o t o m e . Molina 
di l s eu l emen t que ses œufs sont b lancs , t achés 
de rouge . 
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L E S T A N A G R I D É S — TANAGRsE. 

Die Tangaras, die Fa.rbenfi.nken, The Tanagrine Birds. 

U n e g r a n d e pa r t i e de l 'Amér ique est hab i t ée 
pa r un groupe t r è s - r i che en espèces de pas se 
reaux r emarquab le s par la beau t é de leur p lu 
m a g e , fo rmant u n tout b ien u n i , mais auxque l s 
il est difficile d 'ass igner l eu r vér i tab le p l a c e . 
E n c o r e au jou rd ' hu i , les natura l i s tes n e sont pas 
d 'accord pour savoir où p lacer les t anagr idés : la 
p l u p a r t les r a n g e n t p a r m i les con i ros t res , t a n 
dis que que lques -uns leur dén ien t t o u t e pa ren té 
avec ces oiseaux. P o u r nous , nous en faisons des 
passereaux . 

C a r a c t è r e s . — Les t anagr idés sont des con i 
ros t res d 'une taille égale ou supér ieu re à celle 
d u m o i n e a u d o m e s t i q u e ; l eu r bec varie, mais 
tou jours il est con ique , f a ib lement r e c o u r b é d u 
bout , et à m a n d i b u l e supé r i eu re l é g è r e m e n t 
é c h a n c r é e en a r r i è re de la poin te . Les ailes et la 
q u e u e sont de l o n g u e u r m o y e n n e . L e u r p lu
m a g e , celui des mâles tout au moins , est assez 
ser ré et r iche en cou leu r s b r i l l an tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . •— Les t a n a g r i 

dés sont exclus ivement a m é r i c a i n s , et la zone 
t ropicale est leur véri table pa t r i e . 

M œ u r s , H a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils vivent 

dans les forêts, que>ques-uns sur les a rb re s les 
plus élevés, d ' au t re s dans les buissons . R a r e 
ment , ils s 'é tabl issent au voisinage des hab i ta 
tions h u m a i n e s ; mais ils fondent souvent en 
masse sur les p lan ta t ions et y causent de grands 
dégâts . L e u r appar i t ion au mil ieu d e l à forêt r a 
vit le n a t u r a l i s t e ; leur br i l l an t p l u m a g e les 
t r ah i t de loin, et ils sont u n des plus beaux or 
nemen t s des con t rées qu ' i l s hab i t en t . Mais la 
beauté de leur r o b e est leur seule qual i té : ce 
sont des c r é a t u r e s s i lencieuses et e n n u y e u s e s . 

Le chan t l eu r a é té c o m p l è t e m e n t re fusé ; 
c'est au plus s'ils p e u v e n t faire en t end re quel
ques notes suivies. Quelques ra res espèces au
ra ien t c e p e n d a n t u n e sor te de chant , à voix basse. 

L e u r r é g i m e est varié : ils se nour r i ssen t pr in
c ipa lemen t deba ies ,de f ru i t s sucrés ou féculents . 
Beaucoup m a n g e n t des insec te s ; que lques-uns 
se nour r i s sen t exclus ivement de graines sèches . 

C a p t i v i t é . — 11 en est peu q u e l 'on p r e n n e 

la peine d 'élever en captivi té ; a u c u n ne mér i t e , 
par ses qua l i tés mora l e s , si nous pouvons ainsi 
d i re , de fixer l ' a t tent ion de l ' h o m m e . 

Cette famille a été divisée en deux sect ions 
renfe rmant chacune plusieurs genres . Nous nous i 

b o r n e r o n s à passer en revue les plus r e m a r 
quables de ces genres . 

L E S T A N G A B A S — TANAGRA. 

Die Tangaras. 

C a r a c t è r e s . •— Le p r e m i e r genre , celui des 
tangaras proprement dits, c o m p r e n d d'assez 
g r a n d s o i s eaux , à bec c o m p r i m é la té ra lement , 
con ique , p r e s q u e dro i t , la m a n d i b u l e supér i eu re 
seule é tan t l é g è r e m e n t r e c o u r b é e . Leurs ailes 
m é d i o c r e m e n t po in tues , de l o n g u e u r m o y e n n e , 
ont la p r e m i è r e r é m i g e u n peu plus cour t e que 
la seconde, qui est la plus longue . L e u r queue 
est assez longue , é largie et t r o n q u é e à son ex
t r émi t é . L e u r p l u m a g e est d 'un g r i s v e r d â t r e ou 
b leuâ t re , var ian t t rès-peu d 'un sexe à l ' au t re . 

LE TAJiGARA OIlJfÉ — TANAGRA ORISATA. 

Die SchmucJit'ingara. 

C a r a c t è r e s . — Le t a n g a r a orné a 19 cent , de 
long, sur lesquels 7 cen t , et demi appa r t i ennen t 
à la q u e u e ; l 'aile p l iée m e s u r e 10 cen t . Le mâle 
a la tê te , le cou , la po i t r ine , le ven t re d ' un bleu 
ind igo , semé de gr is , la rac ine des p lumes é tant 
de cet te c o u l e u r ; le mil ieu du ven t re , les cuisses 
et le c roup ion d 'un gris cendré v e r d â t r e ; le dos 
d ' un ve rdâ t r e sale, m a r q u é de b leu indigo ; le 
pli de l'aile bleu ; les peti tes tectr ices supé r i eu re s 
j a u n e - c i t r o n ; les au t res p l u m e s de l'aile d 'un 
gris b r u n , bo rdées de ve r t ; les rec t r i ces de la 
cou leu r des r é m i g e s , avec les méd ianes rayées de 
v e r t ; un l iséré, éga l emen t ver t , bo rde les au t r e s 
rec t r i ces . 

Chez la femel le , t ou t e s les par t ies colorées en 
bleu chez le mâ le , sont d ' u n gris ve rdâ t r e . rayées 
de b l e u â t r e ; le vert et le j a u n e des ailes sont 
moins p rononcés et plus t e r n e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le t angara 

orné hab i t e en grand n o m b r e toutes les . forêts 
du mi l ieu de la cote d u Brés i l . Au nord , il s'é -
tend dans le bassin de l 'Amazone et j u s q u ' a u 
delà de la Guyane . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il r eche r 

che les forêts peu épaisses et les p l an t a t i ons ; il 
y vit soli taire, ou avec sa femelle . Vif et actif, 
il a n i m e Lous les buissons . Il s ' approche des ha
bi ta t ions , n 'est pas craintif, et rend visite aux 
orangers et aux a u t r e s a rb re s frui t iers , pour les 
pi l ler . 
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D'ord ina i r e , il ne pousse que son cri d 'appel . 
Mais, au t emps des a m o u r s , le mâ le fait en ten
dre un c h a n t t r è s - cou r t , à voix basse. 

Le l anga ra o rné n i che dans les buissons épais 
ou sur les a rbres p e u élevés. Son nid ressemble 
à celui du verdier . 

C'est là tou t ce q u e nous savons des hab i tudes 
de cet oiseau. 

L E S P Y R A N G A S — PYRANGA. 

Die Feuertangaras. 

Grâce à Wi l son , à A u d u b o n , au pr ince de 
Wied, nous connaissons m i e u x les tanagr idés 
qui hab i ten t l 'Amérique» du Nord : deux d ' en t re 
eux appar t i ennen t au genre pyranga . 

C a r a c t è r e s . — Ce sont des oiseaux à formes 
élancées ; leurs ailes sont po in tues , de l ongueu r 
moyenne, a t t e i gnan t à peu près la moi t i é de la 
queue, qui est médiocre et a r rond ie ; leur bec 
est gros , con ique , l égè remen t b o m b é , à m a n d i 
bule supér i eu re den te lée , p r e s q u e droi te à la 
pointe et à é c h a n c r u r e à pe ine visible. Le p l u 
mage est lisse et se r ré . Les deux sexes po r t en t 
une livrée différente, selon la sa ison. 

IJE PYRANGA ROUGE — PYtlAPiGA IWBR4. 

Der Flachsvogel, T/te Scarlet Tanager. 

C a r a c t è r e s . — Le pyranga rouge ou oiseau du 

lin, c o m m e l ' appel len t les Amér ica ins , est l 'es

pèce la plus c o m m u n e . Il a 18 cen t , de long, 
29 cen t , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e s u r e 11 cent , 
et la q u e u e 7 et d e m i . Le m â l e , à l ' époque 
des a m o u r s , est d ' un rouge éear la te magnif ique, 
sur lequel se dé t achen t les ailes et la q u e u e qu i 
sont noires . Chez l 'oiseau vivant, la par t ie ba s i -
la i re b l anche de la p l u m e est c o m p l è t e m e n t dis
s imu lée pa r la par t ie r o u g e de l ' ex t rémi té . Sur 
un an ima l en peau , par c o n t r e , le b lanc se m o n 
t ran t , l 'oiseau semble avoir pe rdu de sa beau té . 

l ' eu après la saison des a m o u r s , le mâle dépose 
sa p a r u r e , et ressemble alors à la femelle : il a, 
c o m m e elle, le dos vert-serin et le ven t re vert-
j a u n e . La m u e c o m m e n c e a u mois d 'août . A 
cet te époque , le mâle a un p l u m a g e de t rans i 
t ion, p o u r r a i t - o n d i re , m i - r o u g e mi -ve r t , et qu i 
ne m a n q u e pas d ' u n e ce r ta ine b e a u t é . 

LE PYRANGA D'ETE — PYRANGA JESTIVA. 

Der Somrnerrothvogel, die Fiuertangara. 

C a r a c t è r e s . — Le py ranga d 'é té , tangara flam
boyant de que lques a u t e u r s , est plus g rand que 
le py ranga rouge ; il a de 18 à 20 cent , de long, 
et 30 cen t , d ' envergure . Les ailes et la q u e u e , au 
lieu d 'ê t re no i res , sont d 'un vermil lon b r u n â t r e 
c l a i r ; la te in te généra le du p l u m a g e est moins 
éc la tante q u e dans l 'espèce p récéden te . La fe
mel le est vert-olive : elle a la tê te et le cou pa r -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



semés de b r u n â t r e ; la face in fé r ieure du corps 
j a u n e , le mil ieu de la po i t r ine et du vent re se
mé de r o u g e . On rencon t re quelquefois de t r è s -
vieilles femelles dont le p l u m a g e a beaucoup 
de r appor t s avec celui du mâ le . Après la saison 
des a m o u r s , le mâle p rend la m ô m e robe que la 
femelle . Les j e u n e s oiseaux ressemblen t à leur 
m è r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pyranga 

rouge , et le pyranga d 'é té , sont propres à l 'Amé
r ique sep ten t r iona le . 

S l o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces deux 

espèces ont les m ô m e s hab i tudes , aussi pouvons-
n o u s les réun i r dans u n e descr ipt ion c o m m u n e . 

Les pyrangas hab i t en t les g randes forêts de 
l ' A m é r i q u e . Us vivent pa r pa i res , s i lencieux et 
isolés : d ' o r d i n a i r e , ils se t i e n n e n t perchés au 
s o m m e t des a rb res . 

« Au p r i n t e m p s de 1834, r acon te le pr ince de 
W i e d , nous descendions le Missouri ; au mois de 
mai , n o u s ét ions arrivés dans les g randes forêts 
du Missouri infér ieur ; nous pa rcour ions ces bois 
touffus, élevés, où règne le silence du déser t , 
t roub lé seu lemen t par les chan t s et les cris des 
oiseaux. Nous e û m e s f r é q u e m m e n t le plaisir d'y 
voir les superbes p y r a n g a s ; leur p l u m a g e éca r -
l a te , se d é t a c h a n t sur l 'azur foncé du ciel, offrait 
un spec tac le que nous ne p û m e s nous lasser 
d ' admi re r . » 

Souvent les pyrangas s ' approchen t des plan
ta t ions , des j a rd ins ; ils y pénè t r en t , y pré lèvent 
un i m p ô t sur les ba ies , les frui ts , les capsules 
de l i n . Nulle par t ils ne sont t r è s - n o m b r e u x , 
mais on les r e n c o n t r e par tou t : le pyranga d 'été 
se t rouve dans tous les Eta t s Unis . Son nom lui 
vient de ce qu ' i l n 'y sé journe que q u a t r e mois 
d a n s la belle saison ; il arr ive en mai , p o u r r e 
p a r t i r vers la m i - s e p t e m b r e . « A ce m o m e n t , di t 
A u d u b o n , il devient e x t r ê m e m e n t r a r e d 'en 
voir s e u l e m e n t u n e pa i re . » Le pyranga rouge , 
lui , arr ive dès le mois d 'avril , et s 'en va plus 
Lard. Celui-là voyage sur touLde j o u r , celui-ci de 
nu i t . Us passent à u n e assez g rande h a u l e u r , 
au-dessus des forêts,"en poussan t leurs cris d 'ap
pe l , que Wilson t r adu i t pa r tschip tschurr, A u d u 
b o n par tschiki Ischouki tschouk. C'est à peine si, 
lors de leurs mig ra t ions , ils se réunissent en 
bandes p lu s ou moins n o m b r e u s e s ; m ê m e alors , 
ils res ten t sol i taires . 

Au dire du pr ince de W i e d , les pyrangas se
ra ien t c o m m u n s au Brésil ; il est p robab le qu'i ls 
le sont s u r t o u t en h i v e r ; qu ' i l s v i ennen t alors 
c h e r c h e r u n refuge con t re le froid et la faim 
sous le ciel le p lus doux de ce pays . 

Les m œ u r s de ces oiseaux ne doivent r ien of
frir de b i e n sail lant. Les na tura l i s tes sont mue t s 
à ce t égard ; ils pa r l en t bien de la beau t é de ces 
o i seaux , d u c h a r m e qu'ils p r ê t en t par leur p ré 
sence aux l ieux qu' i ls hab i t en t . Us les excusent 
de n ' ê l re q u e de misérab les c h a n t e u r s : c'est au 
p lus , disent-i ls avec Wi l son , s'ils sont doux et 
pacif iques. 

« Us volent , dit A u d u b o n , avec facilité ; on 
les voit glisser dans l 'air , au mi l ieu des b ranches 
d ' a rb res . R a r e m e n t , ils se posen t à t e r r e ; ils n'y 
t rouve ra i en t pas d 'ai l leurs l eur n o u r r i t u r e . » En 
s o m m e , ils sont peu vifs, et se meuven t le moins 
poss ib le . De t e m p s à au t r e , ils se redressen t et 
ba t ten t des ailes en cr ian t , ou si u n insec te passe 
près d 'eux, ils fondent dessus et l ' a t t rapen t au 
vol ; p e n d a n t u n cer ta in t emps de l ' année , les 
insectes forment leur n o u r r i t u r e hab i tue l l e . Wil 
son t rouva l ' es tomac de q u e l q u e s - u n s de ces 
oiseaux r emp l i d 'abei l les . 

Le nid des pyrangas est u n e cons t ruc t ion gros
sière, établie sur une b r a n c h e basse, à une bifur
ca t ion . Us ne p r e n n e n t pas la pe ine de le cacher . 
Le pr ince de W i e d assure m ê m e avoir pu appro
cher et observer tou t à son aise u n e femelle, en 
t ra in de couver , sans qu 'e l le d o n n â t le m o i n d r e 
signe d ' i n q u i é t u d e . Souven t , ils n i c h e n t sur des 
b r a n c h e s s u r p l o m b a n t des rou tes f r équen tées . 
Dans les forêts , c'est s u r t o u t près des clair ières 
qu ' i l s s 'é tabl issent . Le n id est formé en dehors 
de c h a u m e s et de rac ines , en dedans d 'he rbes 
t e n d r e s . Il ne t ien t pas so l idement à la b r a n c h e , 
et il suffit souvent d ' une secousse pour le faire 
t o m b e r . 

Les Oîufs, au n o m b r e de qua t r e ou c inq par 
couvée , sont d 'un b leu clair ou d ' un bleu verdâ-
t r e foncé, t ache tés , chez le py ranga rouge , de 
bleu r o u g e ou de p o u r p r e foncé. Les deux pa
r e n t s couvent a l t e rna t ivemen t , et nour r i s sen t 
ensemble leurs pet i ts : ils leur d o n n e n t su r tou t 
des insec tes . L a d u r é e de l ' incuba t ion est de 
douze j o u r s . Au c o m m e n c e m e n t de j u i n , les pe 
tits p r e n n e n t l e u r essor, mais ils res ten t dans la 
société de leurs pa r en t s j u s q u ' à l ' époque du dé
par t . 

Wi l son racon te un fait in té ressan t d ' a m o u r 
pa te rne l : a Un j o u r , d i t - i l , j e pr is un jioune 
pyranga rouge , qu i paraissai t n 'avoir pris sa v o 
lée q u e depuis que lques j o u r s . L 'ayant e m p o r l é 
à u n demi-mil le , je le mis dans u n e cage , et su s 
pendis cel le-ci à un arbre près d ' un nid où un 
spinus élevait ses peti ts ; j ' e spé ra i s que celui-ci 
p rendra i t soin de l ' é t ranger . Mais le ma lheu
reux , ma lg ré ses cris plaintifs, fut c o m p l è t e m e n t 
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délaissé par son voisin. C o m m e il ne voulait 
p rendre a u c u n e n o u r r i t u r e de m a main , j ' é t a i s 
décidé à le r a p p o r t e r à l ' endro i t où j e l'avais 
pris, lorsque le soir j e vis u n pyranga , u n des 
parents sans d o u t e , vol t iger au tou r de la cage, 
s'etTorçant d'y péné t r e r . Quand il vit que cela lui 
était imposs ib le , il d i sparu t , mais pour reveni r 
bientôt avec de la n o u r r i t u r e dans son bec , e t 
ainsi j u s q u ' a u c o u c h e r d u solei l ; il se p e r c h a 
alors sur u n e des plus h a u t e s b r a n c h e s de l 'ar
bre . Le l endema in , dès le point du jou r , il re 
commença ce m a n è g e , et le poursuiv i t j u s q u ' a u 
soir, ma lg ré les f réquentes a t taques du spinus. Le 
troisième et le q u a t r i è m e jour , on le vit s u r t o u t 
affairé à t rouver le moyen de délivrer le captif. 
Par ses cris d 'angoisse et de tendresse , il s e m 
blait l ' inviter à le suivre. J e ne p u s rester insen
sible à tan t d ' a m o u r ; j e mis le j e u n e en l iber té , 
et aussi tôt il s 'envola vers le vieux, lequel , en 
poussant des cris de b o n h e u r , l ' e m m e n a avec 
lui dans la forêt. » 

C a p t i v i t é . — On voit r a r e m e n t des pyrangas 
captifs. On les nour r i t faci lement de gra ins et de 
fruits, su r tou t de b a n a n e s m û r e s . Mais ils ne 
distraient n u l l e m e n t l eu r m a î t r e : ils sont t rop 
s i lencieux, t rop t r a n q u i l l e s ; l eur chan t est t rop 
insignifiant. Il est t r è s - ra re d 'en voir en E u r o p e ; 
pour ma par t , je n ' en ai pas b e a u c o u p r e n c o n 
tré de vivants dans les j a rd ins zoologiques . 

L E S ' t l A L L I S T E S — CALLISTE. 

J'ie Callisten. 

C a r a c t è r e s . — Sous le n o m génér ique de cal-

listes , on r é u n i t de n o m b r e u x pet i t s oiseaux, 
dont les formes rappe l l en t les p insons , les l inot
tes, les ser ins , mais qu i sont tous r emarquab le s 
par la beauté de l eu r p l u m a g e . Ils ont le bec r e 
lativement cour t , m i n c e , u n peu élevé, com
primé la té ra lement , à a rê te t r anchan te , à po in te 
faiblement r e c o u r b é e . Les paupiè res sont e n 
tourées d 'un cercle de pet i tes p lumes p l a t e s ; les 
ailes et la queue sont m o y e n n e m e n t longues , 
cette dern iè re est é t ro i te et l é g è r e m e n t é c h a n -
crée ; les tarses sont assez élevés , les doigts 
courts. Le p l u m a g e a des cou leurs t rès-var iées , 
elles sont les m ê m e s chez les deux sexes, mais 
plus vives et plus net tes chez le mâle que chez la 
femelle; les j eunes on t un p lumage plus t e rne . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les callistes 

habitent les buissons , dans la par t i e boisée du 
Brésil. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils vivent par 

pet i tes t r o u p e s , e t diffèrent des a u t r e s t anagr i -

dés en ce qu ' i ls se nour r i s sen t exclus ivement de 

gra ines . 

LE CALLISTE A NUQUE ROUGE — CALLISTE 
FESTIVA. 

Die rothnackige Calliste. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce est u n e des plus 
r e m a r q u a b l e s du genre : c 'est un pet i t oiseau de 
14 cent , et d e m i de long, don t l 'aile pliée m e s u r e 
7 cen t . , et la q u e u e h et demi . Son por t est t rès-
élégant , son p l u m a g e superbe . Il a u n e é t ro i te 
b a n d e enve loppan t la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e ; les 
l o r u m s , les p l u m e s qui e n t o u r e n t les na r ines , la 
base de la m a n d i b u l e infér ieure , le m e n t o n , la 
par t i e supé r i eu re du dos n o i r s ; le devan t de la 
tê te et les pet i tes p l u m e s cil iaires d 'un beau 
bleu ver t , le res te de la tête et la gorge d 'un 
bled d ' o u t r e m e r ; en a r r i è re e t au -dessous de 
l'œil et à la base de la mand ibu l e infér ieure com
m e n c e une bande large vermi l lon , c o u v r a n t les 

j j oues , les oreil les, les côtés du cou et la n u q u e ; 
| le reste du corps est d 'un ver t vif t rès -br i l l an t , 
I un p e u j a u n â t r e a u c roup ion et aux j a m b e s ; les 

pennes des ailes sont d 'un ver t b r u n â t r e , la rge
m e n t bordées de vert ; celles de la q u e u e ont la 
m ê m e c o u l e u r q u e les rémiges , ma i s elles sont 
p lus l a rgemen t bordées de vert . Le bec est no i r , 
les pa t tes sont d 'un noir a rdoisé , o u d 'un b r u n 
cou l eu r de cha i r , d ' après le pr ince de W i e d . 

La femelle a le m ê m e p l u mag e que le mâ le , 
mais un p e u moins vif; elle a, de p lus , la par t ie 
verte du dos t achée d e noir . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —• Le calliste à 

n u q u e rouge hab i te les forêts de la côte or ienta le 
du Brés i l , depuis Sa in t -Paul j u s q u ' a u fleuve des 
Amazones , et a u delà j u s q u ' à la Guyane. Il n 'est 
pas t r è s - c o m m u n . Les chasseurs du pr ince de 
W i e d n 'en t u è r e n t q u ' u n seul , pendan t tout son 
voyage . B u r m e i s t e r en vit davantage , su r tou t 
dans les forêts des m o n t a g n e s . 

Nous ne connaissons r ien des m œ u r s de cet 
oiseau. 

L E S R I 1 A M P I 1 0 C È L E S _ IWAM-

PHOCELUS 

Die Schiviehnschnabler. 

C a r a c t è r e s . — Chez les oiseaux qu i fo rment 
ce genre , le bec est gros et élevé, renflé à la 
base ; la m a n d i b u l e infér ieure est recouverLc 
d ' une callosité, de cou leur pa r t i cu l i è re , s 'é ten-
dant au -dessous de l 'angle bucca l . L e bord de la 
mand ibu l e supér i eu re est un p e u r e c o u r b é en 
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dedans , sans angle bien m a r q u é , sans d e n t ; sa 
pointe est l égè remen t r ecou rbée , et n o t a b l e m e n t 

échanc rée . Les ailes, assez cour t e s , n ' a t t e ignen t 

pas le mil ieu de la queue ; celle-ci est t r è s - l o n 

gue , mais les peunes la téra les en sont t r è s - c o u r 

tes . Les pa t t e s sont pet i tes , épaisses ; les doigts 

minces , les ongles faibles. Le m â l e a un p l u 

m a g e plus ser ré , et des couleurs plus vives que 

la femelle. 

LE RIIAIuTIIOCÈLE DU BRÉSIL — RIIAMPIIOCELXJS 

IIRASIL1ANUS. 

Die Tapiranga, die Tijé. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau, que les Brési l iens 

appel len t tapir anga ou tijé, a 19 cent , de long, 

26 cent , et demi d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée m e 

sure 8 cen t . , et la q u e u e a la m ê m e l o n g u e u r . 

La femelle est u n p e u p lus peti te que le m â l e . 

Celui-ci a u n p l u m a g e t r è s - se r r é , p r e s q u e corné , 

t rès-br i l lant , rouge de sang vif; les ailes et la 

q u e u e d 'un noir b r u n â t r e , d ' au t an t plus p u r que 

l 'o iseau est p lus âgé ; les tec t r ices supér ieures 

bordées de rouge à leur ex t rémi té , les infér ieu

res sont no i res , m a r b r é e s de b l a n c . L'iris es t 

d 'un b e a u rouge ; le bec est b r u n - n o i r ; la cal lo

sité de la m a n d i b u l e infér ieure b l a n c h e ; les pa t 

tes sont cou leu r de p l o m b b r u n â t r e . 

La femelle a toute la face supé r i eu re du corps , 

la pa r t i e pos té r ieure du dos exceptée , d'un gris 

b r u n ; la gorge de m ê m e couleur , mais un peu 

plus c la i re . Tou te la face infér ieure du corps et 

la pa r t i e pos té r ieure du dos sont d 'un b r u n rou-

geât re fauve ; les r émiges sont b r u n â t r e s , avec 

des bo rdu res plus claires . Des m o u c h e t u r e s r o u 

ges sont d ispersées su r les couver tu res s u p é 

r ieures de la q u e u e . Le b e c est d é p o u r v u de 

callosité, et l ' iris est d 'un rouge moins vif. 

Les j e u n e s mâ le s r e s s e m b l e n t aux femelles ; 

ils sont cependan t d ' u n gris b r u n p lus foncé ; 

chez eux, le bec est p o u r v u d ' une callosité b lan

c h e , e t les tectrices supé r i eu res de la q u e u e sont 

rouges . Des p lumes rouges se m o n t r e n t de t r è s -

bonne h e u r e sur le corps et, p e n d a n t que lque 

t e m p s , l 'o iseau para î t t ache té . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce rampllO-

côle, c o m m e son n o m spécifique l ' indique, est 

p rop re au Brési l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Le tijé, dit 

le p r ince de W i e d , est un des plus beaux oiseaux 

q u e j ' a i e vus au Brési l . 

« L ' é t r ange r ne peu t r e t en i r son admi ra t i on , 

l o r sque p o u r la p r e m i è r e fois il aperçoi t ce splen-

dide p l u m a g e rouge br i l le r a u soleil d 'un éclat 

, fantas t ique a u mil ieu des buissons fleuris qui 

couvrent les bords des r ivières, ou au mil ieu des 

feuilles finement découpées des mimosas . Ce 

n 'es t pas dans les épaisses forêts vierges que l'on 

r encon t r e le p lus souvent cet oiseau ; il préfère 

les endroi t s découver t s , au voisinage des cours 

d ' eau , là où des buissons épars lui offrent une 

o m b r e assez épaisse p o u r le ga ran t i r de la trop 

g rande c h a l e u r . C'est là qu 'on le voit saut i l lant , 

p o u s s a n t ses pet i ts cris d ' appe l : Tzaepp, tzaepp, 
tzaepp, qui r appe l l en t assez ceux du moineau 

d o m e s t i q u e . Il est t r è s - c o m m u n sur t ou t e la cô te , 

or ienta le , p rès des bo rds des r iv iè res , ou dans les 

g rands four rés de roseaux peu éloignés de la 

m e r e t des fleuves. 

a Hors la saison des a m o u r s , les tijés errent 

p a r pe t i tes t r oupes , c h e r c h a n t des baies et des 

fruits, dévas tan t les o rangers et les au t res arbre* 

frui t iers . On r e n c o n t r e j e u n e s et vieux réunis , 

mais on p e u t les d is t inguer fac i lement à la voix. 

Dans l e u r e s t o m a c , j e n 'a i t rouvé q u e des baies 

et des res tes de frui ts . 

« Le n id d u tijé est établ i à u n e bifurcat ion, 

su r u n a rb re p e u élevé. Il est formé de mousse ; 

sa p ro fondeur est assez g r a n d e , et l ' i n té r i eur est 

tapissé de rac ines et de br ins d 'he rbe desséchés . 

11 con t ien t deux œufs b leu de ciel, o u vert-

p o m m e , t ache té s de b r u n â t r e et m a r q u é s au 

gros b o u t de l ignes n o i r e s . » 

D'après B u r m e i s l e r , cet oiseau m a n q u e r a i t 

c o m p l è t e m e n t dans les vallées élevées. 

L E S L A N I O N S — LAN 10. 

Die Wàrgtangaras. 

C a r a c t è r e s . — Le d e r n i e r gen re de la pre

miè re division des tanagr idés , sur lequel nous 

n o u s a r r ê t e rons un ins tan t , r e n f e r m e des oiseaux 

reconna i s sab les , p a r m i tous les con i ros t r e s , à la 

forme de l eu r bec , qu i est a l longé , à mand ibu le 

supér ieure assez fo r t ement r ecourbée par-dessus 

l ' infér ieure , et m u n i e , dans son t iers antér ieur , 

d 'une dent re la t ivement t rès - for te . Leurs ailes 

sont longues , l eur q u e u e de m o y e n n e l ongueu r 

et l égè remen t f o u r c h u e . 

LE LANION A TÈTE IVOIRE — LA1SIO 

ATltlCAPILLVS. 

Die schwarzkupfige Wûrgtangara. 

C a r a c t è r e s . — C e t t e espèce a 16 cent , et demi 

de long et 24 cent , d ' enve rgu re ; la queue m e 

sure 7 cen t . , l 'aile pl iée 8. Le mâle a la face, supé . 
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r i e u r e d u corps no i re ; le front, le tou r des yeux , 
la go rge , u n e b a n d e sur l 'aile d ' un b r u n verdâ-
t r e ; la face infér ieure du corps , le dos et le c rou 
pion j a u n e s ; la po i t r ine et le dos ont u n e teinte 
rougeâ t r e . L'ai le est t raversée par u n e b a n d e blan
che . La femelle a la tê te d 'un ver t foncé, la poi
t r ine rouge -ve rdâ t r e , le mil ieu du ven t re j a u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

est c o m m u n pa r tou t où il existe. D'après S c h o m -
burgk , c'est u n e des espèces les plus r épandues 
de la Guyane. D 'Orbigny l'a r e n c o n t r é e dans les 
forêts chaudes et h u m i d e s des Alpes bol iv iennes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il y vit par 

peti tes t roupes , c o m m e les au t re s t anag r idés ; se 
l ien t d 'ordinai re sur les arbres les plus élevés, 
et se nour r i t de graines et de j eunes pousses . Les 
arbres où il se pe rche sont si élevés q u e , bien 
que cet oiseau soit t r è s - c o m m u n , il est fort dif
ficile d 'en tue r u n . Dans la Guyane on le voit pa r 
paires sur les choux-pa lmiers et les cocotiers où 
il fait son nid. 

L E S E U P H O N E S — EUPHONE. 

Die Organùlin, The Organist Tanagers. 

Les euphones , qu 'on a quelquefois appelés 
B U E U S I . 

Tangaras organistes, ou s i m p l e m e n t Organistes, 
appa r t i ennen t à la seconde division de la famille 
des tanagr idés . a Par leurs ca rac t è re s p r inc i 
p a u x , dit le pr ince de W i e d , les euphones sont 
des t a n g a r a s ; mais on les a séparés avec ra i son , 
en se fondant sur la présence de deux den ts en 
ar r i è re de l ' é c h a n c r u r e de la m a n d i b u l e s u p é 
r i eu re , les au t r e s t anagr idés n 'en ayant q u ' u n e . 
Leur corps cour t , r amassé , leur q u e u e pet i te , 
l eurs tarses assez élevés, l eur bec cour t et large, 
les font ressembler aux m a n a q u i n s don t ils se 
r a p p r o c h e n t aussi pa r les m œ u r s . » 

Les e u p h o n e s ont donc p o u r ca rac tè res géné 
r iques : u n bec fort, m u n i de deux d e n t s , large 
et élevé à la b a s e , c o m p r i m é l a t é r a l emen t en 
avan t , à bords r e n t r a n t s , non déjetés en d e h o r s ; 
des ailes cour tes , à pennes étroi tes , dépassan t 
à peine la rac ine de la q u e u e , qui est égale, t rès-
pet i te , cour te , à pennes é t ro i tes et a r rond ies . 
L e u r t ê t e est re la t ivement grosse , et la cou leu r 
d u p l u m a g e varie suivant le sexe. 

Ces oiseaux ne possèdent pas d ' e s tomac p r o 
p r e m e n t d i t ; l 'œsophage offre seu lemen t u n e d i 
la ta t ion fusiforme, r e s semb lan t à u n j abo t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les e u p h o -

| nés , d 'après B u r m e i s t e r , vivent isolés au sein 
m — 2.';a 
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des forêtsj e t se nour r i s sen t de pet i tes b a i e s ; 
leur voix ag réab le , h a r m o n i e u s e , embras se p l u 
sieurs octaves; i l s l a f o n t s o u v e n t e n t e n d r e : aussi , 
sont- i ls t r è s - c o n n u s des Brési l iens . Ces oiseaux 
n i chen t dans- les buissons épais . Leu r s œufs 
sont très-allongés, d 'un r o u g e pâ le , et tache tés 
de rouge b r u n au gros bou t . 

L'EUPIIOXE VIOLET — EVPHOISE VIOLÁCEA. 

Die Guttarama. 

Il va nous suffire de décr i re une seule espèce 
de ce g e n r e ; t o u t e s , en effet, se r e s semblen t 
beaucoup sous le r a p p o r t du p luma ge c o m m e 
sous celui des m œ u r s . 

C a r a c t è r e » . — L ' e u p h o n c violet ou gutta
rama des Guyanais (fig. 49) a 11 cent , de long et 
19 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 6 cent , 
et la q u e u e 4 au plus . Le mâle a le front et toute 
la face infér ieure du corps c o u l e u r j a u n e d 'œuf ; 
la face supé r i eu re d ' un violet b leu d ' ac i e r ; les 
tectr ices supér ieures des ailes et les r émiges t i 
ran t sur le ver t ; celles-ci bordées de b lanc à la 
base, de verdâ t re su r le reste de leur é t e n d u e ; 
les rec t r ices d 'un vert b leu d 'acier en dessus, 
noires en dessous , les deux pennes ex ternes 
ayant la lige et les barbes in te rnes b l anches . 

La femelle est d 'un vert olive sa le ; elle a la 
face infér ieure d u corps g r i s - j aune , les pennes ! 

| des ailes et de la q u e u e g r i s - b r u n . Les j e u n e s 
r e s semblen t aux femel les . 

Les mâles , dans leur p lumage de t r ans i t ion , 
ont le dos bleu d 'ac ier , le ven t re t aché de j a u n e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS c o n 

naissons t r è s - p e u les m œ u r s de cet oiseau, bien 
qu 'on le voie souvent en cage . C'est un c h a r m a n t 
pet i t a n i m a l , vif, actif, sau t i l l an t avec agil i té au 
mi l ieu des a r b r e s , volant avec r a p i d i t é , faisant 
souvent e n t e n d r e son cri d 'appel bref et sonore . 
11 se nour r i t de fruits de diverses espèces ; il est 
t rès- f r iand d 'o ranges , de bananes , de goyaves, 
et il cause souvent de grands dégâts en s 'a t ta -
q u a n t à ces fruits. A la G u y a n e , il pille les 
c h a m p s de riz . S c h o m b u r g k , c ependan t , est m u e t 
à ce sujet ; il se con ten te de di re q u e le guttarama 
est plus c o m m u n sur la côte que dans l ' in tér ieur 
des t e r r e s ; qu ' i l se t ien t de préférence sur les 
a rbres frui t iers des j a rd ins ou sur les a rb res iso
lés , au mi l ieu des planta t ions des I n d i e n s ; qu ' i l 
vit, soit sol i taire , soit en pet i tes t r o u p e s , et qu'i l 
a tou tes les hab i tudes des au t res t anagr idés . Le 
pr ince de W i e d n ' a e n t e n d u , ni de ce t te espèce, 
ni d ' a u c u n e a u t r e , la voix mé lod ieuse que leur 
reconnaî t Buffon, et il suppose q u e cet a u t e u r 
avait en vue un oiseau différent. B u r m e i s t e r , ce
p e n d a n t , par le avec t an t d ' a s su rance du chan t 
du g u t t a r a m a , qu ' on n e peu t m e t t r e en doute 

! l 'assert ion de Buffon. 

LES AMADIMDES — AMADINM. 

Die Vrachtprilien. 

C a r a c t è r e s . — L'Afr ique, le sud de l 'Asie, la 

Nouvel le-Hol lande sont habi tés pa r de n o m b r e u x 
peti ts passereaux , au p l u m a g e g é n é r a l e m e n t va
rié de te intes r iches , au corps r amassé , au bec 
gros el n o n c rochu , aux ailes de m o y e n n e lon
g u e u r , à la queue cour t e et d 'ord ina i re con ique , 
les deux pennes méd ianes é tan t parfois t r è s -
longues , aux tarses faibles. Il r e s semb len t beau
coup à nos fr ingi l l idés , tou t en a p p a r t e n a n t b i e n 
é v i d e m m e n t à un type spécial . Les deux sexes 
on t à peu près le m ê m e p l u m a g e , mais il est bien 
plus b r i l l an t chez les mâ les . Souvent , les j eunes 
ont une robe différente de celle de leurs pa
rents . 

On n 'es t pas encore fixé sur le n o m b r e de 
groupes géné r iques dans lesquels se répar t i s sen t 
les amad in idé s : on en reconna î t a u jou rd ' hu i 
beaucoup , mais il faut un h o m m e du mét i e r 

p o u r les d i s t i ngue r ; u n œil t rès -exercé , seul , est 
capable de saisir les différences qui les sépa
r e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les a m a 

dinidés sont de pet i ts oiseaux, gais , vifs, éveillés, 
qui a n i m e n t t ous les l ieux qu ' i ls hab i t en t . Ra re 
m e n t ils sont sol i ta i res ; d 'o rd ina i re , ils vivent en 
famil les , parfois en b a n d e s excess ivement n o m 
breuses . Ils p e u p l e n t les forêts des s teppes ; 
quelques espèces se t i ennen t dans les joncs 
et les hau t e s herbes qu i r ecouvren t les plaines sur 
u n e é t e n d u e de p lus ieurs k i lomèt res ; que lques 
au t r e s f réquen ten t les lieux les plus secs et les 
plus a r ides . Hors l ' époque des a m o u r s , ils e r ren t 
sans cesse, c h e r c h a n t leur n o u r r i t u r e . Les mâles 
c h a n t e n t avec a r d e u r . On les en tend p re sque 
tou t e l ' année . Que lques uns ont u n c h a n t agréa
ble ; mais la p lupa r t ne font e n t e n d r e q u e de 
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misérab les a i rs , et a u c u n ne peu t rivaliser avec 
les oiseaux c h a n t e u r s de nos con t rées . L e u r 
chan t est carac tér i sé pa r des no tes douces et 
t ra înan tes , on di ra i t la voix d 'un ven t r i loque . 

Sous le r appor t de l 'agi l i té , les amad in idé s 
ne le cèdent à a u c u n a u t r e passereau . Ils volent 
bien, que lques -uns avec la rapidi té de la flèche, 
en donnan t de grands coups d 'ai le b ruyan t s ; 
malgré la faiblesse de leurs pa t tes , ils se m e u 
vent avec légère té à t e r r e , sur les t iges d 'herbes 
et de r o s e a u x ; q u e l q u e s - u n s se p e n d e n t aux 
branches , c o m m e les mésanges . 

Les a m o u r s c o m m e n c e n t souvent avec le pr in
t e m p s , e t se p ro longen t au delà de ce t te saison. 
La p lupa r t couven t encore lo rsque les cha leurs 
de l 'été dévastent le pays . Us ne souffrent pas de 
la misè re généra le , il est vrai , ca r cet te époque 
est celle de la m a t u r i t é des gra ines des joncées et 
des g r a m i n é e s , don t ils font l eur n o u r r i t u r e 
pr inc ipa le . Ils en t rouven t assez, ainsi q u e des 
insectes, p o u r élever leurs pet i ts , qu i sont au 
n o m b r e de trois à six par couvée . 

Malgré la beau té de leur p l u m a g e , la d o u c e u r 
de leurs m œ u r s , la facilité avec laquel le on les 
apprivoise , les amad in idés ne sont pas plus a imés 
que b ien d ' au t res passereaux . Us pil lent les 
p lan ta t ions , et il faut de tou te nécessi té les 
en é lo igner . L ' h o m m e les t ue sans pi t ié . D 'au
tres e n n e m i s n o m b r e u x , tous les carnass ie rs , 
tous les oiseaux de proie de leur pa t r i e , depuis 
le faucon j u s q u ' a u cha t sauvage , a u x m a r s u p i a u x 
carnass ie rs , et m ê m e j u s q u ' a u x serpents et aux 
grands l éza rds , les poursu ivent . Us composen t 
m ê m e l a nou r r i t u r ehab i t ue l l e dece r t a in s faucons . 

C a p t i v i t é . — Depuis l ong temps , b e a u c o u p d'a-
madin idés se vendent sur nos marchés e u r o p é e n s , 
sous le n o m de bengalis ; il n 'arr ive pas un navire 
d 'Austral ie ou de la côle occidenta le d 'Afrique 
qui n 'a i t u n e cargaison de ces c h a r m a n t s oiseaux. 
Us t rouvent en E u r o p e de n o m b r e u x a m a t e u r s ; 
nous es t imons ces oiseaux m i e u x que ne font 
leurs compat r io tes . En les so ignan t b ien, ce qu i 
n'est pas difficile, ils suppor t en t la captivité 
pendant des années ; ils se r e p r o d u i s e n t quand 
on les place dans de bonnes condi t ions . Une des 
espèces a t rouvé un observa teur p o u r é tud ie r ses 
m œ u r s pendan t tou te la saison des a m o u r s ; nous 
verrons, en reprodu isan t ce t te descr ip t ion , com
bien ces oiseaux m é r i t e n t tou te l ' a t tent ion des 
ama teu r s . 

L E S A M A D I N E S — AMAD1NA. 

Die Ilalsbandfinlien. 

C a r a c t è r e s . — Les amad ines on t pour ca rac 
tères : un bec t rès - for t , p r e s q u e aussi l a rge et 
hau t qu ' i l est long, à m a n d i b u l e s u p é r i e u r e apla
tie à la base et s 'avançant en arc s u r le front ; à 
mand ibu le infér ieure t rès - la rge . Les ailes sont 
de m o y e n n e l o n g u e u r , les trois p r emiè re s p e n n e s 
é tant les plus longues , et à peu près égales en t r e 
elles. La q u e u e est cour t e e t a r rond ie . 

L'AMADI^'E A COLLIER — AMADWA F ASCI AT A. 

lier Bandvogel. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau, b ien c o n n u dans 
t ous les por t s de mer , sous le nom de cou coupe', 
a 14 cent , de long ; son aile m e s u r e 6 cent , et sa 
q u e u e près de 5 cent. Le mâle est d 'une t e in te 
b r u n fauve, fort agréab le , mais difficile à b ien 
préc iser . Le dos est p lus foncé q u e le ventre et 
ondu lé de n o i r ; que lques p l u m e s de la poi t r ine 
et des flancs p résen ten t u n e t a che no i re en forme 
de V. Une la rge b a n d e d 'un rouge c a r m i n s 'é
tend d ' un œil à l ' au t re , en passant sur les joues 
et la gorge qui sont b lanches . Les couver tu res 
s u p é r i e u r e s - d e l 'aile ont à leur ex t rémi té u n e 
g rande t ache gris r o u g e â t r e , en tou rée d ' u n 
demi-cerc le noir , qu i la fait m i e u x ressor t i r . 
Les r émiges sont b r u n e s , bordées de fauve. Les 
rect r ices son t d 'un noir ma t à ia face s u p é r i e u r e , 
gr isâ t res à la face inférieure ; les barbes exter
nes des pennes la térales sont b lanches . Les a u 
tres pennes on t à leur ex t rémi té u n e t ache h lan-
che , à l 'exception des deux méd ianes , qui sont 
en t i è r emen t noi res . L ' i r is est b r u n , les pat tes e t 
le bec sont d 'un h r u n clair . 

La femelle se dis t ingue du mâ le par des c o u 
leurs moins vives et pa r l 'absence de collier 
rouge . 

L 'espèce offre de n o m b r e u s e s variétés . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o n v o i t t a n t 

d 'amadines à collier en E u r o p e , que l 'on peut 
conclure que cet oiseau est t r è s - commun dans sa 
pa t r i e . On le connaî t , depuis p lus ieurs siècles, 
c o m m e un hab i t an t de l 'Afrique o c c i d e n t a l e ; 
mais il n 'es t pas borné à cet te par t ie du cont i 
n e n t ; son h ab i t a t s 'é lend j u s q u e sur les côtes 
or ienta les . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans le bas

sin du Nil, on r e n c o n t r e l ' amad ine à collier à 
par t i r du 16° de la t i tude n o r d , dans tou tes les 
forêts c la i r - semées des s teppes . El le évite le d é -
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ser t p r o p r e m e n t d i t , et n ' appa ra î t , mais alors en 
t r è s - g r a n d n o m b r e , q u e dans la zone p luvieuse . 
El le n e se t rouve pas dans les forêts vierges qu i 
b o r d e n t les deux rives du Nil, ou au m o i n s , n e 
s'y hasarde-t-el le q u e par acc iden t , et sans j a 
mais sé journer . Ces g randes forêts, en effet, n e 
lui fournissent pas u n e n o u r r i t u r e aussi abon
dan t e que les endro i t s où le sol est tapissé de 
g r a m i n é e s et de p lan tes basses . J e ne sais si 
elle m a n g e des fruits , mais cela ne para i t pas 
avoir lieu dans l 'Afrique o r i e n t a l e ; à la vér i té , 
elle ne t rouvera i t guè re , là, q u e les baies du j u 
j u b i e r . Cependan t , les indiv idus q u e l 'on t i en t 
en captivi té b e c q u è t e n t les fruits q u ' o n leur 
d o n n e , et l 'on peu t supposer que , m ê m e en l i 
b e r t é , les amad ines ne d é d a i g n e n t pas ces a l i 
m e n t s , q u a n d elles peuvent s 'en p r o c u r e r . Mais 
ce sont les gra ines , et su r tou t les graines des g ra 
minées , qu i fo rment leur p r inc ipa le n o u r r i t u r e . 

Dans l 'Afrique or ien ta le , on r e n c o n t r e d 'o rd i 
na i re les amad ines à collier pa r bandes de dix à 
q u a r a n t e indiv idus . J a m a i s j e n e les ai vues par 
p a i r e s ; il est vrai q u e j e ne les ai point observées 
à l ' époque des a m o u r s . Sou vent p lus ieurs sociétés 
se r éun i s sen t et e r r e n t en semble pa r le pays. 
Elles s ' approchen t alors sans c ra in te des villages, 
où elles se savent p ro tégées par les lois de l 'hos
pi ta l i té . On les voit saut i l ler p a r m i les b r a n c h e s 
des arbres ou cour i r sur le sol . El les de scenden t 
à t e r re le m a t i n , p o u r c h e r c h e r l eu r n o u r r i t u r e , 
elles ne g r i m p e n t guè re , et p e u t - ê t r e j a m a i s , le 
long des he rbes , c o m m e le font d ' au t re s espèces 
voisines. Les t rouble- t -on , elles s 'envolent j u s q u ' à 
un a rb re voisin, l issent et pe ignen t leur p l u m a g e , 
e l l e s mâles se m e t t e n t à chan te r . Dès q u e tou t est 
r edevenu t r anqu i l l e , elles r ev i ennen t à t e r re . Un 
o i seau de pro ie appara î t - i l , auss i tô t tou te la 
b a n d e s 'envole avec la rap id i té de la flèche, e t 
va c h e r c h e r u n abri dans u n huisson épais et 
ép ineux , où elle se t rouve en sû re t é . Au mi l i eu 
de la j o u r n é e , les amad ines se r e p o s e n t ; elles se 
t i ennen t sur les b r a n c h e s d ' u n a r b r e b ien touffu, 
e t s'y a b a n d o n n e n t à un d e m i - s o m m e i l . Après 
m i d i , elles r e t o u r n e n t à la p â t u r e . 

J e n'ai j ama i s vu le nid de l ' amad ine à col l ier . 
J e sais q u e , dans l 'Afrique or ienta le d u m o i n s , 
les a m o u r s on t lieu en s e p t e m b r e e t en oc tob re , 
époque qu i cor respond à la fin de no t re p r in 
t e m p s . 

C a p t i v i t é . — Dans le bassin supé r i eu r d u Nil, 
les amad ines n ' on t à c ra ind re q u e leurs ennemis 
les p lus redou tab les , les pet i ts oiseaux de proie 
et que lques carnass iers . Les hab i tan t s du S o u d a n 
se con ten ten t de les é lo igner de l eu r s c u l t u r e s . 

Ce n ' es t donc pas l à qu ' on p rend ces o iseaux, e t , 
p e n d a n t m o n séjour dans ces cont rées , j e n ' en 
vis pas u n seul en cage. C'est de l 'Afr ique occi
denta le qu ' i l nous en arr ive le p lus . Les bords de 
la Gambie para issent ê t re la source où vont pu i 
ser nos o i se leurs . R a r e m e n t on n ' a m è n e en Eu
r o p e q u e des amad ines à co l l ie r , d 'o rd ina i re 
on les mêle à d ' au t r e s espèces voisines. Réunis 
par cen ta ines dans une cage , ces oiseaux, aux
quels on ne donne c e p e n d a n t q u ' u n e pauvre 
n o u r r i t u r e , n o u s a r r iven t pour la p l u p a r t en vie , 
mais amaig r i s , d é p l u m é s , misé rab les . Quelques 
semaines de repos et u n peu de soins suffisent 
p o u r les re lever . 

On t ient les a m a d i n e s dans de g randes voliè
res , où elles vivent en b o n n e in te l l igence avec 
les au t re s o i s e a u x ; ou bien, on les m e t , pa r pai
res , dans une pe t i te cage , dans l ' in tent ion de les 
faire n i che r . Il faut q u e les couples soient sépa
rés , sans quo i , excités par la j a lous ie , les mâles 
se l ivrera ien t des comba t s a c h a r n é s . 

Les a m a d i n e s à collier sont des o iseaux t r è s -
agréab les en cage . Elles sont aussi douces e t ai
m a n t e s que les t ou r l e r e l l e s . Mâle et femelle s'ef
forcent de se plaire m u t u e l l e m e n l ; c 'est à qui des 
deux d o n i i e r a à l ' a u t r e l e s plus grands témoignages 
d'affection. Il est peu de passereaux exot iques 
qu'i l soit p lus facile de faire n i che r . Si on les t i en t 
suff isamment a u c h a u d e t qu 'on ne les t roub le 
pas t r o p , les a m a d i n e s se r ep rodu i sen t ce r ta ine
m e n t . Les deux é p o u x cons t ru i sen t le n id , c o u 
vent a l t e r n a t i v e m e n t , nour r i s sen t et é lèvent les 
j e u n e s . P e n d a n t q u e la femelle couve, le mâ le a 
à pe ine le t e m p s de c h a n t e r , occupé qu ' i l est à 
lui p rod iguer ses so ins . 11 r e s te con t inue l l emen t 
p rès d 'el le, ne la qu i t t e pas un i n s t an t de l 'œil et 
passe la nu i t dans le n id , à ses côtés . Il l 'appelle 
t e n d r e m e n t par u n pe t i t couitt, couitt, f r équem
m e n t r épé té . 

Le nid est cons t ru i t avec des he rbes sèches , du 
foin, du duve t de ce r t a ines p lan tes . Il a la forme 
d ' un m e l o n ; fe rmé s u p é r i e u r e m e n t , il offre une 
o u v e r t u r e l a t é r a l e ; l ' in té r ieur est c h a u d e m e n t 
tapissé. C h a q u e couvée est de qua t r e à c inq œufs, 
lh i ement ponc tués de r o u g e . La durée de l ' incu
ba t ion est de qu inze j o u r s . Les j e u n e s naissent 
couver t s d 'un épais d u v e t ; on les n o u r r i t d ' abord 
de j a u n e d'œuf, les p a r e n t s leur d o n n e n t p lus 
t a rd de la sa lade , des gra ines de pois , de p lan
t a in , de m o u r o n , de cruci fères , de la i te ron qu ' i ls 
on t ramol l i es dans leur j a b o t , 

La p r e m i è r e couvée a lieu o r d i n a i r e m e n t en 
j anv ie r , elle est suivie de p lus ieurs a u t r e s , qu i se 
succèden t j u s q u ' a u mois d 'août , époque de la m u e . 
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L E S S P E R M E S T E S — SPERMESTES. 

Die Kappenfaiken. 

Caractères. — Les spermes tes r e s semblen t 
.aux a m a d i n e s . Us ont le bec gros et for t ; la 
mand ibu l e s u p é r i e u r e offre dans son mil ieu u n 
angle peu sai l lant , à pa r t i r d u q u e l , elle va en ren 
t rant j u s q u e vers la po in te . Les ailes sont relat ive
m e n t g r a n d e s ; la seconde r é m i g e , est la p lus 
longue , la p r e m i è r e é tan t un peu plus cou r t e . 
La queue est m é d i o c r e , assez fo r tement t ronquée . 
L e u r p lumage est s e r r é . 

LE SPERMESTE A CAPUCHON — SPERMESTES 

CUCULLATA. 

Dos Elstervôgelchen. 

Caractères. — Le spe rmes t e à c a p u c h o n , qu i 
por te aussi le n o m vulgaire de petite pie, est 
l'espèce la plus c o n n u e d u g e n r e . 11 a 9 cent , de 
l o n g u e u r ; son aile pliée m e s u r e près de 5 cent , 
et la q u e u e 3 . Le dos est d 'un b r u n noir b r i l 
lant, p lus foncé au cou et à la t è t e ; la par t ie 
inférieure du corps est b l a n c h e ; le c r o u p i o n , les 
tectr ices supér i eu res et infér ieures de la q u e u e , 
les flancs sont rayés de blanc gr isâ t re et de 
noir m a t ; sur les côtés de la poi t r ine est u n e 
g r a n d e t a che d 'un ver t foncé, à éclat mé ta l l ique . 
Les pennes des ailes et d e l à queue sont en t iè 
r emen t noires : les p r e m i è r e s on t un reflet gris à 
leur face infér ieure . L ' i r is est b r u n , la mandi 
bule supé r i eu re no i r e , l ' infér ieure b l anche : les 
pattes sont no i res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e — Le spe rmes t e 

à capuchon est or ig inai re de la Gambie . 

C a p t i v i t é . — Nous ne connaissons pas les 

mœurs de cet oiseau à l 'é tat de l i b e r t é ; mais 
nous sommes par fa i t ement renseignés sur sa ma
nière d 'ê t re en capt iv i té , g râce aux observat ions 
t rès -consc ienc ieuses et t rès- in téressantes q u e 
nous devons à F . Sehlegel . « P e n d a n t près d 'un 
an , dit-il, j ' e u s u n e pai re de spermes tes à capu
chon et une pa i re d ' amad ines à col l ier dans la 
même volière, qui avait deux peti tes saillies, ga r 
nies de fil de fer, dest inées à recevoir la n o u r r i 
ture des captifs. J e r e m a r q u a i que mes oiseaux 
avaient l ' hab i tude de s'y ten i r , non-seu lement la 
nuit , mais e n c o r e le j ou r , et de s'y reposer ; je vou
lus voir si, c o m m e les t roglodytes et les mésanges , 
ils passeraient , p o u r y ar r iver , pa r u n e ouve r tu r e 
t rès -é t ro i te . J e plaçai d o n c , devant l ' en t rée du 
petit c o m p a r t i m e n t , une feuille de car ton de 
J e u x doigts de large ; cela ne les e m p ê c h a n u l 

l e m e n t ni d ' en t re r , ni d e sor t i r ; j e r emplaça i 
le car ton pa r u n plus g rand , et j e finis pa r n e 
p lus laisser qu ' une ouve r tu r e du d i amè t r e d 'un 
tha le r (d 'une pièce de 5 francs, en a rgen t ) . Cela 
n e gêna n u l l e m e n t m e s oiseaux. Bien au con
t r a i r e , ils para issa ient p r e n d r e u n cer ta in plaisir 
à f ranchir l ' o u v e r t u r e ; en t re r , sor t i r é ta ien t un 
m a n è g e incessant . Le m ê m e j o u r , j e mis dans 
la cage des ma té r i aux p ropres à la cons t ruc t ion 
d 'un n id : des p l u m e s , du fil, des soies de p o r c , 
des a igre t tes de c h a r d o n . Jusque- l à , amad ines et 
spermes tes avaient vécu en paix ; mais la gue r r e 
écla ta , pour savoir à qu i appa r t i end ra i t la m e i l 
leure p lace . J a m a i s , aupa ravan t , je n 'avais re
m a r q u é de d i s p u t e ; peu leur impor ta i t , semblai t -
il, dans laquel le des saillies ils passaient la n u i t . 
Mais t ou t à coup leurs s en t imen t s furen t 
changés . Il s 'agissait de t rouver un endro i t p o u r 
n i c h e r , et d e s ' empare r d u mei l l eur . La paix 
é ta i t t roub lée . Les amad ines , d 'o rd ina i re forL 
t ranqu i l l e s , e t s u r t o u t le m â l e , d o n n a i e n t de vi
goureux colips de bec à dro i te et à g a u c h e ; 
t r ès - i r r i t ab les , les spermes tes é ta ien t arr ivés à 
un tel état d 'exc i ta t ion , q u e les amad ines d u 
ren t céder la place . Après p lus ieurs h e u r e s de 
lu t te , j e c rus bien faire de sépare r les comba t 
tan ts ; j e laissai les spermes tes maî t res d u t e r r a i n , 
et mis les a m a d i n e s dans u n e a u t r e cage . 

(i C'était à la fin de s e p t e m b r e , les deux sper 
mestes se m i r e n t à po r t e r le fil dans l eu r d e 
m e u r e , la issant de côté les au t re s subs tances . 
Après en avoir amassé u n e cer ta ine q u a n t i t é , la 
femelle c h e r c h a , avec sa tê te , à en fixer une 
couche cont re le toi t gr i l lagé de la pe t i t e sa i l l ie ; 
mais à c h a q u e effort qu 'e l le faisait, les m a t é 
r iaux qu 'e l le soulevai t r e t o m b a i e n t . Cela ne 
la découragea i t pas , et elle s'efforçait sans cesse 
de couvr i r son n id . J e m e décidai à lui venir 
e n a ide , et pensai y arr iver en lui d o n n a n t des 
m a t é r i a u x plus sol ides . Des br ins de foin m e 
semblè ren t devoir lui conveni r . En effet, je 
n 'avais pas re t i ré m a main , que les deux o i 
seaux se p réc ip i t è ren t sur ces n o u v e a u x ma t é 
r iaux , t é m o i g n a n t en que lque sor te , pa r leur 
a rdeur , q u e c 'é tai t b ien là ce qu ' i l l e u r fallait. 
C h a c u n pr i t dans son bec que lques br ins de foin, 
et les por t a dans la d e m e u r e qu ' i ls avaient choi 
sie. La femelle laissa t o m b e r ses br ins à l ' en t r ée 
du nid, les enfonça avec la tê te au mi l ieu du fil, 
puis e n éleva u n e couche , c o m m e elle l 'avait fait 
aupa ravan t , con t re le toit de la sail l ie . Le m â l e 
la suivit ; il tenai t son foin dans le bec , et le len
dit de façon à le faire b o m b e r au -dessus de la 
tê te d e l à femelle. Lorsque cet te couve r tu re eu t 
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assez d 'épa isseur el assez de solidité, ils enfon
cè ren t tous les deux du fil au mi l ieu du foin. F i 
n a l e m e n t , la cons t ruc t ion fut assez serrée p o u r 
q u e les m a t é r i a u x passassent en t re les b a r r e a u x , 
e t p o u r q u ' a u c u n rayon de l umiè r e ne pû t pé 
n é t r e r dans le n id . Trois heu res environ suffirent 
p o u r cons t ru i re la cha rpen t e de C2 n id . Le soir 
arr iva, les spermes tes s ' endo rmi ren t . Le len
demain m a t i n , de t r è s - b o n n e h e u r e , ils p r i r en t à 
pe ine le t emps de m a n g e r et de b o i r e , r e t o u r 
nè ren t à leur nid , le r e m b o u r r è r e n t des s u b 
s tances les plus molles que je leur avais données , 
de soies de p o r c , d 'a igre t tes de cha rdon , mais 
ils ne t o u c h è r e n t pas aux p l u m e s . 

« A par t i r du t ro is ième j o u r , la femelle res ta 
avec le mâle dans le nid , p e n d a n t p r e s q u e t o u t e 
la j o u r n é e , e n t r a i n , c o m m e j e le vis plus tard , 
de pondre e t de couver . Le mâle et la femelle 
couva ien t , non pas a l t e rna t ivement , mais s imu l 
t a n é m e n t , qu i t t an t ensemble le nid pour bo i re 
et pour m a n g e r , et y r evenan t ensu i te e n s e m b l e . 
Le 13 o c t o b r e , le mâle sort i t du n id avec u n 
œuf accolé à sa po i t r ine . Après avoir satisfait ses 
besoins , et essayé va inemen t de se déba r ra s se r 
d e cet append ice , il se glissa de nouveau dans le 
n id . Au b o u t de c inq s ema ines , le 30 oc tobre , j e 
t rouva i u n œuf c a s s é s u r le bo rd de la cage . 

o Ince r t a in d ' un succès ap rès u n e aussi l ongue 
i n c u b a t i o n , je m e décidai à découvr i r u n peu le 
n id , et j e vis, non sans surpr i se et à m a g r a n d e 
jo i e , p lus ieurs pet i ts nouve l l emen t éclos. La fe
mel le les couvra i t anx i eusemen t de son corps ; 
je n e pus m ' a s s u r e r bien e x a c t e m e n t de leur 
n o m b r e ; la m è r e les défendai t , p r o d i g u a n t à mes 
doigts de v igoureux coups de bec , c h a q u e fois 
q u e j ' e ssaya is de découvr i r sa d e m e u r e . 

« Je donna i s d 'o rd ina i re à mes oiseaux des 
pois , des gra ines var iées , de la sa lade , des feuilles 
ver tes , don t ils m a n g e a i e n t su r tou t les n e r v u r e s ; 
à ce m o m e n t , je fis r amol l i r les graines dans 
l 'eau avant de les l eu r d o n n e r ; j ' y ajoutai des 
œufs de fourmis cu i t s dans du la i t ; les pa ren t s 
p a r u r e n t t rès -conten ts de ces nouveaux a l iments . 
P e n d a n t la pon t e , je leur p rocura i p lus ieurs 
fois un peu de b e u r r e , qu ' i l s ne déda ignèren t pas . 
Us m a n g e a i e n t aussi des coqui l les d 'œufs . 

« Seize j ou r s après l e u r na i ssance , le 15 n o 
vembre , deux pe t i t s qu i t t è r en t le n id , mais t r è s -
t i m i d e m e n t , les pa ren t s les poussa ien t par der
r i è r e , les a t t i ra ien t en leur t endan t des al i 
m e n t s . Us avaient t o u t leur p l u m a g e , et p r e s q u e 
la taille des v ieux. Après que lques j o u r s , ils de
v in ren t capables de p r e n d r e eux m ô m e s l e u r 
n o u r r i t u r e ; c e p e n d a n t , c o m m e tous les j eunes 

oiseaux, ils a ima ien t à se laisser nour r i r . Ils 
se r angea ien t à cet effet en une l igne , d 'ordi
na i re en t r e leurs pa ren t s , s ' appuyan t d 'un côté 
à l eur pè re , de l ' au t re à l eu r m è r e . Ce cha rman t 
t ab leau de famille é tai t t roub lé dès que l 'appé
t i t se m e t t a i t de la par t ie , ce qu i n e ta rda i t pas 
à a r r iver . Un pet i t cri plaintif se faisait subi te
m e n t e n t e n d r e . C'étai t le signal d 'un tapage gé
néral , qui croissai t d ' a u t a n t plus q u e les parents 
s'y m o n t r a i e n t p lus indifférents. C h a q u e peti t se 
croyait le favori, c h a c u n espérai t que ses prières 
seraient écoutées de pré fé rence aux pr iè res des 
a u t r e s ; et c e p e n d a n t r ien n 'y servait . Us se p ré 
cipi ta ient alors , qu i sur la m è r e , qu i sur le père , 
p e n d a n t q u ' u n t ro i s ième, g r i m p é sur u n e peti te 
b r a n c h e , faisait en t end re des cris toujours plus 
plaint ifs , tou jours plus l a m e n t a b l e s . Les j eunes , 
c e p e n d a n t , pouva ien t déjà se n o u r r i r eux-mêmes ; 
mais les p a r e n t s s e m b l a i e n t les a m e n e r par la 
f amine à devenir t o u t à fait i n d é p e n d a n t s . Le 
pè re , p lus sévère , é loignai t d 'un coup de bec le 
m e n d i a n t trop i m p o r t u n ; p lus t e n d r e , la mère 
finissait par céder , e t finissait pa r c h e r c h e r de la 
n o u r r i t u r e dans le seul b u t p e u t - ê t r e de faire 
cesser le t a p a g e . Les pet i ts a t t e n d a i e n t son r e 
t o u r avec i m p a t i e n c e , l ' en toura ien t de tous cô
tés , a d r o i t e , à g a u c h e , a u - d e s s u s , a u - d e s s o u s ; 
c h a c u n para issant le plus affamé, elle n e savait 
pa r l eque l c o m m e n c e r . 

« T a n t que les pet i ts é ta ient impu i s san t s à sa
tisfaire eu x -mêmes leur appét i t , les pa ren t s é ta ient 
p lus t e n d r e s , e t ne l eu r faisaient pas s u p p o r t e r 
d 'auss i d u r e s épreuves . Les j eunes aussi é ta ient 
moins impér i eux . Us é ta ien t en l igne , l'an p rès 
de l ' au t re , a t t e n d a n t leurs p a r e n t s , impa t i em
m e n t , c'est vra i , mais avec convenance . Pen
d a n t q u e la femelle donna i t à m a n g e r à celui 
qu i é tai t le p lus près d 'el le , les au t res t enda ien t 
vers elle l eur bec g rand ouver t , tou t en g a r d a n t 
leur place ; peu t -ê t r e ne se fiaient-ils pas encore 
assez à leurs pat tes et à leurs ai les. Pu i s , venai t 
le t o u r du second, et r i en n 'é ta i t p lus cur ieux 
q u e de voir la m è r e sau te r sur le dos de son 
pe t i t , el m e t t r e les a l imen t s dans son bec , qu ' i l 
renversa i t fo r tement en a r r i è re . Parfois, un-
j e u n e se hasarda i t à dépasser son vo is in , à 
p r e n d r e place plus près de la m è r e . Souvent , 
cel le-ci se pe rcha i t sur u n e b r a n c h e , au -des 
sus de ses pe t i t s , e l de là laissait t o m b e r l eu r 
p i t a n c e . 

« Les pa ren t s donna i en t de véri tables leçons 
à leur p r o g é n i t u r e . Lorsqu ' i l s c r u r e n t le t e m p s 
venu où les nour r i s sons devaient a p p r e n d r e à 
m a n g e r pa r e u x - m ô m e s , ils se m i r en t près de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mangeoire , e t sans s ' inquié te r des cr is et des 
plaintes , p r i r en t t an tô t telle gra ine , t an tô t tel le 
au t r e . A la fin, les petite descend i ren t fort mala
d ro i t emen t , en voletant et en c u l b u t a n t , sur le 
sol de la cage . Arr ivés là, ils r é c l a m è r e n t à 
grands cris leur n o u r r i t u r e , et finirent pa r a r r i 
ver j u sque près de la mangeo i r e . Le plus ha rd i 
se hasa rda à saisir u n e g ra ine , puis , encou ragé 
par le succès , une seconde . Ses frères l ' imi t è 
rent , et, en que lques h e u r e s , ils savaient p r e n d r e 
leur n o u r r i t u r e . 

* Les pa ren t s se d i r igè ren t ensui te vers leur 
abreuvoi r , non p o u r bo i re , mais p o u r se b a i 
gner , ce qu ' i l s font p lus ieurs fois pa r j o u r , m ê m e 
lorsqu'i ls couvent et qu ' i ls on t à réchauffer leurs 
petits. Souven t j e l é s a i vus secouer l e u r s p l u 
mes, s 'essuyer l é g è r e m e n t , puis r e t o u r n e r à leur 
nid , au sor t i r d u ba in . Les pa ren t s sont d o n c à 
l 'abreuvoir , ils se t i e n n e n t a u bord d u vase, bo i 
vent, puis p longen t le bec dans l 'eau, et en ag i 
tant f o r t emen t la t ê t e , ils l ancen t le l iqu ide tou t 
a u t o u r d 'eux . Les j eunes les ont suivis : c u r i e u x , 
ils r ega rden t faire leurs p a r e n t s ; ils sont asper
gés inév i t ab lement . Au c o m m e n c e m e n t , ils s'ef
frayent, ils secouen t leurs p l u m e s , mais b ien tô t 
ce bain leur plaî t , et ils che rchen t à imi t e r le 
père et la m è r e . T o u t à c o u p , celle-ci disparaî t 
dans l 'eau, et l ance u n e fine p lu ie sur ses élèves, 
qui se s a u v e n t ; la m è r e cou r t après eux , et , se 
secouant , les moui l l e enco re u n e fois. Le pè re se 
baigne à son t o u r ; les pel i ts sont excités pa r 
l 'exemple ; enfin, le plus c o u r a g e u x se ha 
s a r d e ; il enfonce le bec dans l ' eau , il s ' a r r o s e ; 
puis , il avance u n e p a t t e , e t c h e r c h e à p r end re 
pied. Mais il pe rd l ' équi l ibre , t o m b e à l 'eau, et 
•en ressor t auss i tô t . Il fait u n nouve l essai et 
constate qu ' i l n 'y a p o u r lui a u c u n d a n g e r . Le 
second le sui t , pu i s , le t ro i s ième, et b ientôt tou te 
la bande va à Ten-vi se je te r à l ' eau et se ba i 
gner tous les j o u r s . 

« Les pa ren t s s emb lè r en t prê t s à couver une 
seconde fois. Depuis l ong temps , déjà, ils allaient 
faire leur sieste dans le coin de la cage opposé à 
celui où ils avaient fait leur n id , et s'y re t i ra ien t 
loin du t u m u l t e de leurs pe t i t s . R a r e m e n t , un 
de ceux-ci é tai t assez osé pour les suivre. Mais, si 
les parents avaient suppo r l ê cela, autrefois , de la 
part d 'un enfant encore inconscient de lu i -même, 
à part i r de ce m o m e n t , ils ne vou lu ren t plus le 
souffrir. Us con t inua ien t c e p e n d a n t à r emp l i r 
leurs devoirs pa te rne l s , et passaient la nui t avec 
leurs pet i t s . I ls é taient là à six, t e l l ement ser rés 
dans leur nid étroi t , q u e les gri l lages en é ta ien t 
soulevés. J e serais cu r i eux de savoir que l le t em

pé ra tu re r égna i t au mi l ieu de cet amas vivant de 
p l u m e s . Enfin, les pet i ts p u r e n t se passer 'des soins 
d e leurs p a r e n t s , qui se r e t i r è ren t a lors , la nu i t , 
dans la seconde saillie de la cage , et ne p e r m i r e n t 
pas à leurs élèves d'y p é n é t r e r . Ceux-ci leur d e 
v in ren t c o m p l è t e m e n t é t r ange r s , et ils ne s 'oc
cupè ren t plus q u ' à p r épa re r un nid pour l 'avenir . 
Les j eunes se p e r m i r e n t de les dé range r dans la 
cons t ruc t ion de leur nouveau n i d ; mais ils se 
vengèren t , en les pou r su ivan t à coups de bec . 
J e fus donc obligé de les é loigner , le 5 d é c e m 
b r e . Ce fut la Un de ce t te idylle, q u i , c h a q u e 
jou r , m 'ava i t offert de nouveaux sujets d 'observa
tions in té ressan tes , e t avait r a m e n é dans m a 
c h a m b r e le p r i n t e m p s , au mil ieu des r igueurs de 
l 'hiver . 

« J e net toyai l ' en t r ée du nid. J ' é ta i s cepen
dan t p e r s u a d é q u e les spe rmes t e s avaient élu 
domic i le dans la nouvel le saillie de la c a g e ; ils 
y por ta ien t en effet des m a t é r i a u x , et j e m ' a t 
tendais à les y voir n i c h e r ; mais ils r e t o u r n è 
ren t à l eur a n c i e n n e d e m e u r e . Us se m i r e n t à 
y t ravai l ler , en levant ceci , a p p o r t a n t cela, choi
sissant avec soin les m a t é r i a u x les plus m o u s . 
Le 8 d é c e m b r e , t rois j o u r s ap rès l eur sé
para t ion d'avec les j eunes , l ' i ncuba t ion c o m 
m e n ç a , ou du m o i n s , à pa r t i r de ce m o m e n t , ils 
se t i n ren t t ranqui l l es dans leur nid. J e n'osai pas 
les y t r o u b l e r . Les sema ines se p a s s a i e n t , ils 
couva ien t t ou jou r s . Enfin, j e pus consta ter que 
le nid renfermai t c inq œufs . Hui t j o u r s plus t a rd , 
après u n e incubat ion de quatorze j o u r s , j ' é t a i s 
en proie à la plus vive impa t i ence , j 'a l la is exami
ne r les œufs d e nouveau , q u a n d u n e pet i te voix, 
s 'élevant du n id , m 'appr i t q u e mes espérances 
n ' é ta ien t pas déçues : c 'était le 14 j anv ie r . Les 
parents p a r u r e n t ressent i r a u t a n t de plais ir que 
m o i - m ê m e ; ils p a r u r e n t plus g a i s ; leurs t émoi 
gnages de tendresse furent plus t o u c h a n t s . Le 
30 janvier , un des pet i t s se hasa rda hor s d u nid, 
et le 3 février, t ou t e la j e u n e n ichée avait pr is 
son essor. 

a Deux j o u r s après , le 5 février, les pa ren t s se 
mi ren t à cons t ru i re u n nouveau n id , l 'achevè
rent le l e n d e m a i n , et s'y é tab l i ren t . Le 15, j ' e n 
levai les j e u n e s . Le 19, j e t rouvai u n œuf dans 
le nouveau n id . L ' i n c u b a t i o n se pro longea sans 
in te r rup t ion (du mo ins , j e n ' en r e m a r q u a i a u 
cune ) , j u s q u ' a u 18 m a r s ; l ' impa t ience , la cu
riosi té m e firent examiner le nid , j ' y t rouvai c inq 
œufs. Le 30 m a r s , j e vis un pet i t , n é p robab le 
m e n t de la vei l le . Le 6 avril , j e n ' en t end i s a u 
c u n e voix sor t i r du n i d ; les vieux m e p a r a i s 
saient assez indifférents, j e m ' a p e r ç u s alors que 
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le seul pe t i t qui fût éclos é ta i t m o r t étouffé 
sous les qua t r e œufs qui r e s t a i e n t ; p robab l emen t , 
les pa ren t s ava ien t vou lu enlever les œufs s t é 
r i les , e t , d a n s é e t r ava i l , ava ien t t u é leur pet i t . J e 
vidai le n id . 

« Le i l avri l , il y avait u n nouvel œuf, et le 1 3 , 
c inq . Le 27 avril , j e t rouvai deux j e u n e s , pa ra i s 
sant âgés d 'un à deux j o u r s ; les au t r e s œufs 
avaient d i s p a r u . 

- « Le 1 " j u i n , j ' en leva i les deux .pe t i t s , les p a 
rents couvaient de nouveau . Le 20 ju in , j e t r o u 
vai dans le nid deux pe t i t s et q u a t r e œufs ; le 
2 1 j u i n , six pe t i t s , qui r e s t è ren t avec leurs p a 
r en t s j u squ ' au 21 jui l le t . 

« Le 2 aoû t , u n e nouvelle p o n t e de qua t re 
œufs , pu i s une de deux , du 2 au 6 aoû t . Le I 
20 août , les six pet i t s é t a ien t éclos. Le mâ le était 
pa r t rop a r d e n t ; les peti ts n 'ava ient pas dix j o u r s , 
qu ' i l c o m m e n ç a i t â t ravai l ler à un n o u v e a u n id . 
La femel le , soit épu i s emen t , soit beso in de soi
gne r encore sa progéniLure , résistai t à ses ca
resses ; elle se réfugia a u p r è s de ses pe t i t s . Son 
époux , vingt-deux fois père déjà , la poursu iv i t 
j u s q u e dans ce s anc tua i r e , où al lai t se réfugier 
la m a l h e u r e u s e c r é a t u r e . El le vit l ' ouver tu re 
que m o n doigt avait p r a t i q u é e au mil ieu de la toi
t u r e d u n id , p o u r pouvoir survei l ler l ' i n c u b a 
t ion, e t auss i tô t elle s 'é lança dans la c h a m b r e , 
e t , p a r la fenêtre ouver t e , dans le j a r d i n . 

« J 'avais peu r . Qu 'a l la ient devenir ces six p e 
t i t s , qu i avaient encore fort besoin des soins ma
terne ls . Le soir app rocha i t ; le mâle se p répa ra i t 
déjà à se c o u c h e r ; il faisait son de rn i e r r epas , 
buvai t sa d e r n i è r e gorgée , et se r enda i t dans 
le n id à côté de ses pe t i t s . Ce fut en vain, que 
j e por ta i la cage dans le j a r d i n . ' Il d o r m a i t , 
indifférent aux cris l amen tab le s de sa femelle, 
qu i sor ta ient d 'un noyer touffu, où n o u s ne pou
vions la voir . T o u t é tai t s i lencieux ; les gémisse 
m e n t s de la m a l h e u r e u s e devena ien t plus r a res 
e t p lus faibles. On aura i t dit que , p longée dans 
un rêve de t r is tesse, elle soulageait encere de 
t e m p s à a u t r e , par ses p la in tes , son cœur oppressé . 
Enfin, t o u t se tu t . Au pet i t j o u r , j ' é t a i s au jar
din ; j e mis la cage de telle façon que la l umiè r e 
vint à passer par l ' en t rée du n id . A u c u n oiseau 
n e se faisait enco re en t end re ; seule , toujours 
su r son noyer , la femelle du spermes te avait re
c o m m e n c é ses cris plaint i fs . Bientô t , m a i s t rop 
long temps p o u r mon i m p a t i e n c e , les six peti ts 
c o m m e n c è r e n t l eu r c h œ u r d 'affamés, et le pè re 
dut , p o u r les satisfaire, qu i t t e r sa couche bien ; 
c h a u d e , et s 'exposer à l 'a i r frais du m a l i n . Il pa- ' 
raissait inqu ie t . C o m m e n t sa c o m p a g n e avait-

elle passé la n u i t ? Au p r emie r c r i , celle-ci s'é
l ança du noyer , et v in t se p e r c h e r sur u n prunier , 
t o u t près de la cage . J 'avais eu soin de disposer 
t o u t a u t o u r des g luaux . J 'é ta is caché à peu de 
d i s tance , a c c o m p a g n é d 'un excel lent oiseleur, 
q u e j ' ava is fait venir t ou t exprès . Le mâ le répon
di t à sa femelle , qu i p r i t cou rage , et vint voleter 
à l ' e n t o u r d e la cage , c h e r c h a n t u n e o u v e r t u r e ; 
m a i s elle n e se posa pas . Nous n o u s déc idâmes 
à m e t t r e des g luaux au pied m ô m e de la cage . 
A n o t r e appar i t ion , la femelle s 'enfuit sur un 
a rb re vois in ; ma i s , à pe ine nous fûmes-nous éloi
gnés , qu 'e l l e vola à t e r r e , et saut i l la au milieu 
des g luaux , en c h e r c h a n t à en t r e r . Elle voulu t 
s 'envoler , ce fut en vain ; elle était pr ise par le 

1 cou , la t ê t e , les ai les . L 'o ise leur s 'é lança, enleva 
les g luaux ; j e pr is la cage, et nous ren t râmes , 
en ayan t b ien soin de fe rmer la p o r t e e t les fe
nê t r e s . Il fallait faire d ispara î t re la g lu qu i salis
sait le p l u m a g e de n o t r e capt ive ; nous y parvîn
mes à la fin e t n o u s m î m e s la fugitive dans sa 
cage . L a r econna i s sance fut c o u r t e en t re les deux 
époux ; dans t ou t e a u t r e c i rcons tance , la femelle 
n ' eû t r i en eu de plus pressé q u e de r e m e t t r e son 
p l u m a g e en o rd re ; ma i s , p o u r u n e m è r e , quoi 
de plus u r g e n t q u e de visiter ses pet i t s et de 
l e u r d o n n e r à m a n g e r . Ce ne fut q u ' a p r è s avoir 
r emp l i ses fonct ions de n o u r r i c e qu ' e l l e c o m 
m e n ç a à se ne t toyer , à se l isser, ce qui n e lui fut 
pas t rès- fac i le . 

« Le mâ le ne fut p lus aussi a r d e n t _ cependan t , 
le 17 s e p t e m b r e , q u a n d les pet i ts commença i en t 
à pe ine à m a n g e r seuls , la femelle pondi t de 
n o u v e a u . Le 5 oc tob re , q u a t r e pet i t s é ta ient nés . 
Le 18 n o v e m b r e , la femelle pond i t p o u r la d e r 
n iè re fois. Elle m o u r u t , p r o b a b l e m e n t d ' épu i s e 
m e n t ; et j e n ' eu s p lus q u ' à m e r epen t i r de 
n 'avoi r pas m i s un t e r m e à ces a r d e u r s conjuga
les , en séparan t les deux époux . Mais ils é ta ient 
t e l l ement un i s , qu ' i l me paraissai t cruel de l eu r 
infliger un suppl ice aussi r i gou reux . 

« La femelle avait élevé ainsi vingt-s ix pet i t s , 
et si, à l ' incubat ion p ro longée de c inq semaines 
don t il a é té ques t ion , n o u s r appor tons , c o m m e 
c'est p r o b a b l e , deux couvées , elle avait p o n d u 
c inquan te œufs ; de la fin de s e p t e m b r e au m i 
lieu de n o v e m b r e de l ' année su ivan te , elle n ' a 
vait fait q u e p o n d r e , couver , élever ses pet i t s . 

« Chaque couvée est de q u a t r e à six œufs, 
a l longés , d e grosseur m o y e n n e , et e n t i è r e m e n t 
b lancs . Un seul œuf est p o n d u pa r j o u r ; la durée 

! de l ' incubat ion est de douze j o u r s , à par t i r de la 
I pon te du de rn i e r œuf. Le déve loppement des 

peti ts est excess ivement r ap ide à pa r t i r de l 'âge 
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de dix j o u r s ; de qu inze à dix-hui t j o u r s , ils sont 
presqvie e n t i è r e m e n t couver t s de p l u m e s , e t ils 
prennent l eu r e s s o r ; ils a p p r e n n e n t très-vite à se 
nourr i r tou t seuls . Les pa ren t s l eu r d o n n e n t les 
al iments ramoll is dans leur j abo t ; au c o m m e n c e 
ment , dans les hu i t p remie r s j o u r s , ils préfèrent 
une n o u r r i t u r e a n i m a l e , des œufs de f o u r m i s . 
Us doivent e m m a g a s i n e r dans leur j a b o t des ali
ments pour la nu i t , car , en hiver , ils r e n t r e n t 
dans leur nid à 4 h e u r e s , et n ' e n sor tent qu 'à 
*7 heures du m a t i n , et m ê m e plus l a rd , si le 
temps est s o m b r e . 

» Le p lumage des j e u n e s spermes tes , con t inue 
Sch lege l , diffère b e a u c o u p de celui des vieux. 
11 est d 'un b r u n chocola t un i fo rme , un p e u plus 
foncé au dos q u ' a u ven t re et ind i s t inc tement 
rayé. Les j e u n e s n ' o n t r ien des p lumes b lanches 
ou vertes, à écla t mé ta l l i que , des vieux. La m a n -

BllEIIM, 

dibule infér ieure, b leu-ver t chez les spe rmes tes 
adul tes , es t , chez les j e u n e s , d ' u n b leu n o i r , c o m m e 
la mand ibu le supé r i eu re . Le c h a n g e m e n t de co-

j lora t ion ne se fait pas par u n e m u e , mais peu à 
\ peu et t r ès - l en tement . Les deux sexes sont diffi-
I ciles à r econna î t r e . La femelle para î t un peu plus 
| g rande que le mâle . Un signe mei l l eur p o u r dis

t inguer les sexes est celui que l 'on t i re des taches 
j vert bri l lant des flancs, ces t aches é tan t m'oins 
j belles et moins g randes chez la femelle . Mais 

le mei l leur ca rac tè re dist incl if est fourni par 
cer ta ines hab i tudes d o n t j e vais pa r l e r . 

« Les témoignages d ' amour de ces oiseaux 
sont par t i cu l ie r s , et parfois comiques . Souvent , 
ils sont l 'un à côté de l ' au t re , se pressant m u 
tue l l emen t . Ils se caressent les p lumes , en s ' ap -
pelant sans cesse. Par m o m e n t s , le mâle croasse , 
le bec l égèrement o u v e r t , e t se d a n d i n e , en 

III — 233 
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suivant la m e s u r e de son c h a n t . Au plus fort de 
l 'exci lat ion, il i n t e r r o m p t cel te danse p o u r sau
te r , de côté , sur le dos de sa femel le ; il s'y t ient 
u n ins tan t , sau te de l ' au t re cô té , se t ou rne a d r o i t e 
et à g a u c h e , lui caresse la t ê t e , puis r e c o m 
m e n c e le môme m a n è g e , s ix , hui t fois , avant 
l ' a ccoup lemen t . 

« J e u n e s et vieux a imen t la cha leur : tou
jours , ils choisissent p o u r se repose r la place de 
leur nid, où arr ivent les rayons du soleil , t andis 
q u e les amadines r e c h e r c h e n t le coin opposé . 
P lus ieurs fois, je t o u r n a i la cage , pour changer 
ces s i tuat ions , tou jours les oiseaux changèren t 
de p lace . 

« Rien ne peu t les t roubler q u a n d ils son t oc
cupés à couver ou à n o u r r i r leurs pet i t s . J e pou
vais alors déplacer la cage , l 'exposer au soleil, 
la m e t t r e à l 'ombre ; j e pouva is r e g a r d e r les oi
seaux de t rès -p rès , m a tête é t a n t con t re les b a r 
r eaux d e l à c a g e ; des p e r s o n n e s é t r angères , des 
dames m ô m e avec leurs chapeaux et leurs coif
fures pouvaien t s ' approcher , r ien n 'é ta i t capable 
de les déranger . 

« Gela, déjà, peut les faire r e c o m m a n d e r c o m m e 
oiseaux d ' appa r t emen t , car u n e pet i te cage est 
suffisante p o u r qu ' i l s se r ep rodu i sen t . Us s'ha
b i t u e n t vite à se t rouver sur u n b u r e a u , su r une 
tab le à ouv rage ; q u a n d tou t a u dehor s est cou
ver t de glace et de n e i g e , ils nous p résen ten t 
sans cesse de nouvel les scènes de la vie de fa
mi l le , et nous rappe l len t le p r i n t e m p s . Ce serai t 
u n e b o n n e c h o s e , q u e d ' acc l ima te r ces char 
m a n t s oiseaux, d 'en faire des a n i m a u x domes t i 
q u e s ; s'ils ne sont pas c h a n t e u r s , du moins leur 
t endresse conjugale , la facilité avec laquel le ils se 
r e p r o d u i s e n t , m ê m e en hiver , c h a r m e r o n t à coup 
sûr q u i c o n q u e c o m p r e n d la vie des oiseaux, et 
lui offriront une source a b o n d a n t e d 'observa
t ions des plus in té ressan tes . » 

L E S P Y R É N E S T E S — P Y RE NES TES. 

Die Knackerfinken. 

L'Afrique occidenta le renferme encore n o m 
bre d ' a m a d i n i d é s , p a r m i lesquels est l 'espèce 
devenue type du genre auque l nous al lons con
sac re r que lques m o t s . 

C a r a c t è r e s . — Les pyrénes tes sont r e m a r q u a 
bles pa r leur bec p resque aussi gros que la tè te , 
fort, c o n i q u e , à a rê t e l a r g e , b o m b â e , faisant 
u n angle obtus sur le front; à mand ibu l e infé
r i eu re forte et élevée. Leu r s ailes sont a r rondies , 
su r -ob tuses , la c i n q u i è m e rémige é tan t la plus 
l o n g u e ; l eu r queue est éga l emen t a r rond ie . 

LE PYRENESTE POXCEAU-- PYRENESTES OSTRIDiVS 

Der Nutssh7iackerfink. 

C a r a c t è r e s . — Le pyrénes te ponceau est un 

des plus grands oiseaux de la fami l l e ; il a 
16 cent , de l o n g ; son aile pliée mesu re près 

de 8 cen t . , et sa q u e u e 7 . 11 a la tê te , le cou, la 

po i t r i ne , le c roupion , les tec t r ices supér ieures 

de la queue d 'un rouge vif; le res te du t ronc , les 

ailes, la q u e u e d 'un b r u n foncé. Le bec est noir 

b l euâ t r e , les pa t tes sont b r u n e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet Oiseau 

est ra re : les que lques peaux que l 'on a pu se 

p r o c u r e r , vena ien t de Sierra-Leone et de l'A-

s t ran tee . Du Chail lu l 'a observé sur les bords du 

fleuve Moonda . 

L 'on ne connaî t r ien des m œ u r s de l 'espèce en 

| l iber té , c o m m e en capt ivi té . 

L E S D O N A C O L E S — DONACOLA. 

Die Schilflinken. 

Les passereaux de la Nouvelle Hol lande , s'il 
est pe rmis d 'en j u g e r par le pet i t n o m b r e que 
nous en conna issons , ont , c o m m e presque tous 
les ê t res de ce pays, leur phys ionomie à par t . Us 
diffèrent de ceux don t n o u s avons ju squ ' i c i fait 
l 'h is toire , pa r leur port et par leurs c o u l e u r s . 
Que lques -uns peuven t rivaliser avec les l anga ras 
de l ' A m é r i q u e ; mais la p lupar t se r app rochen t 
davantage des vér i tables passereaux . 

C a r a c t è r e s . - - Les donacoles , que que lques 

natura l i s tes n o m m e n t weebongs, sont caractér isés 
pa r un bec cou r t , épa is , à base b o m b é e , à arê te 
é levée ; par des ailes r e la t ivement g randes , dont 
les t ro is p remiè res pennes sont les p lus longues ; 
u n e q u e u e c o u r t e , à pennes a r rondies , les 

! deux externes excep tée s ; par des tarses for ts ; 
j un p l u m a g e foncé au d o s , à raies claires au 

ven t re et sur les côtés . 

LE DONACOLE A POITRINE CHATAIN — DONACOLA 

CASTANEATHOllAX. 

Der Kastdnienbrustige Schilffuik. 

LE DONACOLE A DEUX BANDES — DONACOLA 

BIVITTATA. 

D.r doppelbindige Schilfflnk. 

C a r a c t è r e s . — Ces deux donacoles , que l 'on 

a plusieurs fois, dans ces dern ières années , ame
nés vivants en E u r o p e , sont d e s espèces t rès-
voisines et qu i ont entre elles beaucoup de rcs -
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semb lance . Us on t l 'un e t l 'autre environ 
10 cent , de l o n g ; la tê te et le cou gris cendré , le 
mil ieu des p lumes é tan t b r u n ; les j o u e s , la 
gorge , la rég ion des orei l les d 'un b r u n n o i r â t r e ; 
le dos b r u n r o u g e â t r e ; les tect r ices supér ieures 
de l 'aile o r a n g e s ou fauves ; la q u e u e fauve, 
bordée de b r u n c l a i r ; la poi t r ine m a r q u é e d ' une 
large bande t ransversale , d 'un b r u n châ ta in clair, 
l imitée de noir i n t é r i e u r e m e n t . La p o i t r i n e , le 
v e n t r e , les tec t r ices infér ieures de la q u e u e | 
blanches ou gris b l anc , bordées de noir la té ra- i 
lement . 

Ce qui d i s t ingue les deux espèces , c 'est que , 
chez le donacole à deux b a n d e s , le noir des 
joues descend plus bas vers la po i t r i ne ; et que 
la bande pec tora le , p lus é tendue q u e chez le d o 
nacole à poi t r ine châ ta in , est séparée du vent re 
par u n e b a n d e noire et l a rge . 

Le p l u m a g e est le m ô m e dans les deux 
sexes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — N o u s ne con- ; 

naissons pas bien exac t emen t l ' hab i ta t de ces 
oiseaux. Les p r e m i e r s q u e vit Gould, é ta ient 
empai l lés au Musée de S idney , où ils avaient é té i 
envoyés de la baie de More ton . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le m ê m e 

a u t e u r n o u s a p p r e n d q u e ces deux oiseaux h a - | 
b i t en t les bo rds des rivières et des lacs ; qu ' i ls 
r appe l l en t p a r leurs m œ u r s la m é s a n g e à, m o u s - ! 
taches {calamophilus biarrnicus), que , c o m m e \ 
elle, ils g r i m p e n t t rès -ag i lement au mi l ieu des 
herbes , et se t i e n n e n t de préférence dans les 
roseaux. 

C a p t i v i t é . — E n capt ivi té , les donacoles r a p 
pel lent les maias de l ' Inde , si connus depuis 
long temps . Ils sont vifs, gais et a i m e n t à vivre 
par pa i res . T rès - l i é s , t rès-affectueux l 'un pour 
l ' au t re , ils se b e c q u è t e n t , se l issent m u t u e l l e 
m e n t le p l u m a g e , sont toujours côte à côte, et 
font tou t en c o m m u n . L e u r cri d 'appel est très-
singulier . C'est un son t r a înan t , tie, p rononcé 
d 'une man iè re t rès-cur ieuse ; fo r tement lancé 
d ' abord , il va en s'affaiblissant peu à peu, se 
transforme en un vér i table son de vent r i loque et 
finit par devenir impercep t ib l e , pour nos ore i l 
les du moins . J a m a i s , j e n 'ai e n t e n d u ces oi
seaux c h a n t e r . 

C'est en hiver que les donacoles ont leur p lus 
beau p lum age ; ce doit donc ê t re pour eux l 'é
poque des a m o u r s . La m u e , de ceux au moins 
que je possède , c o m m e n c e en avri l . 

Us sont très-faciles à n o u r r i r : les peti tes 
graines leur suffisent. Us paraissent beaucoup 
a imer les feuilles ver tes . 

L E S P O Ë P F I I L E S — POËPIIILA. 

Die Grasp.nken. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre de passereaux a u s 
t ra l iens est carac té r i sé par u n bec p re sque aussi 
h a u t et large à la base qu ' i l est long ; par des 
ailes m o y e n n e s , à p r e m i è r e r é m i g e cour te , la 
deuxième éga lan t la t ro i s i ème , la q u a t r i è m e et 
la c i n q u i è m e é tant les plus l o n g u e s ; pa r u n e 
q u e u e conique , t rès-é t ro i te , les deux p e n n e s 
méd ianes é t an t t rès -a l longées . 

LE P O E P I 1 I L E MERVEILLEUX — 

rOEPIULd MIUJIUIAS. 

Der bewunderungswùrdige Spelzfink. 

C a r a c t è r e s . — - Cet oiseau, que Reichenbacl i 

a c ru devoir dé t ache r du genre poëphi le p o u r 
en faire le type d 'un peti t groupe qu ' i l appel le 
Chloebia, mér i t e b ien r ée l l emen t le n o m de m e r 
veilleux (mirabilis) qu 'on lui a d o n n é . Son plu
m a g e est sp lend ide . Le s o m m e t et les côtés de 
la tête sont d 'un r o u g e c a r m i n , bordés de no i r 
en a r r i è r e ; la gorge est no i r e ; le cou est e n t o u r é 
d 'un collier b leu de ciel , m i n c e à la gorge , large 
à la n u q u e , où il passe insens ib lement au vert 
j a u n â t r e et au beau ver t , qui est la cou l eu r du 
dos. Le c roup ion et les tec t r ices supé r i eu re s de 
la q u e u e sont d 'un bleu clair ; les p e n n e s des 
ailes on t des b o r d u r e s b r u n j a u n â t r e ; les pennes 
cauda les latérales sont d 'un b leu clair , les m é 
dianes var ient du gris foncé au noi r . A la face 
infér ieure du corps , le collier b leu est l imi té par 
u n e large b a n d e t ransversa le b leu l i l as , q u i 
recouvre t o u t le h a u t de la po i t r ine , et q u ' u n 
mince l iséré o range sépare du j a u n e du ven t r e . 

La femelle a des cou leurs m o i n s vives que le 
m â l e ; ses pennes caudales méd ianes sont aussi 
plus c o u r t e s . 

I l o tnb ron et Jacqu ino t le découvr i r en t dans 
les environs de la baie de Raffles, sur la côte 
nord de la Nouvel le -Hol lande . Us ne parv in ren t 
à tuer q u e trois i nd iv idus ; ne pu ren t observer 
les m œ u r s de l 'espèce, et le r e p r é s e n t è r e n t sous 
différents p l u m a g e s ; Macgill ivray a d é m o n t r é 
que l 'espèce dédiée à Gould, le chloebia Gouldii, 
n'é ta i t pas une espèce i n d é p e n d a n t e , mais b i e n 
un poephila mirabilis sous u n e livrée par t icu l iè re . 

« J e t rouva i , écrivait- i l à W h i t e , près de la 
baie du Corail , aux environs de P o r t - E s s i n g t o n , 

"une bande n o m b r e u s e de ces oiseaux, qu i cher 
chaient des gra ines , et se réfugièrent sur des 
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a rb re s à g o m m e . Il ne s 'en t rouvai t pas deux 
d o n t le p l u m a g e fût comple t ; la p lupa r t n 'avaient 
pas m u é . Que lques -uns , à tête rouge , avaient 
des p l u m e s noi res sous les p lumes r o u g e s ; d 'au
t r e s , à fêle noi re , avaient des places r o u g e s ; les 
deux p r é t e n d u e s espèces é ta ient là confondues , 
et elles ne font rée l lement q u ' u n e seule et m ê m e 
espèce . » 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce magnifi

q u e oiseau habi te l 'Austra l ie sep ten t r iona le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . -— D'après ce 

q u e l 'on a publ ié sur les .poëphi les , on consta te ' 
q u e leurs m œ u r s ne diffèrent pas de celles des 
au t res passe reaux . Us hab i t en t , et cela peu t 
ê t re carac té r i s t ique , les pra i r i es de joncs et les 
fourrés de roseaux, qui couvren t les bo rds des 
fleuves. Ils en m a n g e n t les graines , qu ' i l s r a 
massen t sur le sol, ou qu ' i l s dé t achen t des épis 
en g r impan t aux t iges. Us rivalisent d 'agil i té , sous 
ce rappor t , avec les m é s a n g e s . Quoiqu ' i ls n e pa 
raissent pas t r è s - soc i ab le s , on les r e n c o n t r e ce 
p e n d a n t par bandes . 

Lo in de fuir le vois inage de l ' h o m m e ils sem
b l e n t au cont ra i re le r e c h e r c h e r ; ils en t ren t dans 
les j a rd in s , et on en voit souvent dans l ' in té r ieur 
des villes. P lus ieurs espèces p a r c o u r e n t le pays, 
et y exploi tent un domaine plus ou moins é t e n d u . 
Le poëphi lc merve i l l eux , qui avait été découver t 
en 1833 dans la presqu ' î l e de Cobourg , n 'y réap
p a r u t q u ' e n 1843 ; il y arr iva cet te fois en grand 
n o m b r e , mais p o u r peu de t e m p s . 

Les n ids de ces oiseaux paraissent varier 
b e a u c o u p . Que lques -uns sont établis pa rmi les 
roseaux , c o m m e ceux de la pendu l ine (œgithalus 
pendulinus) ; d ' au t res sont placés sur les a rb re s , 
et m ê m e dans les a i res des g rands r apaces . Gould 
fut trôs-surpris de voir des oiseaux si différents 
hab i te r en c o m m u n et conserver de bons r ap 
ports p e n d a n t l ' éducat ion des pet i t s . 

« Le 3 oc tobre , di t - i l , je trouvai u n n id de 
poëph i l c , au -des sous et dans l ' in té r ieur de l 'aire 
d 'un aigle (haliastur sphenurus), où la femelle 
couvait . Mon c o m p a g n o n noi r , Natt i , m o n t a su r 
l ' a rb re , et m ' a p p o r t a les deux n i d s ; le pet i t 
passereau é ta i t sur u n e b r a n c h e , tou t auprès de 
son ter r ib le voisin, qui ne lui f a i sa i t aucun m a l . » 

Depuis p lus ieurs années , on voit en Eu
rope n o m b r e de passereaux d 'Austral ie , c h a q u e 
n a v i r e en appor te une carga ison . Les nouvel les 
espèces se pa ien t d ' abord des pr ix t rès -é levés , 
mais qui baissent b ien tô t de plus de m o i t i é , car , 
il eu arr ive d 'o rd ina i re une g r a n d e quan t i t é pa r 
les navires suivants . Nous pouvons donc es
pére r de voir b ientôt en vie le poëphi le m e r -

veilleux. Ce sera u n des p lus beaux o rnemen t s 

de nos volières . 

L E S P A D D A S — PADDA. 

Die Reisfinhen. 

C a r a c t è r e s . — Les paddas , ou passereaux des 

rizières, ont pour carac tè res géné r iques un bec 

grand et fort , renflé e n a v a n t des nar ines , à arê te 

e n t a m a n t a n g u l e u s e m e n t l e front ; l eurs ailes sont 

assez longues ; les deux p remiè res rec t r ices sont 

les p lus g r andes . L e u r q u e u e est cou r t e et ar

rond ie , à pennes larges. Le p l u m a g e est le m ê m e 

chez les deux sexes. 

LE PADDA OllYZIVORE — l'JDDd ORYZ1VORJ. 

\ Der Reisvoyd. 

Padda, en ch ino i s , dés igne le riz non encore 
dépouil lé de sa balle ; l 'oiseau t ire donc son 
n o m du me t s don t il fait son pr inc ipa l a l iment . 
On le conna î t depu i s fort l o n g t e m p s ; et il est 

! r ep résen té dans n o m b r e de vieilles pe in tu res 
chinoises . Depuis u n demi-s ièc le , nos natu
ral istes l 'ont é t u d i é ; et on en a m è n e cont inuel 
l ement de g randes quan t i t é s en E u r o p e . 

C a r a c t è r e s . — C e t oiseau (fig. 49) ne peu t g u è r e 
ê t re confondu avec ses c o n g é n è r e s ; auss i , p e u 
de mots suffisent-ils p o u r le déc r i r e . Sa t e i n t e 
généra le est le gris c e n d r é . Il a les flancs nuancés 
de rose ; la tê te et la gorge no i res , les j o u e s 
b lanches , les pennes des ailes gr ises , bordées d e 
gris cendré en d e h o r s , à reflets b lancs d ' a r g e n t 
à l eu r face infér ieure ; la q u e u e noire ; l ' iris 
b r u n , les paup iè res rouges , le bec rose vif, avec 
la poin te et le côté gris de p e r l e ; les pa t tes 
rouges . 

L 'espèce offre de n o m b r e u s e s var ié tés , nous 
avons eu a u j a r d i n zoologique de H a m b o u r g des 
paddas d 'un blanc supe rbe . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . -— Le padda 

oryzivore est r é p a n d u dans t o u t le sud et l 'est 
de l ' A s i e ; il hab i t e en grand n o m b r e Java et 
S u m a t r a . Dans la p r e m i è r e de ces î les, au di re 
de Berns te in , il est c o m m u n seu l emen t au 
voisinage des hab i t a t ions . 

ftlœurs,habitudes et r é g i m e . — « Semblab le à 

nos moineaux f r iquels , dit Berns te in , le p a d d a 
oryzivore hab i l e exclus ivement les l ieux culLivés 
et y est t rès a b o n d a n t . Lo r sque les r izières sont 
sous l 'eau, du mois de novembre aux mois d e 
mar s ou d 'avri l , les paddas se t iennent pa r 
paires ou par pet i tes familles dans les j a r d i n s , 
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les bosque t s , les buissons , se nour r i s sen t de 1 

gra ines , de pet i t s fruits, d ' insectes : j e les ai 
souvent vus sur des rou tes , où il l eur était dif
ficile de découvr i r a u t r e chose que des insectes , 
et p lus ieurs fois j e vis dans l eu r es tomac des 
restes de coléoptères . Mais dès q u e les r izières 
c o m m e n c e n t à j a u n i r , q u e l 'eau s'en écoule , ils 
s'y r enden t , souvent en bandes i n n o m b r a b l e s 
et y causen t de tels dégâts , qu ' on m e t tou t en 
œuvre p o u r les é lo igner . 

« Dans les endro i t s infestés d 'o rd ina i re pa r 
ces pi l lards ailés, on dresse dans le c h a m p u n e 
ou p lus ieurs guér i tes , m o n t é e s sur q u a t r e p ieux 
en b a m b o u , et d 'où pa r t en t des fils, a t t achés de 
l ' au t re côté à des pe rches de b a m b o u s , p lantées 
dans t o u t le c h a m p ; on suspend à ces fils de 
grandes feuilles sèches, des chiffons de cou l eu r 
vive, des poupées , des crécelles, e tc . Dans la 
gué r i t e , c o m m e une a ra ignée dans sa toile, se 
t ient u n ind igène , tous les fils en sa m a i n ; il les 
t i re , et aussi tôt les feuilles sèches s 'agi tent , les 
chiffons se r e m u e n t , les crécel les font du bru i t , 
et , effrayés, les paddas s 'envolent . Après la mois
son, j u s q u ' à l ' en t rée de la saison des pluies , vers i 
le mois de n o v e m b r e , ces oiseaux t rouven t en
core d a n s les r iz ières u n e n o u r r i t u r e a b o n d a n t e . 
N o m b r e d 'épis sont restés à t e r r e ; q u a n t i t é de 
mauva ises he rbes s 'élèvent r a p i d e m e n t a u m i 
lieu des c h a u m e s , et leur offrent des gra ines en 
a b o n d a n c e . A ce m o m e n t , ils sont g ras , et fou r 
nissent , les j eunes su r tou t , un m e t s assez re 
c h e r c h é . 

a A l 'except ion des enfants , qui c a p t u r e n t des 
paddas pour s'en a m u s e r , en leur a t t a c h a n t u n fil 
à la pa t t e et les faisant voler dans les r u e s , les 
m a r c h a n d s sont seuls à teni r des paddas cap
t i f s ,pour les vendre aux mate lo t s et aux passa
gers. » 

Berns te in t r ouva des nids de paddas , t an tô t 
sur des a rbres élevés de diversesespèces , t an tô t au 
milieu des n o m b r e u x parasi tes qu i r ecouvren t 
les stipes des pa lmie r s -a rengs . Suivant le l ieu, ce 
nid varie de forme et de g r andeu r . Ceux qu i sont | 
sur les a rbres sont les p lus grands et ont géné
r a l emen t u n e forme h é m i s p h é r i q u e ; ceux qui 
sont établis au mi l i eu des paras i tes , sur les côtés 
des t roncs des p a l m i e r s - a r e n g s , sont plus peti ts 
et moins r égu l i e r s . Les u n s c o m m e les au t res 
sont formés de t iges d 'he rbes en t re lacées , ma i s 
peu se r r ées ; la construction", en s o m m e , est fort 
peu solide. Chaque couvée est de six à h u i t œufs, 
d 'un blanc éc la tant , et de 2 cent , de long . 

Bernste in croi t q u e le p a d d a n 'es t pas or ig i - , 
naire de S u m a t r a ; qu ' i l ne s'y trouve qu ' aux en- 1 

virons de Padang ; qu ' i l y a é té i n t r o d u i t d ' une 
au t re île et s'y est acc l ima té . 

C a p t i v i t é . — D'après mes observa t ions , le 
padda n ' es t pas un des oiseaux de volière des 
plus r e c o m m a n d a b l e s . Il est q u e r e l l e u r ; il e m 
pêche les espèces p lus faibles de s ' app roche r de 
la m a n g e o i r e ; ne s 'apprivoise que r a r e m e n t , et 
i n c o m p l è t e m e n t , et n e s'est pas encore r e p r o 
dui t en capt ivi té . Son chan t , si on ose lui don 
ne r ce n o m , est mi sé rab l e . L 'oiseau n ' a p o u r lu i 
que la beau té du p l u m a g e . 

L E S P Y T É L 1 E S . — PYTELIA. 

Die Goldfinken, die Streifenfînkcn. 

Nous t rouvons m a i n t e n a n t les a m a d i n i d ô s à 
bec pet i t et m i n c e , qui cons t i tuen t le g roupe des 
astrildiens, très-variablôs sous le r a p p o r t de la 
taille et du p l u m a g e . Ils sont en général plus 
élancés, et pourvus d ' une q u e u e p lus longue que 
les espèces que nous venons de passer en r evue ; 
mais ils ont à peu près les m ê m e s m œ u r s et les 
m ê m e s h a b i t u d e s . On les t rouve s u r t o u t en Afri
que , depuis le Cap j u s q u ' a u 18° de la t i tude bo
réa le . Nous ne nous occupe rons que des espèces 
les p lus connues . 

C a r a c t è r e s . — Le p r e m i e r gen re d u g roupe 
des as t r i ld iens , celui que cons t i t uen t les py lé -
lies, est carac tér i sé pa r un bec plus ou m o i n s a l 
longé , droi t , po in tu , à a rê te l é g è r e m e n t b o m 
bée , se dé t achan t d u front à angle d r o i t ; la 
d e u x i è m e p e n n e de l'aile est la p lus longue , elle 
dépasse de fort peu la p r e m i è r e et la t ro is ième 
qui sont à peu p rès égales ; la queue est cour te 
et a r rond i e . Le p l u m a g e est g é n é r a l e m e n t vert 
olive ou gris su r le dos , p lus clair sous l e ven 
t r e . 

LA l'YTÉLIE A l'OITRINE OORÉE — PYTELIA 

SUBFLAVA. 

Das Gcïdbrûstclioi. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce a de 9 à 10 cent . 

et demi de long, et 15 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliée m e s u r e 7 cen t , et demi , la queue 3 cent . 
Le dos est g r i s - b r u n olive; le c roupion , b r u n -
rouge ; les yeux sont en tou rés d ' u n e b a n d e r o u g e ; 
la gorge est b l a n c h e ; la par t ie supé r i eu re de la 
poi t r ine et le p o u r t o u r de l ' anus son t d 'un j aune 
o range , le ventre j a u n e - c i t r o n ; les lianes sont 
gris-olive, avec des taches b l a n c h e s ; les p l u m e s 
de la q u e u e sont noi res , bordées de b lanc à leur 
p o i n t e ; le bec et les pat tes sont rouges . 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — N o m b r e de 

ces oiseaux sont appor tés en E u r o p e pa r les n a 
vires venant de la côte occidenta le d 'Afr ique, sur-
t o u t d e la Gambie .Us ne doivent pas y ôlre r a res , 
et il faut q u ' o n les a m è n e par centa ines sur les 
m a r c h é s , c a r ils sont les plus c o m m u n s d ' en l r e 
tous les oiseaux vu lga i r emen t connus sous le 
n o m de bengalis. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS ne 

connaissons n u l l e m e n t les hab i t udes de l 'espèce 
en l i be r t é ; les que lques na tura l i s tes qu i ont par- | 
couru sa pa t r i e , s e m b l e n t l 'avoir regardée c o m m e 
ind igne d 'ê t re le sujet de leurs observa t ions . 

C a p t i v i t é . — La pytélie à poi t r ine do rée est 
un oiseau t rès -agréable en cage . Le mâle et la 
femelle sont t rès-affectueux l 'un pour l ' a u t r e ; 
ils vivent en t r è s -bonne h a r m o n i e avec leurs 
semblables , et avec les au t re s pet i ts passereaux . 
Élégante de formes, g rac ieuse dans ses a l lu res , 
l 'espèce est t r è s - recherchée . Le chan t q u e le 
mâle f a i t e n t e n d r e , s u r t o u L à l ' é p o q u e d e s a m o u r s , 
est peu é t e n d u , mais fort ag réab le . 

Il n 'es t n u l l e m e n t difficile de conserver des 
pytélies à po i t r ine dorée : il suffit de l e u r don 
ner de pet i tes g ra ines . Celles qui res ten t q u a n d 
on vanne le b lé , sont p o u r eux un me t s excel 
len t . -

Une pa i re de pytél ies qu i est bien soignée, que 
Ton m e t seule dans une cage se reprodu i t , et 
c'est là pour eux u n t i t re de plus à la bienveil
lance des a m a t e u r s . 

L E S S É N É G A L 1 S — LAGONOSTICTA. 

Die Tropfenfînken. 

C a r a c t è r e s . — Les espèces don t on a c o m 
posé le genre lagonosticta sont carac tér i sées par 
un bec re la t ivement long, c o m p r i m é la té ra le 
m e n t , et u n e q u e u e a r rondie ; leur p l u m a g e 
est g é n é r a l e m e n t rouge et semé de pet i t s poin ts i 
blancs. 

LE SÉNÉGALI NAIN — LAGONOSTICTA MINI3IA. 

Der Blutflnk, der kleine Senegali. 

C a r a c t è r e s . — Le sénégali nain ou sénégali 
r ouge , petit sénégali, c o m m e l ' appel lent les oise
leurs , a 9 cent , de long et 16 cent , d ' e n v e r g u r e ; 
l 'aile pliée m e s u r e S cent , environ, et la queue 
4 cent . Le mâle a u n p lumage sp lendide . La par
tie supér i eu re de la tê te , la par t ie pos té r ieure 
du cou, le dos, les ailes sont d 'un b r u n foncé, 

passant au noir vers la queue ; la face, la pa r t i e 
a n t é r i e u r e du cou , la po i t r ine , le c roup ion sont 
d ' un rouge c a r m i n ; le ven t re est b r u n clair , 
cou leu r de t e r r e ; les côtés de la poi t r ine et du 
croup ion , sont semés de pet i ts points b lancs . Le 
bec e t les pat tes sont rouges , l ' iris est b r u n . La 
femelle est gris b r u n , avec le vent re p lus clair 
que le dos , le croupion seul é tan t rouge et poin
tillé de b lanc l a t é r a l emen t . Les j eu n es on t le 
p l u m a g e de leur m è r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le peti t sé 

négal i es t c o m m u n dans le bassin du Nil, à par
t ir d u 18" de la t i tude no rd , et son habi ta t s'é
tend de la côte or ienta le à la côte occidentale 
d 'Afr ique. H a r t m a n n , qu i p a r c o u r u t , que lques 
années après moi , les bo rds d u Nil, r ega rde 
cette espèce c o m m e y t enan t la place d u mo i 
neau d o m e s t i q u e ; et, en effet, on peu t l ' appeler 
un oiseau d o m e s t i q u e . Il ne m a n q u e dans aucun 
des villages d u sud de la Nubie et d u S o u d a n 
or iental ; on le t rouve j u s q u e dans les hu t tes 
isolées au mi l ieu des forêts. C'est un des p r e 
miers oiseaux de la zone t ropicale que l 'on r e 
m a r q u e en se d i r igean t de l 'Egypte vers le Sou
d a n . Une espèce de nee la r in idés et loxigelle 
(hypochera ultramarina) m o n t e n t plus q u e lui 
vers le Nord. Il devient de p lus en p lus a b o n 
dan t , à par t i r de Dongola , e t il est t r è s - c o m m u n 
dans le Soudan . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On rencon t re 

parfois, près des villages, des bandes i n n o m 
brables de ces oiseaux, r éun i s souvent à d 'au t res 
p a s s e r e a u x ; mais on le t rouve aussi , loin de 
tou te hab i t a t ion , dans les s teppes , dans les mon
tagnes , j u s q u ' à u n e a l t i tude de 1,300 à 1,600 
m è t r e s . 

Le sénégali nain a les m œ u r s des au t r e s e s p è 
ces du m ê m e g r o u p e . Il a pour lu i , non-seu le 
m e n t la beau té de son p l u m a g e , mais encore la 
gaieté et la grâce de ses m o u v e m e n t s . T a n t q u e 
le soleil est au-dessus de l 'hor izon, il n 'es t pas 
t r anqu i l l e u n e m i n u t e , c'est au p lus , si au m o 
m e n t de la plus forte cha leur , il che rche dans le 
feuillage épais des a rbres verts u n abri c o n t r e 
les rayons b rû lan t s . Il vole sans cesse de b r a n c h e 
en b r a n c h e , g r impe r a p i d e m e n t le long des t roncs 
d ' a rbres , des maisons , cou r t avec agilité sur le 
sol. C'est à pe ine , si un au t re passereau peu t r i 
valiser avec lui pour la légèreté d u vol , mais 
a u c u n , cer tes , n 'est aussi actif. Il est en ou t re 
t rès-sociable, e t vit en b o n n e h a r m o n i e , n o n -
seu lemen t avec ses s emb lab l e s , mais encore 
avec d 'au t res o iseaux. 

Le pet i t sénégali m u e à la fin de la saison 
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sèche, e t au c o m m e n c e m e n t de s e p t e m b r e , c 'est-
à-d i re aux p remiè re s p luies , il songe à se r ep ro 
du i re . Les bandes , à ce m o m e n t , se sépa ren t par 
pa i res , et cel les-ci p é n è t r e n t h a r d i m e n t dans les 
villes et les villages, c h e r c h a n t u n abr i conve
nable, sous le toi t de c h a u m e con ique ou dans 
la h u t t e d 'argi le d 'un ind igène . Là , ils font dans 
un t rou un grossier amas d 'he rbes desséchées , 
au cen t re d u q u e l ils m é n a g e n t u n e cavité a r ron 
d ie , n é g l i g e m m e n t cons t ru i t e . Au beso in , les 
peti ts sénégalis n i c h e n t sur les a rb re s , ou m ê m e 
à te r re . C'est ainsi q u ' a u mois de janvier , dans 
les forêts des bords du Nil-Bleu, j e vis une fe
melle qui volait i nqu iè t e aux a len tours d 'une 
m ê m e place ; je s o u p ç o n n a i la p résence d 'un 
nid, et , effectivement, j e le t rouvai à t e r r e , au 
milieu des he rbes desséchées . Les œufs sont 
blancs , lisses et a r rond i s , u n peu p lus gros q u e 
ceux du roitelet . Le sénégal i nain a p lus ieurs 
n ichées par an . 

C a p t i v i t é . — Le sénégal i nain captive infail
l ib lement l 'amit ié de tous ceux qu i ont appr is à 
le conna î t r e . Il s 'accouple et n iche en cage. 
Vieillot en a fait r ep rodu i re . 

« Ces pet i ts oiseaux, di t - i l , sont doux , con 
fiants, t r è s - a i m a n t s l 'un p o u r l ' a u t r e ; ils se r e 
c h e r c h e n t sans cesse, et se t i e n n e n t d 'o rd ina i re , 
la nu i t su r tou t j serrés l 'un con t re l ' au t r e . A l ' é 
poque de la r ep roduc t i on , les deux époux seuls 
res tent ensemble ; les mâles ayant en t re e u x de 
fréquentes d i spu tes , on est obligé de séparer les 
couples . Le mâle est très-affectueux p o u r sa 
femelle, et se consacre e n t i è r e m e n t à elle. Avant 
l ' accouplement , il se perche près d 'el le , u n e tige 
d 'herbe dans le b e c ; fait de pet i ts sauts , lève une 
j ambe , puis l ' au t re , chan te de toutes ses forces, 
et à p lus ieurs r ep r i s e s . 

Après l ' a ccoup lemen t , le mâle et la femelle 
cons t ru i sen t le n id . Si la femelle se refuse à l 'ac
coup lement , le mâle devient m é c h a n t et la pour
chasse. Le nid du pet i t sénégali est p resque aussi 
^ji'os qu ' un œuf d ' au t ruche , l 'ouver ture est au 
centre. Le dehors est fait d 'herbes et de mousse 
entrelacées , le dedans est tapissé de p l u m e s et 
de duvet . L o r s q u e la femelle ne t rouve pas de 

. p l u m e s , elle en a r rache aux au t res o iseaux qui 
passent près d 'el le, et m ê m e à son mâle . Si on 
veut lui donner u n nid artificiel, il faut qu ' i l 
soit couver t pa r le hau t , et ouvert sur le côté . Les 
deux paren t s couvent a l t e rna t ivement p e n d a n t 
treize jou r s . Les j e u n e s sont recouver ts d 'un duvet 
brun . Le père et la mère les élèvent so igneuse
ment , l eur -donnent des grains déjà à demi d i 
gérés, des insectes , su r tou t des cheni l les et des 

larves. P e n d a n t qu'i ls couvent , ces oiseaux on t 
besoin d ' une g rande cha leur . Ils n i c h e n t en hiver . 
En t enan t le mâle et la femelle séparés , on peu t 
r e t a rde r l ' a ccoup lement j u s q u ' a u mois de m a i ; 
mais on n ' a alors que deux couvées , l 'une en 
mai , l ' au t r een s e p t e m b r e . » 

L 'on a r e m a r q u é , q u e les pet i ts sénégal i s cap
tifs m u a i e n t en ju in ou en ju i l l e t , ce qu i s 'ac
corde avec ce que nous dis ions de ces oiseaux en 
l iber té . Les j eunes , u n e fois les p lumes poussées , 
conservent les m ê m e s couleurs . On a t r a n s p o r t é 
une quan t i t é cons idérable de sénégal is na ins 
à Cayenne, p o u r les y acc l imater . Cet essai n e 
paraî t pas avoir réuss i , du moins on n 'en a plus 
en a u c u n e nouve l l e . La possibili té de l ' acc l ima
ta t ion de ces oiseaux n ' e s t c e p e n d a n t pas dou
teuse . 

L E S E M B L È M E S — EMBLEMA. 

Lie Buntpnhen. 

C a r a c t è r e s . — Les emb lèmes se d i s t i nguen t 

des au t res espèces des g roupes des as t r i ld iens 
pa r un bec t rès -a l longé , con ique , aigu, à som
met a r rondi et p re sque r ec t i l i gne ; pa r des ailes 
méd ioc res , obtuses , la p r e m i è r e é tan t t rès-
cour te , les q u a t r e suivantes p re sque égales et les 
p lus longues ; pa r u n e queue méd ioc re et u n 
peu a r rond ie sur les côtés . L e u r p l u m a g e est 
varié. 

LEMBLfcME PEINTE — EMBLEMA PICT A. 

Ler Liaitfink. 

C a r a c t è r e s . — L ' e m b l è m e pe in te ou astrild 
varié de que lques au t eu r s , r ep résen te l 'espèce 
p récéden te en Aust ra l ie . El le a le s o m m e t de la 
tê te , le ven t re , les ai les , la q u e u e b r u n s ; la face, 
la pa r t i e an té r i eu re .du cou , le c roup ion , d 'un 
rouge cocheni l le ; la mand ibu l e supér i eu re n o i r e ; 
l ' inférieure r o u g e éca r l a t e , offrant à sa base une 
t ache noire t r i angu la i r e ; les pat tes d 'un rouge 
vif. 

Gould, qu i découvr i t cet oiseau, ne pu t en 
observer les m œ u r s . Il n ' en tua q u ' u n seul ind i 
vidu. H e u r e u s e m e n t pour la sc ience , il le des
sina ; a u t r e m e n t , nous ne conna î t r ions cet an i 
mal que par o u ï - d i r e ; la peau , qu 'ava i t conser 
vée Gould, lui fut volée. 
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L E S L O X I G E L L E S — IIYPOCHERA. 

Die Glanzfinhen. 

C a r a c t è r e s . — Avec un corps r amassé et 
épais , les loxigelles se d i s t inguen t encore par 
leur bec cour t , con ique , b o m b é s u p é r i e u r e 
m e n t , à a rê te prolongée sur le front en un angle 
a i g u ; pa r des ailes longues , a t t e ignan t le b o u t 
de la q u e u e , qui est cour t e et a r r o n d i e . Quelques 
soies roides , p a r t a n t des n a r i n e s , s ' é tendent jus 
q u ' a u mil ieu du bec . L e u r p lumage varie selon 
l 'âge et le sexe. 

Ce genre r en fe rme deux espèces qu i on t en t re 
elles de grands r a p p o r t s . 

LA LOXIGELLE ULTRAMARIXE • 

VLTItAMAUnSA. 
HYPOcnr.nA 

Der Stuhlfink. 

LA LOXIGELLE BRILLANTE — IIYPOCHERA JSITENS 

Der Glanzfiuk. 

C a r a c t è r e s . — Le mâle , chez l 'une et l ' au t re 
espèce, est noi r d u r a n t la saison des séche
resses ; mais , t and is que le p l u m a g e de la p r e m i è r e 
a des reflets d ' u n bleu d 'ou t re -mer , celui d e l à 
seconde en a de ver ts . Leur taille est de 12 cent . , 
l 'aile pliée m e s u r e 6 cen t . , et la q u e u e 3 et d e m i . 

La femelle a le dos b r u n clair , c h a q u e p l u m e 
é tan t bordée d 'un liséré fauve rougeâ t re ; la po i 
t r ine , le ven t re , le p o u r t o u r de l ' anus b lancs ; 
une bande sus-oculai re et une bande t ransver 
sale au mi l ieu de la tê te , d 'un rouge fauve.' 

U i s t r i l i u t i u n g é o g r a p h i q u e . — La loxigelle 

br i l l an te est or ig inai re de l 'Afrique occ iden t a l e ; 
sa congénè re , la loxigel le u l t r a m a r i n e , se t rouve , 
c o m m e le sénégali noir , le long d u Nil, en se 
dir igeant vers le Soudan or ienta l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette de r 

niè re espèce est c o m m u n e au Dongola : on 
la t rouve par tout , près des maisons , dans les 
c h a m p s , c o m m e dans les s teppes les plus s té 
ri les ; elle r e c h e r c h e sur tout le voisinage des 
fontaines, les hal tes des ca ravanes , où elle se 
r e n c o n t r e , avec n o m b r e d ' au t res oiseaux, prê ts 
c o m m e elle à s ' empare r de tous les débr i s du 
repas des h o m m e s et des c h a m e a u x . 

C'est un oiseau vif e t gai , toujours en m o u v e 
m e n t , et a t t i ran t sur lui toute l ' a t tent ion du 
specLateu r. 

La pér iode des a m o u r s s 'é tend de janvier en 
mars et coïncide avec l ' époque de la m a t u r a t i o n 
d u doura l i . Le nid n 'est q u ' u n amas d 'he rbes , 

p lacé su r un a r b r e . J e n 'a i j ama i s t rouvé ses 
œufs . 

Dès que les j e u n e s ont pris leur essor, ils se 
réun i s sen t en bandes nombreuse s , se mê len t aux 
euplec tes , et s 'abat tent dans ies champs de 
d o u r a h . 

On c o m p r e n d que les Nubiens ha ïssen t ces oi
seaux et che rchen t à les éloigner . Us emplo ien t 
à peu près les m ô m e s procédés que les Chinois , 
à l ' égard des p a d d a s ; ils établissent un échafau
dage , d 'où pa r t en t de tous côtés des fils couver ts 
de chiffons de cou leu r voyante , et agi tent t ou t 
cet apparei l lorsque les pi l lards a r r ivent . Us se 
c o n t e n t e n t d e les effrayer, et ne les tuen t pas p lus 
qu ' i l s ne t u e n t les auLres oiseaux. 

C a p t i v i t é . — Aucun indigène du S o u d a n orien
tal ne t ient des loxigelles u l t r a m a r i n e s en cap-
livilé. Pa r cont re , sur la côte occidenta le , on 
prend b e a u c o u p de loxigelles br i l lan tes , e t on 
les envoie en Europe e t en A m é r i q u e . « Ces deux 
oiseaux, dit I t e i chenbach , se font r e m a r q u e r 
pa r l eu r vivacité, on pour ra i t dire l eur sauvage
r ie . T o u t le j o u r , ils son t en m o u v e m e n t , vole
t an t de côté et d ' a u t r e , pourchassan t leurs 
c o m p a g n o n s de capt ivi té , les t roub lan t par l eu r s 
cris cont inuels . Us leur d o n n e n t des coups d 'a i 
les, des coups de bec et finissent par les t u e r . 
Us a t t aquen t et m e t t e n t en fuite des oiseaux plus 
gros q u ' e u x . Quand on les isole, ils on t , p o u r se 
r e c o m m a n d e r , cet te m ê m e vivacité, l eu r c h a n t , 
doux, t e n d r e , et leur beau té . Us sont t rès -exci tés 
à l ' époque des a m o u r s . T a n t q u e la femelle r é 
siste, le mâle vole a u t o u r d 'el le, se m e t sur son 
dos, lu i d o n n e de violents coups d 'ai le , s 'envole 
de nouveau , se cache dans u n coin , pousse des 
cris perçan ts , c o m m e s'il combat ta i t avec d ' au t res 
oiseaux. » 

P o u r faire se r e p r o d u i r e les loxigelles br i l l an
tes , il faut avoir soin de séparer les couples et de 
les exposer à u n e t e m p é r a t u r e assez élevée. 

L E S B E N G A L I S — MARIPOSA. 

Die Schmetlerlingsfiiiken. 

C a r a c t è r e s . — Les bengal is ont des formes 

é lancées , u n bec u n e fois e t demie plus long qu ' i l 
n 'est h a u t et l a rge , e n t a m a n t le front anguleuse-
m e n t ; des ailes m o y e n n e s , à q u a t r i è m e r é m i g e 
plus longue que les a u t r e s ; u n e q u e u e al longée 
et c o n i q u e ; u n p l u mag e épais et soyeux. 
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I_K BENGALI, COIUJON BLEU — MAIUPOSA 

piioENicoTis. 

Der Bcnguelist. 

C a r a c t è r e s . — Le bengal i à co rdon bien ou 
s implement cordon bleu, astrild papillon, c o m m e 
l 'appellent les oiseleurs , a la par t ie supér i eu re 
du corps gris de te r re ; la face, la poiLrine, les 
flancs, le mil ieu de la face supé r i eu re de la q u e u e 
d'un bleu v e r t ; le vent re et le p o u r t o u r de l 'a
nus gris cendré ; la face infér ieure de la q u e u e 
gris de f u m é e ; les j o u e s m a r q u é e s d 'une t ache 
rouge c a r m i n ; le bec d 'un rouge c a r m i n c l a i r ; 
les pat tes p re sque couleur de chai r . 

La femelle n ' a pas la t ache r o u g e su r les joues . 
Cet oiseau a 12 cent , de long, et 17 cent , d ' en 
vergure ; l 'aile pl iée et la queue m e s u r e n t cha 
cune 3 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e ^ — Le cordon 

bleu hab i t e u n e g rande par t ie de l 'Afrique : 
les individus de cel te espèce qu i arr ivent en 
Europe prov iennen t de tous les points de la côte 
occidentale. Il se t rouve dans tou t l ' in tér ieur de 
ee cont inent , j u s q u e dans les pays du Nil, et plus 
loin encore vers l 'est. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après mes 

B n E i i u . 

observat ions , cet oiseau n 'est t r è s - c o m m u n nul le 
pa r t , il ne se r éun i t j a m a i s , n o n p lus , en g r a n 
des b a n d e s , c o m m e d 'au t res espèces de la m ô m e 
famille, et forme p lu tô t de peLites t r o u p e s . Il est 
agile et très-actif ; sa vivacité, son c h a n t doux et 
agréab le , c h a r m e n t le na tura l i s te qu i p a r c o u r t 
les con t rées qu ' i l hab i t e . 

J ' a i t rouvé souvent le n id du bengali cordon 
b leu p e n d a n t la saison des plu ies , et m ê m e 
p e n d a n t la sécheresse . Dans les forêLs, ce nid est, 
établi sur les pet i ts bu issons , t ou t à d é c o u v e r t ; 
on di ra i t p lu tô t un amas d 'he rbes sèches q u ' u n 
nid r é c e m m e n t fait. Il est t r è s - n é g l i g e m m e n t et 
p e u so l idement cons t ru i t . Les œufs on t de 12 à 
14 mi l l im. de long , et sont e n t i è r e m e n t b l a n c s ; 
l eur n o m b r e varie de q u a t r e a. sept , l t eug l in 
croi t que le cordon b leu pond quelquefois ses 
u;ufs dans le nid des t i sserands , mais il ne cite à 
ce sujet a u c u n e observat ion qu i lui soit p e r s o n 
nel le . 

C a p t i v i t é . — Les cordons b leus ne sont pas 
rares chez nos m a r c h a n d s . A H a m b o u r g , u n e 
paire de ces oiseaux se vend 3 t h a l e r s ' ( l l fr. 23). 
Si on les soigne b ien , on peu t faci lement les con
server pendan t p lus ieurs années . Ce sont des oi
seaux t rès -agréab les . 

« Les deux époux , dit Re i chenbach , se lémoi-
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g n e n t la plus vive tendresse , et le mâle chan t e 
c o n t i n u e l l e m e n t dans le voisinage de sa femelle . 
Tous deux p r e n n e n t pa r t à. la cons t ruc t ion du 
n i d ; tous deux couvent a l te rna t ivement . » 

Mais le bengal i cordon b leu ne suppor te pas 
les basses t empéra tu res : il faut toujours le teni r 
au chaud , et veiller à ce qu 'en hiver, p o u r lui la 
saison des a m o u r s , il soit bien à l ' abr i du froid. 
A pa r t cela, il n 'y a pas de difficulté à l 'é lever . 
La nour r i tu re la plus c o m m u n e lui suffit. 

L E S A S T I i l L D S — EST RE LD A. 

Die Astrilds. 

C a r a c t è r e s . — Les astr i lds p r o p r e m e n t dits 
r e s semblen t b e a u c o u p aux bengal i s ; ils ont 
c o m m e eux des formes é lancées ; une queue lon
gue et con ique ; mais ils en diffèrent par les ca
rac tè res du bec , pa r leur p l u m a g e . Le bec des 
as t r i lds est p re sque aussi haut et aussi large qu ' i l 
est l o n g ; son arê te se r e c o u r b a et fait avec le 
front un angle obtus . Le p lumage est soyeux, de 
couleur t r è s - t endre , et f inement ondulé aux par
ties supé r i eu res . 

L'ASTRILD GRIS — ESTHELDA CIJSEllEA. 

Der grave Astrild. 

C a r a c t è r e s . — Celte espèce , que l 'on voit sou
vent en E u r o p e , est d 'un gris b r u n , un peu plus 
clair au vent re q u ' a u dos, et à pe ine ondu lé de 
noir ; la q u e u e est no i re , sauf les barbes ex ternes 
des rectr ices la térales qui sont b lanches ; l 'œil 
est en touré d 'un cercle rouge ; le bec est rouge , 
e t les pat tes sont gr ises . Elle a I I cent , de long 
et a u t a n t d ' enve rgu re . L'aile pliée et la queue 
m e s u r e n t 5 cent , et d e m i . 

I.'ASTRILD OXDVXE — ESTRELDA VlSIIllLATA. 

Uas Fasiimhen. 

C a r a c t è r e s . — L'asLrild ondu lé (fig. 50) est 

gris cou leur de terre ; la gorge est s e m é e de gris 
b l a n c h â t r e ; la par t ie infér ieure de la po i t r i ne 
e t les flancs sont rayés de rose . Les barbes ex
te rnes des rec t r ices latérales sont d 'un gris 
b lanchâ t re , l égè remen t bordées d 'un liséré p lus 
foncé, il a les m ê m e s d imens ions que l 'espèce 
p récéden te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces deux as

t r i lds, qui ont en t re eux les plus g rands rap
por t s , h a b i t e n t t ou t le c e n t r e et t o u t le midi de 
l 'Afr ique. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'aslr ikl 

ondulé , qu i se r e n c o n t r e par tou t , du sud, au dC' 
de la t i tude n o r d , mais sur tou t dans les forêts, 
vil en peti tes t r oupes , parfois en bandes extraor-
d i n a i r e m e n t n o m b r e u s e s . Il se t ient dans les 
buissons épais , pour , de là, descendre sur le sel 
et y c h e r c h e r des g ra ines . C'est u n des oiseaux 
les plus c o m m u n s à Natal . E n h i \ e r , il s'y 
m o n t r e en quan t i t é s prodig ieuses , visite les plan
ta t ions , mais s 'abat su r tou t là où le sol est c o i -
vert de mauvaises he rbes en fruit . Un bon ob
serva teur assure qu ' i l poursu i t les t e rmi tes an 
vol, c o m m e b e a u c o u p d ' insect ivores . Il m e 
semble que ces oiseaux n ' é m i g r e n l j a m a i s ; au 
plus, voyagent- i l s dans un cerc le t r è s - r e s t r e in l . 
J e les ai vus toute l ' année dans le m ê m e endro i l . 

J e n 'ai pu découvr i r le n id des as t r i lds . Quel 
ques voyageurs nous a p p r e n n e n t q u e ce nid est 
placé près d u sol, au mi l ieu des h a u t e s h e r b e s ; 
qu ' i l a la forme d 'un m e l o n ; qu' i l est fermé 
par en hau t , et ne présen te q u ' u n e ouver tu re 
la té ra le . Il serai t formé de brins d 'he rbes ex
t r ê m e m e n t fins, enlacés à des c h a u m e s , de pe
tites b r anches , qui forment la c h a r p e n t e , c t p s n -
den t c o m m e un chevelu . La femelle pondra i i 
qua t re ou cinq œufs pet i ts , que les deux paren s 
couvera ien t a l t e rna t i vemen t . 

C a p t i i i t é . — D a n s le nord-es t de l 'Afrique, 
on ne chasse ni ne p rend les as t r i lds . Nous p û m e s 
en cap ture r t r è s - f ac i l emen t u n bon n o m b r e , à 
l 'aide de filets que nous disposions dans les buis-
sous où ces oiseaux che rcha i en t un refuge 
con t r e les faucons . S u r la côte oce idenla le d 'A
fr ique, pa r con t re , on p r e n d cons idé rab lement 
d 'as t r i lds ondu lé s p o u r les vendre , cel te espèce 
é tant fort r e c h e r c h é e par les a m a t e u r s . « Son 
c h a r m a n t p l u m a g e , dit Re ichenbach , son port 
r appe lan t celui du faisan, sa voix ag réab l e , à 
éclat méta l l ique , la facilité avec laquel le il s 'ap
privoise, le font préférer aux au t res pet i t s o i 
seaux . II m u e en é té , s 'accouple et n iche à la fui 
de l ' a u t o m n e et en h i v e r ; il se r e p r o d u i t encore 
plus fac i lement que les au t r e s oiseaux de la 
m ê m e famille. Il a besoin, le j o u r et la nui t , 
d ' une cha leu r un i forme. Il peut se conserver en 
captivi té pendan t six ou hui t ans . 
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L E S P L O C É I D É S — PL0CE1. 

Die Webervögel. 

De tous les passereaux qui h a b i t e n t l 'Afrique 
et le sud de l 'Asie, il n ' e n est pas qui f rappent 
au tan t les pe r sonnes é t rangères à l 'h is toire n a 
turelle q u e ceux don t nous a l lons faire l 'h is 
toi re . Ils on t , pour a t t i re r ainsi sur eux l ' a t t en
tion, non la beau t é , mais l 'art avec leque l ils 
cons t ru i scn t leurs n ids , a r t qui leur a fait d o n n e r 
le nom vulgai re de tisserands. 

J 'ai été à m ê m e d 'en observer diverses espè
ces, aussi puis-je en par le r avec conna i s sance de 
cause . 

C a r a c t è r e s . — Les plocéidés sont des passe
reaux de g rande ou de m o y e n n e tai l le ; ils ont 
généra lemen t le corps élancé ; le bec long, é t ro i t , 
r a r emen t court et obtus ; les ailes longues ; la 
queue m o y e n n e , u n p lumage souvent sp l end ide , 
s 'enr ichissant , chez que lques espèces , au m o 
men t des a m o u r s , d ' une p a r u r e t o u t e pa r t i cu 
lière. Les couleurs pr inc ipales de l eu r robe sont 
le j aune -o range et le n o i r ; il est c ependan t cer
taines espèces qui sont noires, rouges , grises ou 
b lanches . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'Afr ique , 

du 18° de la t i tude nord j u s q u ' a u cap de B o n n e -
Espérance , le sud de l 'Asie et les îles se r a t t a 
chant à ces deux con t inen t s , sont la pa t r i e des 
plocéidés . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — P a r t o u t OÙ 

vivent ces oiseaux, ils sont en t r è s -g rand 
nombre , et ils sont r e m a r q u a b l e s pa r un ins t inc t 
social e x t r a o r d i n a i r e m e n t développé : p a r t o u t 
ils forment des colonies . Après l ' époque des 
amours , ils se réun i s sen t par grandes bandes , 
souvent de p lus ieurs mil l iers d ' individus . Ils 
errent long temps dans la cont rée , m u e n t , puis 
reviennent à l ' a rbre qu i a é té le b e r c e a u de 
leurs pe t i t s , ou du moins dans son voisinage. 
Là, r ègne alors p e n d a n t p lus ieurs mois u n e 
grande act ivi té , la cons t ruc t ion des nids d e 
mande beaucoup de t e m p s , et ces oiseaux sont 
si capr ic ieux, si j ' o se le dire , que souvent ils d é 
truisent u n nid à peu près t e r m i n é , p o u r en r e 
commencer un a u t r e . 

Dans tou t l ' in té r ieur de l 'Afrique, les nids des 
plocéidés ou t isserands donnen t à cer ta ins arbres 
une parure sp lendide . Ces art istes ailés préfèrent 
surtout ceux dont u n e par t ie de la c ime o m 
brage un cours d 'eau . Souvent , ces a rb res sont 

en t i è r emen t couver ts de nids . Mais on t rouve 
aussi des colonies de t isserands sur des m i m o 
sees a u t r e m e n t s i tuées , lorsque toutefois l e t r o n c 
en est é lancé et suff isamment élevé. Après les 
m i m o s a s , c'est le ju jubier qu ' i ls p réfèren t , et ce 
n 'es t que dans l 'Uncul lu q u e j ' a i t rouvé des n ids 
sur les Pa rk ingson ias . 

Les colonies de plocéidés p o u r r a i e n t ê t re r e 
gardées c o m m e ca rac té r i s t iques p o u r l ' i n té r i eur 
de l 'Afr ique. Elles d o n n e n t aux a rb res u n e phy
s ionomie toute pa r t i cu l i è re . Ces oiseaux n i c h e n t 
tou jours en grandes soc ié tés : u n seul nid sur u n 
a rb re , est chose excess ivement r a r e ; on en t rouve 
d 'o rd ina i re vingt , t r e n t e ; et il y a des a rb re s , j e 
le r épè te , qu i en sont e n t i è r e m e n t couver t s . Ces 
cons t ruc t ions sont assez solides, p o u r résister pen
dan t des années au vent et à la p l u i e ; il en r é 
su l te , q u e sur un m ê m e a rb r e , à côté des n ids de 
la colonie ac tue l le , on r encon t r e encore les d e 
m e u r e s de trois ou q u a t r e généra t ions p r é c é 
den te s . 

Ces n ids se t rouven t dans t ou t e l 'Afrique c e n 
t ra le , dans la m o n t a g n e c o m m e dans la p l a i n e , 
dans les forêts les p lus déser tes c o m m e au voi
s inage i m m é d i a t des v i l l ages ; mais on les ren
con t re s u r t o u t su r les a rb re s don t les b r a n c h e s 
penden t su r des r iv ières , des lacs , des vallées 
p rofondes . D'après Gordon et F r a s e r , il en est 
de m ê m e dans l 'Afrique occ iden ta le , et les voya
g e u r s , qu i on t p a r c o u r u les Indes , Java, Mada
gascar , font la m ô m e observa t ion . 

J e décr i ra i les n ids des plocéidés en p a r l a n t 
de c h a q u e espèce en par t i cu l ie r ; j e dirai seu le 
m e n t ici d 'une man iè re généra le que ces n ids 
sont au t an t de cons t ruc t ions t rès -a r t i s t iques , for
mées de pet i tes b r a n c h e s , de rac ines , le plus sou
vent de t iges d 'herbes très-flexibles, en t re lacées , 
tissées m ô m e , et para i ssan t agg lu t inées pa r la 
salive de l 'oiseau (fig. lit à 56). L e u r fo rme , l eur 
posi t ion varie b e a u c o u p . Parfois , le mâle, se fait 
un n id , où il d e m e u r e p e n d a n t que la femelle 
est en t r a i n de couver . Certaines espèces c o n s 
t ru i sen t les leurs t e l l emen t près les uns des 
au t r e s , que le tou t semble ne cons t i tuer q u ' u n 
seul édifice. D 'au t res font de grands nids, com
p r e n a n t t rois , q u a t r e c h a m b r e s . La p lupar t de 
ces nids servent de be rceau aux j eunes , ou d e 
c h a m b r e de repos et de c h a n t au mâle . Nos 
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Fig. 51. Le Tisserin à tête d'or et son nid. 

figures SI et 52 r ep ré sen t en t ces deux espèces de 
nid de l ' hyphan to rn i s à front doré {hypliantornis 
cnirifrons). 

' Les indigènes de l 'Afrique or ienta le r e g a r d e n t 
ces cons l ruc t ions avec indifférence; d ' a u t r e s p e u -

- p lades les on t au cont ra i re b i en observées, el en 
o n t fait le sujet de leurs l é g e n d e s . Dans p l u 
s ieurs , on a t rouvé de pet i tes boules de t e r r e 
glaise, ce que les na tu re l s exp l iquen t , en d i san t j 
que l 'oiseau y enchâsse des vers lu i san t s , pour 
éc la i rer sa d e m e u r e . D 'après Ee rns t e in , c 'est la 
solidité du nid du baya qui a donné na issance à 

. ce l te c royance mala ise : que celui qu i peu t ouvri r 
u n de ces n ids , sans en r o m p r e u n seul c h a u m e , j 
y t rouve u n e boule d'or. Je ne connais pas t o u t e s 
les au t res t r ad i t ions ; q u a n t à celle du ver l u i 
san t , elle est t r è s - r é p a n d u e . [ 
- Les plocéidés para i ssen t avoir p lus ieurs cou

vées par an , ce qu i exp l ique c o m m e n t dans des 
locali tés peu é loignées , on t rouve, dans diverses 
sa isons , des nids nouve l l emen t const ru i t s et des 
œufs . 

Les plocéidés se nour r i s sen t de semences , 
su r tou t de céréales , de gra ines de roseau . Us 
font en ou t re une chasse active aux insec tes , avec 
lesquels ils nour r i s sen t leurs pet i t s . Ce n 'es t 
qu ' ap rès la saison des a m o u r s , quand ils sont 
réunis en bandes i m m e n s e s , qu' i ls pi l lent les 
c h a m p s et les p lan ta t ions . Us forcent les h a b i 
t an t s , su r tou t ceux des pays pauvres , d o n t les 
c h a m p s forment le seul avoir , à se défendre con t re 
eux . Dans le S o u d a n or ien ta l , on se con ten te , 

de les é p o u v a n t e r ; pe r sonne ne songe à les tue r 
ou à les p r e n d r e . 

Les faucons et les éperviers sont p o u r ces oi
seaux des ennemis te r r ib les . 

Les j e u n e s sont bien gardés : a u c u n cercopi
t h è q u e , ces pi l leurs de n ids , a u c u n carnassier 
ne peu t se hasa rde r sur les minces b ranches où 
est suspendu leur b e r c e a u ; le ravisseur t ombe à 
terre ou dans l 'eau, avant d 'avoir p u a t t e indre sa 
proie {fig. 54). Quelques espèces , le mahali, pa r 
exemple {fig. 55), m e t t e n t l eur n id encore plus 
en sûreté en le garn issan t d 'ép ines , la pointe tour
née en dehors . Dans l ' in té r ieur de leur nid , 
j eunes et vieux sont donc pa r fa i t emen t en sû re t é . 

C a p t i v i t é . — P lus ieurs espèces de p locéidés 
se r e n c o n t r e n t sur les m a r c h é s d ' E u r o p e , venan t 
p r e s q u e tou tes de la côte occ identa le d 'Afr ique. 
On les achè te assez bon m a r c h é , et si on les 
soigne b ien , si on l eu r d o n n e occasion de d é 
ployer leur ta lent , on peu t en avoir b e a u c o u p de 
plaisir . Leur c h a n t n ' a r ien de p la i san t ; m a i s , 
par con t re , p e n d a n t t o u t e l ' époque des a m o u r s , 
ils t issent avec ac t iv i t é , et c h a r m e n t ainsi l es 
r ega rds de leur m a î t r e . 

L E S R É P U B L I C A I N S — PBILETJEHUS. 

Die Gesdhehaftsweber. 

C a r a c t è r e s . — Les républ ica ins sont c a r a c t é 
risés par u n bec a l longé, c o n i q u e , c o m p r i m é 
l a t é r a l e m e n t ; à arê te l égè remen t convexe ; à 
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Fig. 52. Le Tisserin àtOte d'or et son nid. Fig. 53. Nid de plocéidés. 

bords muni s vers le mi l i eu d 'une den t t rès-peu 

sai l lante; par des ailes de m o y e n n e l o n g u e u r , 

dépassant de peu la base de la q u e u e ; à p r e m i è r e 

rémige r u d i m e n t a i r e , les trois suivantes é tant 

d'égale l ongueur ; une queue légèrement a r 

rond i e ; des tarses forts et élevés. Leur p l u m a g e 

est t rès -s imple . 

LE KF'Pl'BEICAIN SOCIAL — PIJ1LF.TM1WS SOCIVS. 

Ver Siedelweber, The sociable weaver Bird. 

C a r a c t e r e s . — Le républ ica in social (fig. tiG) 

est un des plocéidés les plus c o n n u s . 11 a la pa r 

tie supé r i eu re de la t è t e , les côtés la par t ie a n 

tér ieure du cou e l l a poi t r ine d 'un gris d é t e r r e 

un i fo rme ; le s o m m e t de la tête varié de taches 

foncées; la n u q u e et le dos gris , ondulés de no i r ; 

les p lumes des ailes et de la q u e u e d 'un h run 

foncé, bordées de gris c la i r ; les p lumes des flancs 

noires , avec une des b o r d u r e s c la i res ; une t ache 

en avant de l'œil et le p o u r t o u r de la mand ibu l e 

in fé r ieure no i r s ; les pa t tes et le bec couleur de 

corne clair . L 'oiseau a 19 cent , de long, sur les

quels 6 cent , appa r t i ennen t à la q u e u e ; l 'aile 

pliée mesu re 8 cent . 

La femelle a le dos plus clair q u e le mâle . Les 

j eunes ont la tête rayée de b r u n , ils n 'on t de 

noir , ni au flanc, n i à la base de la mand ibu l e 

infér ieure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — II résul te de 

r écen te s observat ions, que le républ ica in social 

ne dépasse pas, vers le sud de l 'Afr ique, le fleuve 

Orange : on ne sait pas encore j u squ 'où il s 'é tend 

vers le nord et dans l ' in té r ieur . A. S m i t h l e 

t rouva t rès - f réquemment aux environs du La-

t a k o u . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les anciens 
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voyageurs font déjà men t ion de cet oiseau. « Au ] 
pays des N a m a q u e s , dit W. Pa te r son ( I ) , il y a 
des forêts de mimosas qu i fournissent b e a u 
c o u p de g o m m e , et dont les b r a n c h e s offrent 
une n o u r r i t u r e abondan te aux girafes. Leurs 
b r a n c h e s t r è s - é t endues et leurs t roncs aplat is 
a b r i t e n t u n e espèce d 'oiseaux, qui vivent en 
c o m m u n a u t é , p o u r se défendre con t re les ser
pen ts qui dé t ru i sa ien t leurs œufs. La s t r u c t u r e 
d e l eu r s nids est t r è s - r emarquab le (fig. 56). A 
hu i t cen ts ou à mi l le , ils hab i t en t sous u n toit com
m u n , q u i , c o m m e u n toit de c h a u m e , r ecouvre 
une g rande b r a n c h e et ses r a m e a u x , et déborde les 
nids qu i p e n d e n t au-dessous, de telle façon qu ' au 
cun serpent , q u ' a u c u n carnassier n'y peut a r r i - I 
v e r . Ces oiseaux rivalisent d ' indus t r i e avec les 
.abeilles. Us, sont t ou t le j o u r occupés à l a r e c h e r -
c h e de l 'herbe qu i forme la par t ie essentielle de 
l e u r cons t ruc t ion , à agrandi r et à parfaire celle-
c i . Chaque année , ils bât issent de nouveaux n ids , 
4 e telle façon que les a rbres ploient sous le faix 
de cet te cité a é r i enne . Au-dessous du to i t , se 
t r ouve u n e masse d 'ouver tu res , condu i san t cha
c u n e à un couloir sur les côtés duque l sont dispo-

( î ) W . PatersoTi, A narrative of four juiirneyi into 1he 
country of the Huttentots and Cijfraria. L o n d o n , 1 7 8 0 , 
i n - 4 " . 

ses les n ids , à 0 cen t imèt res environ l'un de l 'au
tre. Ces oiseaux vivent sans dou te des g ra ines 
des he rbes dont ils font leur nid. » 

A. S m i t h confirme ce t te descr ip t ion t rès-
exacte , en y a joutant que lques détails . « La pa r t i 
cular i té la plus cur ieuse que p ré sen t en t les r épu
bl ica ins , di t- i l , ce sont leurs nids r éun i s sous 
u n toit . Lorsqu ' i l s on t t rouvé u n endro i t convena
ble et on t c o m m e n c é à les é tabl i r , ils se m e t t e n t 
à cons t ru i re le toi t c o m m u n . 

« Chaque pa i re cons t ru i t son nid par t icu l ie r , 
mais si près de celui de ses voisines, que , lors 
que le t o u t est achevé , on cro i ra i t voir u n seul 
nid, recouver t d 'un i m m e n s e toit, et offrant à sa 
face infér ieure u n e infinité de t rous r o n d s . Ces 
nids ne servent pas à deux couvées ; les o i seaux 
en cons t ru isent de nouveaux , au-dessous des 
p r e m i e r s , de telle sorte qu' i ls soient r ecouver t s 
par le toit et par les anc iens n ids . Ainsi, la c o n 
s t ruc t ion a u g m e n t e c h a q u e année d ' é t endue , 
j u squ ' à ce q u e son poids a m è n e la chu te de la 
b r a n c h e . » 

Enfin, p o u r complé te r ce qui est relatif à ces 
é t ranges cons t ruc t ions , nous e m p r u n t e r o n s en
core à Le Vail lant , la descr ip t ion qu ' i l en d o n n e 
et les observations in téressantes qu' i l a faites à 
ce sujet. « Le j o u r de m o n arr ivée au c a m p , 
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dit-il ( I ) , j ' ava is ape rçu sur ma rou l e un a rb re 
qui portai t un é n o r m e nid de ces oiseaux à qu i 
j ' ava is donné le n o m de répub l ica ins , et j e 
m'éta is proposé de le faire aba t t re p o u r ouvr i r 
la r u c h e et en examine r la s t r u c t u r e dans ses 
moindres dé ta i l s . J 'envoyai q u e l q u e s h o m m e s 
avec un char iot , cha rgés de m e l ' appor te r au 
camp. Lorsqu ' i l fut arr ivé, je le dépeça i à coups 
d e h a c h e , et je v i s q u e la pièce pr inc ipa le et fon
damenta le du nid étai t un massif composé , sans 
aucun au t re m é l a n g e , de l 'herbe de Boschjesman, 
mais si se r ré et si b ien tissé qu' i l était i m p é n é 
trable à l 'eau des pluies . C'est par ce n o y a u que 
commence la bât isse, et c'est là que c h a q u e o i 
seau cons t ru i t e t app l ique son nid par t icu l ie r . 
Mais on ne bât i t de cellules qu 'en dessous et a u 
tour du massif. La surface supé r i eu re rcsle vide 
sans è l ie néanmoins inu t i l e . C o m m e elle a des 
rebords saillants et qu 'e l le est un p e u inc l inée , 
elle sert à l ' é cou lemen t des eaux et préserve cha
que habi ta t ion de la p lu ie . Qu 'on se r e p r é s e n t e 
un énorme massif i r régul ier , don t le s o m m e t 
forme u n e espèce de toit et dont toutes les au
tres surfaces sont en t i è r emen t couver tes d'al
véoles, pressés les uns con t re les au t res , et l 'on 

(1) Le Vaillant, Second Voyage dans l'intérieur de l'Afri
que. Paris , 1803 , t. Ht , p. 3!>2. 

Fig. 5G. Le Républicain social et son nid. 

aura une idée assez précise de ces cons t ruc t i ons 
v ra imen t s ingul ières . 

« C h a q u e cellule a 3 ou 4 pouces (8 à il cen t . ) 
de d i amè t r e , c e q u i suff i tpour l 'o iseau ; mais tou tes 
se t ouchen t pa r une t rès-grande par t ie de l e u r 
surface, elles para issent à l 'œil ne former q u ' u n 
seul corps , et ne sont d is t inguées en t r e elles q u e 
pa r un petit orifice extér ieur qu i ser t d ' en t rée a u 
n id , et qui , quelquefois , est c o m m u n à trois n ids 
différents, dont l 'un est placé dans le fond et les 
deux au t res sur les côtes . 

« A m e s u r e que la r épub l ique se mul t ip l ie , les 
logements doivent se mul t ip l ie r a u s s i ; mais il 
est aisé de concevoir que l ' accroissement n e pou
vant avoir l ieu qu 'à la surface , les cons t ruc t ions 
nouvel les m a s q u e n t n é c e s s a i r e m e n t les a n c i e n 
nes et forcent à les a b a n d o n n e r . Quand m ê m e 
celles-ci, cont re tou te possibi l i té , pou r r a i en t s u b 
sister, ou conçoi t encore q u e dans l ' enfoncement 
où el lesse t rouvera ien t placées , la c h a l c u r é n o r m e 
qu 'e l les éprouvera ien t p a r l e défaut de renouvel
lement et de c i rcula t ion d 'air , les rendra i t in 
habi tables ; mais en devenan t ainsi inu t i les , elles 
res tent ce qu 'e l les é ta ient aupa ravan t , c'est-à-
dire de vrais n ids . 

« Le gros nid que je visitai et qui était un des 
plus considérables q u e j ' a i e vus dans m o n voyage, 
contenai t trois cent vingt cellules habi tées , ce 
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qui , en supposan t dans c h a c u n e u n m é n a g e com
posé de mâ le et de femelle, annonce ra i t u n e so-
céi té de six cent q u a r a n t e individus . N é a n m o i n s 
ce ca lcul n e serait po in t exact . J 'a i par lé d'oi
seaux chez lesquels un mâle est c o m m u n à plu
sieurs femelles, parce q u e les femelles sont b e a u 
coup p lus n o m b r e u s e s que les mâles : la m ê m e 
par t i cu la r i t é a l ieu pour p lus ieurs a u t r e s espèces , 
mais elle existe pa r t i cu l i è remen t chez les r é p u 
bl icains . Tou tes les fois q u e j ' a i t i ré dans une 
volée de ces oiseaux, j ' a i toujours tué trois fois 
p lus de femelles q u e de mâles . » 

« Quand ils s 'é tabl issent dans les" plaines , dit 
ai l leurs Le Vai l lant (1), et qu ' i ls cons t ru i sen t 
leurs énormes n ids sur des aloès, a rbres qui dans 
les t empê te s sont sujets à ê t re renversés pa r les 
vents , c'est a u défaut d 'un asile mei l l eur . Aussi 
chois issent- i ls de préférence les revers des m o n 
tagnes , les gorges , dé tours et a u t r e s l ieux de 
cet te n a t u r e bien abr i t é s . Là, ils se mul t i p l i en t 
à l 'infini, et l 'on r encon t r e à c h a q u e ins tant de 
ces nids . Mais p a r t o u t où ils v iennent s 'é tabl ir , 
les pet i ts p e r r o q u e t s les suivent pour s ' emparer 
de leurs cons t ruc t ions . Us les en chassent à force 
ouver te , et l 'expulsion se fait m ê m e si les tement , 
que p lus ieurs fois j ' a i vu en moins de deux h e u 
res l 'habi ta t ion c h a n g e r de propr ié ta i res et se 
r e m p l i r de nouveaux hô tes . » 

On t rouve d 'o rd ina i re les colonies de r épub l i 
cain social sur des a rb res forts e t é levés ; à d é 
faut d 'a rbres offrant ces condi t ions , ces oiseaux 
se logen t sur les aloès arborescenLs. 

C h a q u e couvée est de t rois à qua t re œufs d 'un 
b lanc b l e u â t r e , f inement point i l lés de b r u n sur 
le gros bou t . On ne sait si la femelle couve seule, 
ou si le m â l e la re la ie . Les jeunes sont nour r i s 
d ' i n s e c t e s ; les adu l tes n ' en m a n g e n t qu ' acces 
so i remen t . 

On ne voit point de répub l ica ins chez nos m a r 
chands d 'oiseaux é t r a n g e r s , et j e ne sais r ien sur 
leurs m œ u r s en capt ivi té . 

L E S T I S S E R I N S — PLOCEUS. 

Die GMweber. 

C a r a c t è r e s . — Les t isserins sont tous des oi

seaux de taille m o y e n n e , é l ancés , à bec légère

m e n t courbé , dont l ' a rê te forme sur le front un 

angle a i g u ; leurs a i l e s } don t la p r e m i è r e r émige 

est r u d i m e n t a i r e et la seconde plus cour t e q u e les 

t rois ième, qua t r i ème et c i n q u i è m e , qu i sonl les 

( 1 ) Le Vaillant, toc. cit., t. II, p. 277. 

p lus longues , on t assez d ' é t endue et recouvren t 

les sus -cauda les ; l eu r q u e u e est m o y e n n e , t ron

q u é e à angle d r o i t ; l eurs tarses sonl v igoureux . 

LE TISSEREV LOIUOT — PLOCEUS GALBULA. 

Ler GoMweber, The mfow-necke-A wearer Bird. 

LE TISSEMN MASQUÉ — PLOCEUS MONACIIU. 

C a r a c t è r e s . — Le tisserin lor iot ou doré 
(fig. 57 ) , m â l e , est un fort bel oiseau. Il a le 
s o m m e t et les côtés de la tê te , la n u q u e , tou te la 
par t i e infér ieure du corps d 'un j aune c i t ron vif, 
le front, en avant et au-dessous des yeux, et une 
bande qu i en toure la m a n d i b u l e supé r i eu re d 'un 
rouge coquel ico t ; le dos et les tectr ices supé r i eu 
res de l'aile d 'un vert de ser in , la tige des p lumes 
é tan t plus foncée; les rémiges d 'un rouge b r u n , 
bordées de j a u n e v e r t ; les recl r ices d 'un j a u n e 
b run , bordées de v e r t - s e r i n ; l 'iris r o u g e - h r u n ; 
le bec n o i r ; les pat tes j a u n â t r e s . 

La femelle a le front j a u n e - v e r t ; la par t ie pos 
té r ieure de la tê te , la n u q u e , le dos , les ailes 
d 'un vert ser in, les tiges des p l u m e s foncées ; la 
gorge d 'un blanc sale ; la m a n d i b u l e supé r i eu re 
d 'un b r u n foncé, l ' infér ieure p lus c la i re . Le 
j e u n e mâle ressemble à la femelle, s eu lemen t il 
a le cou j a u n e sale . 

Le t isserin m a s q u é (fig. 58) a la tête et le devant 
du cou j u s q u ' à la poi t r ine n o i r s ; le dessus du 
corps d ' un j a u n e verdâ t re , le dessous j a u n e ; les 
grandes couver tu res des ailes t e r m i n é e s de b lanc . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le t isserin 

lor iot se t rouve en Abyss in ie , depu i s la côte de 
la m e r Rouge j u s q u e dans les m o n t a g n e s , et 
dans tou t le S o u d a n or ien ta l . 

Le t isserin m a s q u é hab i te le cap de B o n n e -
E s p é r a n c e , la S é n é g a m b i e et l 'Abyssinie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On dira i t 

que les t i sser ins sont u n mé lange de divers p a s 
se reaux : tou t l eu r ê t re semble l ' ind iquer . Leur 
g rande sociabi l i té , seu le , leur est pa r t i cu l i è re . Le 
m a t i n et le soir, ils appara i ssen t par bandes su r 
cer ta ins a rb re s , et p e n d a n t les a m o u r s , sur c e 
lui où sont cons t ru i t s l eurs n ids . Les mâles se 
p e r c h e n t su r les b ranches 1RS p lus h a u t e s , et 
chan t en t . L e u r chan t , sans ê t re t r è s -beau , est 
fort agréable . Ce sont des notes filées, rou lan te s , 
sifflantes, g rondan tes , t e l l emen t mê lées , qu 'on 
ne peut les déc r i r e . Les femelles se t i ennen t à 
côté de leurs époux , et écouten t leurs chansons , 
plongées dans le plus g r a n d rav i ssement . 

Cela d u r e que lques heu res après le lever du 
soleil ; pu is la société se m e t en quê t e de nour
r i t u r e . Vers midi , les t isserins vont p r e n d r e du 
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r e p o s : c'est aussi le m o m e n t où ils vont s ' ab reu
ver. Us se r éun i s sen t pa r mil l iers dans les b u i s 
sons, auprès des é tangs et des cour s d ' eau , et là, 
ils c r ien t , t apagen t tout c o m m e les m o i n e a u x , 
pu is , tous ensemble , se p réc ip i t en t à l ' eau , bo i 
vent u n e gorgée et r ev iennen t le p lus vite possi
ble dans leurs buissons . Ils on t pour cela de 
bonnes ra isons : leurs ennemis acha rnés , l ' éper -
vier, le faucon à gorge rouge (faîco rubicollis), les 
gue t t en t des a rb res voisins, et fondent sur eux 
dès qu ' i ls qu i t t en t leur re t ra i t e . D 'ord ina i re , les 
tisserins r es ten t ainsi des h e u r e s ent ières à la 
m ê m e place, et se p réc ip i t en t à l 'eau dix ou vingt 
fois p e n d a n t ce t emps . Après mid i , ils vont 
faire un nouveau repas ; le soir, tou te la b a n d e 
se r é u n i t sur l ' a rbre d 'où elle est par t ie le m a 
tin ; les chan t s r e c o m m e n c e n t , ou b ien tous se 
me t t en t à t ravai l ler à l eu r s nids. 

Dans le Soudan or ienta l , la m u e a l ieu aux 
mois de jui l le t et d ' aoû t . A ce m o m e n t , les t i s 
serins dorés se réun issen t en bandes e n c o r e p lus 
n o m b r e u s e s q u ' a u x au t re s époques de l ' année , 
et e r ren t de conce r t à t ravers le pays . 

Dans les forêts vierges des bords du Nil Bleu, 

B R E H I T . 

les t isser ins lor iots c o m m e n c e n t leurs nids à 
l 'entrée de la saison des p lu ies , et, a u mois 
d 'août déjà, j ' y ai t rouvé des œufs, Au pays des 
Bogos, ils n i chen t en m a r s et en avril . Il faut en 
c o n c l u r e qu ' i ls o n t deux pon te s pa r an, ca r j e 
ne peux m e t t r e cet te différence au seul compte 
de la différence des local i tés . 

J 'a i déjà pub l i é , il y a que lques années , la des 
cr ipt ion d u nid de ce t te espèce , alors q u e j ' ava is 
occasion d 'en suivre la constructionÇ/fy.33). L'oi
seau c o m m e n c e à établir u n e c h a r p e n t e , formée 
de longues t iges d 'herbes et la suspend à l 'extré
mi té d 'un r a m e a u long et flexible. On reconna î t 
déjà la forme du n id , mais il est enco re en t iè 
r e m e n t à c la i re-voie . Il en épaissit a lors les pa
rois . Tou tes les t iges sont t i rées de h a u t en bas , 
de m a n i è r e à fo rmer u n toi t . Sur u n cô té , d 'or
dinai re vers le sud , .est m é n a g é e une pet i te o u 
ver ture a r rond i e . Le nid a, à ce m o m e n t , la 
forme d 'un cône t r o n q u é , a p p e n d u à une d e m i -
sphère . L 'oiseau travaille alors à l ' achèvement 
du couloir d ' en t rée . Ce couloir p a r t de l 'ouver
tu re , et descend le long de la pa ro i , à laquel le il 
est so l idement a t t aché : c'est à son ex t rémi té 
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infér ieure que se t rouve l ' en t rée . Le t isserin ter
m i n e en tap issan t l ' i n té r i eur de t iges d ' he rbes 
e x t r ê m e m e n t fines. Souven t la cons t ruc t ion con
t i n u e p e n d a n t la pon te . 

On t rouve dans ces demeures de t rois à c inq 
œufs , de 2 cent , de long, ver ts , et t ache té s de 
b r u n . Dans des n ids tou t semblab les , j e t rouva i 
des œufs de m ê m e d imens ion , ma i s b l ancs au 
lieu d ' ê t r e ver ts . Heugl in di t que les œufs d e 
tisserin passent d u blanc au rougeâ t r e et au vert ; 
il fait r e m a r q u e r , et avec ra i fon , q u e le mâ le est 
le vér i tab le cons t ruc t eu r , e t q u e souvent il t r a 
vaille pa r prév i s ion ; q u ' a u t emps des a m o u r s , 
il bâ t i t des nids qui ne para issent pouvoir ê t re 
uti l isés i m m é d i a t e m e n t . 

Il semble ra i t q u e la femelle couve seule : sou
vent j ' a i vu q u e le mâle la nourr issa i t . C'est u n 
spectacle c h a r m a n t que celui des t isserins dans 
leur n id . L'activité est cons idérab le dans la colo
n ie , p e n d a n t que les femelles couvent , et plus e n 
core p e n d a n t q u e les j e u n e s se déve loppent . Les 
pa ren t s a r r iven t l 'un après l 'autre et de m i n u t e 
en m i n u t e , se suspenden t au n id , et y pénè t r en t 
p o u r donne r à m a n g e r aux pet i ts affamés. Les 
n ids , serrés les u n s con t re les au t res , d o n n e n t à 
l 'a rbre l 'aspect d 'une ruche d 'abeil les. Iles 
oiseaux y ar r iven t , d 'aut res en p a r t e n t sans 
cesse ; c 'est , en u n m o t , un va-e t -v ient con t inue l . 

C a p t i v i t é . — Je n'ai j a m a i s observé de tisserin 
lor iot en capt ivi té , e t , dans m a vie e r r an t e de 
voyageur , j e n 'a i j a m a i s pu en ga rde r en cage . 
On voit quelquefois en E u r o p e des espèces voi
sines, mais elles sont toujours t r è s - r a r e s . 

L E S N É L I C O U R V I S — NELICURVIUS. 

Die Ammcrwcbcr. 

C a r a c t è r e s . : — Les nél icourvis , auxque l s on a 
d o n n é quelquefois le n o m de t isser ins e m b é -
r izes , sont de peti ts oiseaux au corps r amassé , 
ayant un bec a l longé , à a rê t e b o m b é e , fo rmant 
au front un angle d ro i t , à bords de la mand i 
bu l e supér i eu re u n peu r e n t r a n t s , e t formant 
deux courber peu p rononcées . Leurs ailes sont 
m o y e n n e s , la qua t r i ème p e n n e é tan t plus 
longue ; leur q u e u e est c o u r t e , à peu près égale , 
à pennes o b t u s é m e n t po in tues . Leurs ta rses sont 
forts, sans ê t re très-élevés. 

LE NÉLICOURVI BAYA — NELICURVIUS BAYA. 

Der Baya. 

C a r a c t è r e s . — Lc i i é l i courv i baya ou s imple
m e n t baya (Pl. "V") a les p l u m e s qui recouvren t 
la par t ie supé r i eu re d u corps d 'un b r u n foncé, 

bo rdées de fauve, ce qu i éclairci t la te in te géné
rale d u p l u m a g e ; la face infér ieure d u corps 
fauve ; la poi t r ine m a r q u é e de b r u n clair , avec 
la t ige des p lumes noire ou t achée de n o i r ; la 
face, la par t ie an té r i eu re du cou n o i r e s ; la par t ie 
supé r i eu re d e la tôle d 'un j a u n e vif; les r é m i 
ges p r ima i r e s bordées e x t é r i e u r e m e n t d ' u n m i n c e 
l iséré j a u n e ; le bec cou leu r de co rne ; les pat tes 
cou leu r de chai r , l ' iris b r u n . L 'o iseau a 16 cent , 
de long et 26 cent , d ' enve rgure . L'aile pliée 
mesure près de 8 cen t , et la q u e u e 5 . 

La femelle n ' a n i j a u n e ni noir à la tê te ; elle 
a une b a n d e sus -ocu la i re pâle , la poi t r ine et le 
m e n t o n b l anchâ t r e s . Ce p l u m a g e est aussi celui 
du m â l e en hiver . 

Chez les j e u n e s , la po i t r ine est d ' un rouge 
clair , au lieu d 'ê t re j a u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

est r é p a n d u e dans tou te l ' I n d e ; on la t rouve dans 
l 'Assam, le B u r m a , et dans la péninsu le mala i -
s ienne . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après 

J e r d o n , auquel nous devons u n e excel lente des
cr ip t ion du baya, cet oiseau para î t t r è s - c o m m u n 
dans les bois en pla ine : « on peu t , pa r con t r e , 
voyager des j o u r n é e s en t iè res , dit-il, dans les 
m o n t a g n e s du Deccan , sans en apercevoi r un 
seul . Il para î t ê t re oiseau d e passage dans cer
taines locali tés e t oiseau séden ta i re dans ce r 
taines au t r e s . Dans cel les-ci , on conna î t parfai
t e m e n t les arbres où il passe la nui t . 

« Il se nour r i t p r inc ipa l emen t de gra ines de 
tou te espèce , s u r t o u t de riz, et j amais j e n 'a i r e 
m a r q u é qu ' i l mangeâ t des fruits, c o m m e l'a 
avancé Sykes . P e n d a n t le repos , t ou t e la b a n d e 
fait e n t e n d r e un gazoui l l ement con t inue l . 

« Souvent le baya se r é u n i t à d ' au t res o iseaux. 
J e l'ai vu avec la passer ine mé lanocépha l e^ et 
Sykes avec le m o i n e a u c o m m u n . 

« Le baya n i c h e p e n d a n t la saison des pluies , 
d u mois d'avril a u mois de s e p t e m b r e , suivant 
les locali tés. J e ne sais s'il a p lus ieurs couvées 
par an . Son nid est long, en forme de c o r n u e . 11 
est pendu d 'o rd ina i re à u n pa lmie r , r a r e m e n t à 
u n au t re a rb re . Souven t il est établi sur u n a rb re 
d o n t les b r a n c h e s p e n c h e n t sur u n cours d 'eau, 
su r tou t si ces b ranches sont n o m b r e u s e s et peu 
ser rées . 

« Dans l ' Inde, j e n'ai j a m a i s vu ce nid que sur 
les a r b r e s ; mais il para î t ra i t que , dans le B u r m a , 
l 'o iseau le suspend parfois au c h a u m e des ma i 
sons . Dans le Rangoon , on voit des h u l t e s qui 
por t en t ainsi vingt, t r en te de ces nids et p l u s ; 
et j ' a i visité u n e hab i t a t ion où tou te u n e co-
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lonic s'était é tabl ie . P lus d ' une cen ta ine de nids 
pendaient du toi t , tou t au tou r de la maison . Il 
est s ingul ier q u e cet oiseau, q u i , dans cer ta ines 
part ies de l ' Inde , r e c h e r c h e le vois inage des lieux 
habi tés , se re t i re dans d 'au t res j u s q u e dans les 
fourrés les plus épais, ou s 'établisse sur les a rbres 
isolés, au mil ieu des rizières peu f réquentées . 

(i Ce nid est formé de t iges de diverses herbes 
que le bayacue i l l e lo r squ ' e l l e s son t encore ver tes , 
et parfois de n e r v u r e s de feuilles de p a l m i e r . 
J 'a i r e m a r q u é q u e ces de rn ie r s nids éLaient 
moins vo lumineux et moins b o m b é s que les a u 
t res , c o m m e si le pet i t a rch i t ec te savait q u ' u n e 
subs tance aussi sol ide n ' a pas besoin d 'ê t re e m 
ployée en aussi g rande quan t i t é q u e les h e r b e s . 
En s o m m e , les n ids var ient b e a u c o u p de fo rme 
et d 'aspect . Lorsque la cons t ruc t ion est assez 
avancée, lo rsque la c h a m b r e qui doi t r en fe rmer 
les œufs est t e r m i n é e , le baya a fait une forte 
cloison, un peu latérale ; si on enlève le n id à 
ce m o m e n t , on t rouve qu ' i l a la forme d 'un pa
nier avec son anse . P lus ieurs na tu r a l i s t e son t vou
lu voir dans la par t ie ainsi s épa rée , la c h a m b r e 
du mâle ; mais ce n 'es t , en réa l i té , que le seui l , 
séparan t le n id p r o p r e m e n t di t de son couloir 
d ' en t r ée , seuil qu i doi t ê tre très-fort, ca r c'est là 
que se p e r c h e r o n t les parents et plus tard les 
pe t i t s . 

« J u s q u ' à ce m o m e n t , les deux époux t ravai l 
lent de conce r t ; mais dès q u e le seuil est c o n s 
t ru i t , la femelle se re t i r e dans l ' in té r ieur du n id , 
lisse les br ins d ' he rbe que lui appor t e le m â l e , 
et ce lui -c i achève seul l ' ex tér ieur . Cette con 
struct ion p rend beaucoup de t e m p s . La c h a m b r e 
des œufs est d ' un côté de l ' en t rée , le couloir de 
l 'aut re . Ce travail t e r m i n é , survient u n e pér iode 
de repos . P e n d a n t ce t e m p s , les oiseaux por t en t 
des m o r c e a u x d 'argi le dans l eu r n id . On a fait à 
ce sujet diverses hypo thèse s . Les ind igènes p r é 
tendent que le baya y enchâsse des vers lu isants 
destinés à éc la i rer le n i d . Layard croi t q u e 
l'oiseau y aiguise son b e c ; Burgess est d'avis 
que cette argile s e r t à consol ider l'édifice : 
pour m o i , j ' e n doute fort. Après avoir examiné 
bien des n ids , e t d 'après la place q u ' o c c u p e 
cette argi le , je crois qu 'e l le ne peut servir qu ' à 
main ten i r l ' équ i l ib re de la cons t ruc t ion , en 
faire moins le j o u e t d u vent . Dans un n id , je 
trouvai environ trois onces d 'argi le , et à six e n 
droits différents. On a d m e t g é n é r a l e m e n t que 
les n ids imparfai ts sont cons t ru i t s p a r le mâ le , 
pour son usage par t i cu l ie r , et que ce n 'es t que 
dans ceux-ci q u e l 'on t rouve de l 'argi le : mes 
observat ions ne s ' a c c o r d e n t n u l l e m e n t avec ce t te 

supposi t ion ; j e crois que ces nids imparfa i ts 
sont des nids abandonnés , p o u r u n e cause ou 
p o u r u n e au t r e . 

a D 'après ce q u e j ' a i vu, le baya n e p o n d 
d 'o rd ina i r e q u e deux œufs a l longés , de forme 
r é g u l i è r e ; d ' au t re s observa teurs en on t t rouvé 
u n plus grand n o m b r e : Sundewa l l t ro is , Layard 
de deux à q u a t r e , Burgess de six à hui t , Tikel l de 
six à d i x ; Blyth croi t que le n o m b r e o rd ina i r e 
est de q u a t r e ou c inq . P o u r m o n c o m p t e , je n ' e n 
ai t rouvé trois q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t , et je crois 
q u e deux est le n o m b r e m o y e n . Quand il y a six 
œufs et p lus dans un m ê m e nid , c'est q u e p lu 
s ieurs femelles y ont pondu . 

C a p t i v i t é . — « On p r e n d souvent de j eu n es 
bayas , on les appr ivoise , on leur apprend des 
tours d 'adresse , c o m m e aux cana r i s . Us sont sur
tout agréables si on les place dans u n e g r a n d e 
vol ière , où ils puissent me t t r e en p ra t i que leur 
ar t et leur hab i l e té . » 

L E S Q U É L É A S — QUELEA. 

Die Blutschnabeliveber. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est ca rac té r i sé p a r 

u n bec fort, dont la l a rgeur et la h a u t e u r éga len t 
les deux t iers de la longueur , à a r ê t e légère
m e n t b o m b é e , et à bo rds r e n t r a n t s ; des ailes 
pnoyennes, a t t e ignan t le mil ieu de la q u e u e , 
qui est cour te , fa iblement é c h a n c r é e , a r rond ie 
l a t é r a l emen t . Leur p l u m a g e a b e a u c o u p d ' ana 
logie avec celui des m o i n e a u x ; il var ie suivant 
le sexe e t les sa isons . 

LE QUÉLÉA. A BEC ROUGE — QUELEA 

SAPfGUWUlOSTHIS. 

Der Bhitschnabe'weber, der Dioch. 

C a r a c t è r e s . — Le quéléa à bec r o u g e ou dioch 
est de tous les plocéidés celui q u e l 'on voit le 
plus souvent en E u r o p e . On le t rouve dans tous les 
ja rd ins zoologiques et chez tous les oise leurs . Il 
a 13 cent , de long et 22 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile 
m e s u r e 7 cen t . , et la q u e u e 4 . A l ' époque des 
a m o u r s , u n beau r o u g e fauve est la cou leur d o 
m i n a n t e . La face, le f ront , les joues , la gorge 
sont no i r s ; le dos para î t b run-no i r verdâ l re , les 
t iges des p lumes é tan t no i res , les bo rds d ' un 
j a u n e r o u g e â t r e . Les rémiges sont no i res , bor 
dées e x t é r i e u r e m e n t de j aune c i t ron . La q u e u e 
est de la cou l eu r des ai les. L'iris est b run , le b e c 
rouge-b run , et les pat tes sont d ' un rouge pâle . 

Les j eu n es et les femelles n 'on t pas la face noire . 

La m u e arr ive peu après les pon t e s , et Foi-
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seau p r e n d son p l u m a g e d 'h iver . Il a alors la 
gorge et le ven t re d ' un b lanc sale, la poi t r ine et 
les flancs d ' un j a u n e s a l e ; la face supé r i eu re d u 
corps d ' un vert foncé, les p lumes é tan t bordées 
d 'un la rge l iséré i sabel le ; la q u e u e est g r i s -b run ; 
les t ro i s i ème , q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e r émiges 
p r ima i res et les cinq rec t r ices ex ternes sont 
bo rdées de j a u n e doré , les au t res de j a u n e isa
bel le . Le m â l e , sous cel te l ivrée, ne se dis t ingue 
de la femelle que par ses cou l eu r s plus vives. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le d ioch pa

ra î t ê t r e u n des plocéidés les plus r é p a n d u s . On 

en r e n c o n t r e des bandes i n n o m b r a b l e s dans t o u t 

le S o u d a n . Heug l in le dit u n des oiseaux les p lus 

abondan t s du cen t re de l 'Afr ique, et on en voit 

t an t en E u r o p e , venant de la côte occ identa le , 

qu ' i l faut a d m e t t r e qu ' i l y est aussi t r è s - c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les h a b i 

t udes du dioch sont essent ie l lement les m ê m e s 
que celles des a u t r e s espèces ; mais il est plus 
sociable , p lus r e m u a n t , p lus b r u s q u e dans ses 
m o u v e m e n t s , sinon plus agi le . Ni Heugl in n i 
m o i n 'avons p u t rouver u n e de ses colonies dans 
le Soudan or ienta l ; il semble n 'y ê t re q u e de 
passage, e t a l ler n i c h e r dans u n au t re pays . J e 
dois cependan t faire r e m a r q u e r que , avant la 
saison des pluies, j e l'ai vu dans t o u t e la b e a u t é 
de son p l u m a g e , e t en bandes peu n o m b r e u s e s . 
Mon c o m p a g n o n de voyage, Vier tha ler , d ' un 
seul coup de fusil, en tua vingt -neuf ; on peu t 
j u g e r , d ' a p r è s ce fait, c o m b i e n ces oiseaux sont 
c o m m u n s . C'est su r tou t su r les points où ils von t 
s ' abreuver que leurs t roupes sont i n n o m b r a b l e s . 
C'est là aussi qu ' i ls res tent le p lus l o n g t e m p s . 
Heug l in dit avoir vu des diochs et d ' au t res espè
ces de plocéidés s 'abat t re pa r mil l iers dans les 
fourrés de roseaux, sur les bords marécageux des 
r iv iè res . 

C a p t i v i t é . — On peu t garder l ong t emps les 
quéléas à bec r o u g e en capt ivi té , et , si on leur 
d o n n e des m a t é r i a u x convenables , ils se m e t t e n t 
auss i tô t à cons t ru i r e l e u r nid. A ceux q u e l 'on 
t ien t dans de pet i tes cages , on donne des fils, en 
q u a n t i t é suffisante, et ils n e t a rden t pas à en 
fo rmer u n t i ssu r e m a r q u a b l e . U n observa teur 
croi t avoir cons ta té qu ' i l s chois issent de préfé
r ence les fils de c o u l e u r voyan te ; qu ' i l s n e p r e n 
nen t q u e les b l a n c s , les rouges , les j a u n e s , mais 
ne t o u c h e n t pas aux fils b leu foncé. J e n ' a i r ien 
observé de semblab le , e t ne p e u x ni confirmer 
n i inf i rmer cet te asser t ion. P a r con t r e , j e puis , 
par m e s propres observat ions , e n t i è r e m e n t ga
ran t i r la descr ipt ion de Vieillot : 

« L e d ioch est quere l leur et m é c h a n t . On ne 

peu t le m e l t r e avec des bengal i s , des sénégal is , 
ca r il les t o u r m e n t e de tou tes les man iè re s . Il 
les p rend par la q u e u e , les lève en l 'a i r , les tient 
ainsi q u e l q u e s secondes , en c r i an t con t inue l l e 
m e n t . Ses m a l h e u r e u s e s v ic t imes ne lui r é s i s 
ten t pas ; elles s imu len t la m o r t , et il les laisse 
alors t ranqui l les . Si elles se défendent , il les d é 
p l u m e . E n t r e eux, les d iochs vivent en soc ié t é ; 
mais ils sont en gue r r e con t inue l l e ; ils ne cessent 
de g r o n d e r e t d e c r i e r ; l a f e m e l l e m ê m e n ' échappe 

I pas aux taqu iner ies de son m â l e . 

« Ils n ichen t en société sur les a rb re s , les uns 
près des au t res . L e u r s nids p e n d e n t aux e x t r é m i 
tés des b r a n c h e s . Ils sont formés d 'he rbes sèches 
et cassantes , mais auxquel les ils savent d o n n e r la 
solidité e t l a flexibilité des j oncs , en les i m b i b a n t 
d ' un l iquide muc i l ag ineux . Us les fixent avec les 
pat tes , les lissent avec le b ec , les t o u r n e n t , les re
t o u r n e n t de tous côtés , les p l ien t en zigzag, les 
tor t i l len t en vril le. Us suspenden t t rois ou q u a t r e 
t iges d 'he rbe à un pet i t r a m e a u , en m e t t e n t d'au
t res en t r ave r s , p o u r leur d o n n e r p l u s de sol idi té , 
et pour r a p p r o c h e r les pet i tes b r a n c h e s qu i for-
m e n t l a c h a r p e n t e du n i d . P e n d a n t l a c o n s t r u c t i o n , 
mâles et femelles se d i spu ten t c o n t i n u e l l e m e n t . 
Le n id est si a r t i s t emen t cons t ru i t , qu ' i l r e s semble 
à u n pan ie r d 'os ier , finement t r e s sé . Le m â l e t r a 
vaille d 'o rd ina i re à l ' extér ieur , la femelle à l ' in té
r ieur , se t e n d a n t m u t u e l l e m e n t les m a t é r i a u x . Le 
n id est s p h é r i q u e , sauf en avant , où il est d ro i t : 
au mil ieu de cel te paro i a n t é r i e u r e , se t rouve 
l 'ouver ture . Les oiseaux n 'y t rava i l len t q u e t rois 
ou q u a t r e heu re s , c h a q u e m a t i n , mais avec tan t 
d ' a r d e u r que le t o u t est fini en mo ins de h u i t 
j o u r s . Si, après u n repos de h u i t j o u r s , la femelle 
ne cède pas aux a rdeu r s du m â l e , ce lui -c i dé t ru i t 
le nid , et quinze j o u r s après , r e c o m m e n c e à en 
cons t ru i re u n au t r e . » 

L E S T A U A S — TA HA. 

Die Trauerweber, The Tuha Weaver Bird. 

C a r a c t è r e s . — Les ta ha s nous r ep ré sen t en t 
les plocéidés chez lesquels le noi r est la cou leu r 
d o m i n a n t e et don t le corps est r a m a s s é . Ils on t 
u n bec cour t , assez fort , con ique , à arê te l égè 
r e m e n t convexe, et fo rmant au front un angle 
dro i t . L e u r s ailes a t t e ignen t la moi t i é de la 
queue , qu i est cour te , l égè remen t é c h a n c r é e , ar
rondie su r les côtés et couver te j u s q u ' a u 
mi l ieu par les sus-eLsous-caudales . La p r e m i è r e 
r é m i g e est t rès cour te et t rès -é t ro i te ; la 
t r o i s i è m e e s t l a p l u s longue . Les tarses sont élevés. 
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Fig. 5 0 . L'fcluplecte de Petit. 

LE TAHA. DOUTEUX — TA IIA DU M A . 

Der Taha. 

C a r a c t è r e s . — Le t aha d o u t e u x a le s o m 
met de la t ê t e , le dos , les épau le s , les sus-et les 
sous-caudales, la pa r t i e pos té r ieure du ven t re 
d'un j a u n e vif; les rec t r ices et les r émiges d ' un 
brun noir , l a r g e m e n t hordées de b r u n r o u g e ; le 
reste d u p l u m a g e est d ' un noir foncé. La femelle, 
les j e u n e s e t le m â l e , en p l u m a g e d 'h iver , ont 
les p lumes de la par t i e s u p é r i e u r e d u corps d 'un 
brun noir , à t iges r o u g e â t r e s ; celles de la p a r 
tie infér ieure d ' un gris b l a n c h â t r e , à t iges d 'un 
gris noir . L 'oiseau a 12 cen t , e t demi de long , 
sur lesquels 4 s e u l e m e n t a p p a r t i e n n e n t à la 
queue ; la l o n g u e u r de l'aile est de 7 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'Afr ique d u 

Sud est la pat r ie de ce c h a r m a n t o i s eau ; il pa 
raît cependan t ne pas dépasser le 26° de la t i tude 
aust ra le , et appa r t en i r s u r t o u t à la rég ion t r o p i 
cale . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —NOUS ne sa

vons p r e s q u e r ien de ses m œ u r s ; au plus , p o u 
vons-nous en conc lu re qu ' i l se r a p p r o c h e b e a u 
coup, sous ce r a p p o r t , des euplec tes . Riippell a 

t rouvé un congénè re du t a h a dou teux , qu i vit 
en Abyss in ie , où il f réquente les c h a m p s de c é 
réales et cons t ru i t son nid , en forme de bou r se , 
au mi l ieu des t iges de b lé . Le taha d o u t e u x 
vit au mi l i eu des roseaux p e n d a n t la saison des 
a m o u r s , et suspend son nid aux tiges de ces 
plantes . 11 pille les c h a m p s , e t on est obl igé d 'a
voir des ga rd i ens p o u r l 'en é loigner . 

C a p t i v i t é . — On voit, parfois, en E u r o p e , des 
tahas vivants , mais ils y sont encore aussi r a res 
q u ' a u t e m p s de Vieillot, qu i eu t le b o n h e u r d ' a 
voir u n de ces oiseaux dans sa c h a m b r e . 

L E S E U P L E C T E S — EUPLECTES. 

Die Feuerweber. 

C a r a c t è r e s . — Ce g e n r e r en fe rme diverses es
pèces qu i on t le bec assez fort, sans ê t r e cour t , 
à a r ê t e convexe, a b o r d s r e n t r a n t s ; des ailes 
s ' é tendant j u s q u e vers le mi l ieu de la q u e u e , à 
p r e m i è r e r é m i g e t r è s - cour t e et t rès-é t ro i te , les 
suivantes é t an t d 'égale l o n g u e u r ; u n e q u e u e 
cour te , l é g è r e m e n t a r r o n d i e ; u n p l u m a g e qui 
varie selon les saisons. 
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L ' F . U P L E C T E F R A N C I S C A I N — EUPLECTES 

FRANCISCANUS. 

Der Feuerfink. 

L o r s q u e , dans le sud de la Nubie , les ver ts 
d o u r r a h s qui couvren t tous les endro i t s cult ivés 
des bords du Ni!, c o m m e n c e n t à mûr i r , le voya
g e u r est t émoin d ' un superbe spec tac le . U n ga
zoui l lement at t i re son a t ten t ion sur un po in t du 
c h a m p , et là, il voit sur un des épis les p lus éle
v é s , br i l lan t c o m m e u n e f lamme , u n oiseau 
sp lend ide , qu i se t o u r n e et se r e tou rne de tous 
côtés . C'est le c h a n t e u r dont il a e n t e n d u la voix. 
Mais son chan t t rouve de l ' é cho ; d ' au t r e s lui ré 
p o n d e n t , et des douza ines , des centa ines d e ces 
oiseaux d 'un rouge éc la tant se d é t a c h e n t su r le 
vert des végé taux . Chacun , en se m o n t r a n t , sem
ble vouloir faire a d m i r e r la b e a u t é de son p lu 
m a g e . Il lève les ailes, il se ba igne dans les rayons 
du soleil ; puis , aussi vite qu' i l a apparu , il dispa
raî t p o u r se m o n t r e r de nouveau que lques m i 
n u t e s plus t a rd . Au jou rd ' hu i encore , j e pense 
aux heu res de b o n h e u r que j ' a i passées devant ce 
c h a r m a n t spectac le ; encore a u j o u r d ' h u i , j e vois 
ces points br i l l an ts , para issant et disparaissant , 
a u mil ieu des épis ver ts . 

C a r a c t è r e » . — Les oiseaux dont j e par le sont 
les euplectes franciscains ou flamboyants. A s 
sez voisins des tahas , ils en diffèrent néan 
moins pa r l eu r p l u m a g e . Hors le t e m p s des 
a m o u r s , tous les euplec tes f ranciscains , que l s 
que soient leur âge et l eu r sexe, on t u n e r o b e 
fort semblable à celle des m o i n e a u x . Mais vers 
l ' épnque de la r e p r o d u c t i o n , le m â l e change 
c o m p l è t e m e n t de p l u m a g e ; ses p lumes d e 
viennent mol les , ve loutées , t r è s - longues et fine
m e n t découpées ; seules , les r émiges conservent 
l eur type primit if ; en m ê m e t e m p s , ses cou leurs 
dev iennen t splendides . 

Le mâle , en a m o u r , a le s o m m e t de la tè te , les 
joues , la po i t r ine , le ventre d ' un noir de velours ; 
le res te du corps v e r m i l l o n ; les ailes b runes , 
m a r q u é e s de b r u n fauve, le bord des p l u m e s 
é t an t plus clair q u e le mi l i eu . Les sus-et sous-
cauda le s sont assez longues p o u r recouvr i r pres
que t o t a l emen t les r e c t r i c e s . L ' i r is est b r u n , 
le bec noi r , les pa t tes sont d 'un j a u n e b r u n â t r e . 

La femelle a le dos c o m m e le moineau , 
le vent re b r u n j a u n â t r e c l a i r , l 'œil s u r m o n t é 
d ' u n e bande j a u n e , les pa t tes e t le bec cou leur 
de co rne . 

Notre figure 59 r ep ré sen t e u n e espèce voisine, 
l ' enplec le de Peti t (euplectes Petiti) don t la l ivrée 

est celle du franciscain, sauf le vent re qui est noir . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le francis

cain hab i t e tou tes les cont rées h u m i d e s , depuis 
la Nubie cent ra le j u s q u e loin dans l ' in tér ieur de 
l 'Afrique. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il préfère 

les endro i t s cult ivés au déser t , et ce n 'es t qu ' en 
de rn iè re ressource qu' i l s 'établi t au mil ieu des 
herbes et des roseaux. U n c h a m p de dour rah est 
pour lu i u n parad i s , d 'où il se laisse difficile
m e n t chasser . Il vit là à la façon de l 'effarvatte. 
Il g r impe le long des t iges , soit en m o n t a n t , soit 
en d e s c e n d a n t ; c o u r t s u r le sol en t re les 
c h a u m e s , au mi l ieu desque l s il se cache , q u a n d 
u n danger le m e n a c e . L o r s q u e les c h a m p s sont 
moissonnés et qu ' i l n 'y t rouve p lus d'asile, il 
rôde dans le pays . 

On ne peu t pas d i re que l 'euplecle franciscain 
forme rée l l emen t des colonies, c e p e n d a n t c 'est 
un oiseau sociable . Les mâles s 'exci tent m u t u e l 
l e m e n t à chan t e r , ils se b a l a n c e n t au s o m m e t 
des tiges de d o u r r a h , mais j ama i s ils n ' en v ien
n e n t à se l ivrer des c o m b a t s . Leurs lu t tes sont 
des p lus i n n o c e n t e s ; ils se c h a r m e n t m u t u e l l e 
men t , au lieu de s ' i r r i ter . Leurs n ids , formés de 
tiges ve r t e s , sont aussi a r t i s t e m e n t cons t ru i t s , 
mais plus l é g è r e m e n t q u e ceux des aut res t i s 
se rands . L 'o i seau ne les suspend pas ; il les 
cache dans de peti ts bu issons , en tou rés de 
hau tes h e r b e s , au mi l ieu des tiges de d o u r r a h , ou 
m ô m e dans les h e r b e s . Les n ids var ient b e a u 
coup de forme et de g r a n d e u r . Les uns sont 
a r rond i s , les au t res a l longés . En m o y e n n e , ils 
ont de 19 à 22 cent , de long , et de H à 14 cen t , 
de l a rge . Les parois en sont t re i l l agées et si 
lâches q u ' o n peu t y apercevoi r les œufs . Ceux-ci, 
dont le n o m b r e varie de t rois à six, sont bleu de 
ciel. Souvent on t rouve dix à douze de ces n ids 
dans u n espace de que lques mè t r e s ca r rés . J e 
crois que la femelle couve seu le , j e ne peux c e 
p e n d a n t pas l ' a s s u r e r ; j e ne connais pas la d u r é e 
de l ' i ncuba t ion . On peut s e u l e m e n t dire q u e les 
j eunes on t pris leur essor avant la ma tu r i t é d u 
d u r r a h ; qu ' i l s se réun issen t à leurs pa ren t s en 
bandes i n n o m b r a b l e s , lesquelles bandes causen t 
dans la con t rée des dégâts cons idérab les . Les 
m a l h e u r e u r e u x Nubiens , qu i doivent , p o u r vi
vre, profiter de c h a q u e coin de t e r re , sonL obli
gés de poster des gard iens , tou jours en a ler te , 
pour é lo igner ces pi l lards . C'est con t re eux , sur
tout , que l 'on dresse ces appare i l s don t j ' a i déjà 
par lé . 

C a p t i v i t é . —- L ' eup lec te franciscain se voit 
f r é q u e m m e n t sur nos m a r c h é s , mais il est sou-
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vent déda igné , c a r il ne garde pas l o n g t e m p s 

son b e a u p l u m a g e . On le conserve fac i lement 

en lui d o n n a n t u n e n o u r r i t u r e t rès-s imple, et, si 

on voula i t en p r e n d r e la pe ine , j e ne d o u t e pas 

qu 'on ne l ' amenâ t à se r ep rodu i r e . Sa beau t é , 

ses m œ u r s c h a r m a n t e s , le r e c o m m a n d e n t c o m m e 

oiseau d ' a p p a r t e m e n t . 

L E S A L E C T O S — TEXT OR. 

Die Viehweber. 

Il est des p locéidés qu i m é r i t e n t pa r leurs 

m œ u r s de fixer n o t r e a t t en t ion , ce son t ceux 

dont on a formé le g e n r e alecto et qu i on t r e çu 

le nom vulgaire d'oiseaux des buffles. 

C a r a c t è r e s . — Les alectos sont de taille assez 

g r a n d e ; ils ont u n b e c gros , c o n i q u e , souvent 

renflé à la base ; des ailes longues , fo r t ement a r 

rondies , la p r e m i è r e penne é t a n t t r è s - c o u r t e , la 

t ro is ième, la q u a t r i è m e ou la c inqu i ème la plus 

longue ; u n e q u e u e t r o n q u é e ou u n peu a r rond ie . 

L'ALECTO A BEC ROUGE — TEXTOR 

ERYTURORlirNCHUS. 

Uer Bùffelvogel, The red-billed V'eaver Bird. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce est la plus con

nue . Elle a de 24 à 25 cent , de l o n g ; le p l u m a g e 

en ent ier d 'un no i r foncé. Les g randes couver 

tures externes et les r émiges bordées extér ieu

rement de b l anc , le bec d 'un rose c la i r ; les pa t tes 

d'un b r u n clair , et l 'œil d ' un b r u n foncé . 

L'ALECTO A BEC BLANC — TEXTOR ALECTO 

OU TEXTOR ALBIROSTRIS. 

Der Alektovogel. 

C a r a c t è r e s . — L ' a l e c t o à b e c b l a n c r e s semble 

au p récéden t , m a i s il s'en d i s l ingue fac i lement 

par son bec renflé à la base , son p l u m a g e noi r 

terne, avec que lques p l u m e s d u dessous de l 'aile 

et des flancs b l anches . L'œil est b r u n , le bec 

b lanchâ t re , avec la pointe et les bo rds des m a n 

dibules b l euâ t r e s ; les pa t tes sont d 'un gris sale. 

11 a 26 cent , de long, et 71 cent , d ' envergure ; 

l'aile pliée mesu re 12 cen t . , et la queue 10. 

L'ALECTO DE DINEMELLI — TEXTOR DINEMELL1I. 

Der Dinemelli's Viehweber. 

C a r a c t è r e s . — Une t ro i s ième espèce voisine 

des deux que n o u s venons de décr i re est l 'alecto 

de Dinemell i {Jig. C0), découver t pa r Riippell en 

Abyssinie. Cet oiseau a la tète et la face infér ieure 

du corps b lanches ; le dos , les ailes et la q u e u e 

d'un b r u n chocolat , chaque p l u m e é t an t bordée 

d 'un l iséré clair ; u n e pe t i te t ache au pli de l 'aile ; 

le c roup ion , les sus-caudales d 'un rouge écar -

late ; une l igne al lant du bec à l 'œil noire ; le bec 

d 'un no i r b leu ; les pa t tes d 'un bleu foncé. 11 a 

20 c e n t , de l o n g ; l 'aile m e s u r e I I cent . , et la 

q u e u e 10 c e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e des a l e c t o s . — 

Les a lec tos on t tous les m ô m e s m œ u r s . Ce sont 

des passereaux ; m a i s , à cer ta ins égards , ils r a p 

pel lent les g r ives ; ce sont des plocéidés , mais 

leurs nids r e s semblen t plus à ceux de nos pies , 

q u ' a u x é légan tes cons t ruc t ions des au t r e s espèces 

de la famille. Les trois a lec tos , don t il vient 

d ' ê t re ques t i on , vivent dans les pâ turages , au 

vois inage des t r o u p e a u x , en compagn ie des 

s t o u r n e s et de l 'ani des savanes. 

« Ce fut seu lement en a r r ivan t au nord du 25° 

de la t i tude aus t ra le , r acon te A. S m i t h , que nous 

t rouvâmes l'oiseau des buffles ( l 'alecto à bec 

r o u g e ) , et les indigènes n o u s a s s u r è r e n t qu ' i l 

est t r è s - r a r e au sud, pa r cet te s imple ra i son 

que les buffles y sont ra res . P a r t o u t , n o u s le 

vîmes en société de ces r u m i n a n t s , p e r c h é su r 

leur dos , volant au mi l i eu d ' eux . Il sauta i t sur 

eux, c o m m e l ' an i , ne s ' inqu ié tan t n u l l e m e n t 

de sa n o u r r i t u r e , qui se compose p r i n c i p a l e m e n t 

des t iques qu i vivent su r les buffles ; c'est ce 

dont nous nous conva inqu îmes suff isamment, en 

ouvran t son e s tomac . 11 va à t e r r e , pour fouiller 

les exc rémen t s des buffles. L 'a lec to à bec rouge 

rend à ces a n i m a u x de grands services , en les 

dél ivrant de leurs paras i tes . Il les aver t i t aussi 

de l ' app roche d ' un danger , et auss i tô t t ous les 

bulfles lèvent la tê te et s 'enfuient (1). » 

J e n 'ai pas a p e r ç u l 'a lecto à bec b lanc sur le dos 

des buffles, mais je ne doute pas qu ' i l n e r e n d e 

des services semblab le s au gros bétai l du Soudan 

o r i en ta l . J e ne l 'ai r encon t r é qu 'au-dessous du 

10° de la t i tude n o r d . Ce n 'es t pas un oiseau des 

plus c o m m u n s , et on ne le voit j a m a i s seul ; il 

est t o u j o u r s en bandes . Celles-ci ne sont pas 

t r è s - c o n s i d é r a b l e s , c o m m e on p e u t l e conc lu re du 

n o m b r e de n ids fo rmant une colonie . J 'a i 

c o m p t é t ro i s , six, t re ize , dix-hui t de ces nids sur 

un m ê m e a rb re , et il faut que cet a rb re soit assez 

fort p o u r po r t e r ces cons t ruc t ions . C h a q u e nid , 

en effet, est colossal r e l a t ivement à la tai l le de 

l ' e spèce ; ca r il a de 1 m è t r e à l m , 2 0 de d iamè

t r e . Il est formé de b r a n c h e s e t de r a m e a u x , 

s u r t o u t de mimosas ép ineuses . L 'o i seau dispose 

ces ma té r i eux à la bi furcat ion d 'une b r a n c h e , 

mais il les en t re lace si l â c h e m e n t , et d 'une ma

nière si d é s o r d o n n é e , que l 'on voit l ' in té r ieur 

(1) Voyez les Mammifères, t. II, p. G33. 
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d u nid. Du dehor s , ce nid pa ra î t tou t hér i ssé . Il 

a une en t rée assez la rge p o u r qu ' on y puisse 

in t rodu i re le p o i n g ; cet te en t rée va en se ré t ré

c issant , et about i t à un couloir qu i livre jus te pas 

sage à l 'oiseau. L ' in té r ieur est tapissé de peti tes, 

r a c ine s et d 'herbes . 

Heug l in dit que l 'on t rouve des nids encore 

p lus g rands , ayant de l m , S 0 à 2m , ,50 de longueur , 

et d e 1 m è t r e à l - ^ O de h a u t e u r et de la rgeur . 

Dans ce cas, il y a de t rois à hu i t nids réunis en

semble , c h a c u n cons t ru i t c o m m e je viens de le 

d i re , tapissé d 'herbes fines et de p lumes , et r e n 

fe rmant t rois ou qua t re œufs . Ceux ci ont une 

coqui l le t r è s -mince , b l anche , p o n c t u é e et t achée 

de gris ou de b run . 

Dans cer ta ines saisons, les t roupes qui hab i t en t 

ces nids sont on ne peut plus tapageuses . J ' a i 

observé qu ' aux environs de K h a r t o u m , l 'alecto 

à. bec b l a n c n icha i t au c o m m e n c e m e n t des 

p l u i e s , c'est-à-dire au mois d ' a o û t ; dans le 

S a m h a r a , il n iche en avril . 

J e ne sais si ces oiseaux font t o u t e l ' année au

t an t de b r u i t q u ' à l ' époque des a m o u r s . Les co

lonies que j ' a i vues se t rah i ssa ien t de loin par 

les cris que poussaient leurs m e m b r e s . L a voix 

des alectos est forte et t rès-var iée . J e passai quel

ques minu te s sous un a rb re ainsi hab i t é , et no

tai les cris suivants . Un mâle c o m m e n ç a : ti, li, 
terr, terr, terr, tzerr, tzaeh; un au t re lui r épond i t : 

gai, gai, tzaeh; u n t ro i s i ème : gouic, gouic, gouc, 
gouc, guaeh ; d ' au t re s c r ia ien t : gu, gu; gu, gaeh. 
Il y avait là u n m o u v e m e n t c o m m e à l ' en t r ée 

d 'une r u c h e d 'abei l les . Les uns ar r ivaient , les 

au t res s'en a l l a i en t ; on aura i t dit que tous les 

j eunes é ta ient r éun i s su r l ' a rb re , car le grand 

n o m b r e des oiseaux n 'é ta i t pas en r appor t avec 

le peti t n o m b r e des n ids . 

Les alectos o n t u n vol léger ; ils p lanen t sou

vent ; leurs coups d'ailes sont len ts , lis couren t 

vite et l ong temps , e t ils g r i m p e n t à mervei l le . 

J ' ignore , si l 'un de ces oiseaux a jamais é té 

observé en capt ivi té . 
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L E S V I D U I D E S — VIDUM. 

Die Wittwen, The Whidak Birds. 

Au voisinage des p locéidés se place u n g r o u p e 
des pas se reaux de tail le m o y e n n e , r e m a r q u a b l e s 
en ce q u e , dans la saison des a m o u r s , l eu r s 
pennes caudales a c q u i è r e n t u n e forme p a r t i c u 
l ière et u n e l o n g u e u r ex t r ao rd ina i r e . Cette sa i 
son passée , ils p e r d e n t l e u r p a r u r e et n ' on t plus 
qu ' un p l u m a g e t r è s -o rd ina i re . Est-ce p o u r ce 
motif, es t -ce à cause de leur p l u m a g e généra le
m e n t noi r q u ' o n l e u r a d o n n é , dans toutes les 
langues de l 'Eu rope , le n o m de veuves? Quel
ques na tura l i s tes c ro ien t q u e ce n o m ne l e u r est 
venu q u e par c o r r u p t i o n . Les p remiè re s veuves 
furent a m e n é e s en E u r o p e par les P o r t u g a i s , 
de W h y d a h , su r la côte occ iden t a l e d 'Afr ique ; 
on les appe la donc oiseaux de Whydah, et dans 
ce nom on voulu t r e t r o u v e r le m o t lat in vidua. 
Quoi qu ' i l en soit de ce t t e é tymologie , les oiseaux 
qui c o m p o s e n t ce g r o u p e , on t et g a r d e n t le 
n o m de veuves , d 'où on t été t i rés ceux de viduœ, 
viduincs, viduide's, que po r t e la fami l le . 

C a r a c t è r e s . — Les v iduidés ont le bec cou r t , 

conique , po in tu , c o m p r i m é dans la moi t ié an
t é r i e u r e , renflé à la base ; des ailes de l o n g u e u r 
m o y e n n e . L e u r m u e est d o u b l e , e t , c o m m e 
nous l 'avons dit , ils p r e n n e n t , d u r a n t l ' époque de 
la r ep roduc t i on , des pa ru re s qui disparaissent 
après les p o n t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les oiseaux 

qui composen t ce t te f ami l l e sont tous or iginaires 
d 'Afrique ; la p lupa r t sont r é p a n d u s sur presque 
tout ce con t inen t , c e p e n d a n t le sud, l 'est , l 'ouest , 
possèdent c h a c u n l eu r s espèces par t icu l iè res . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e s Vldui-

dés p r é sen t en t dans l eu r s m œ u r s p lus d ' une par
t iculari té cu r i euse . Us se r a p p r o c h e n t b e a u c o u p 
des embér iz idês . P e n d a n t la saison des a m o u r s , 
ils vivent pa r pa i r e s , q u e l q u e s - u n s , p o u r t a n t , sont 
polygames. Les mâles , selon qu ' i l s ont t e l l e ou 
telle l ivrée, se c o m p o r t e n t d i f fé remment . Lors
qu'ils sont revêtus de l eu r p a r u r e nup t i a l e , leur 
longue q u e u e les force à p r e n d r e les pos tures , 
à exécuter les m o u v e m e n t s les p lus s ingul ie rs . 
Sont ils pe r chés , ils la issent s i m p l e m e n t p e n d r e 
leur queue ; marchen t - i l s , ils sont forcés de la 
relever, et , à cet effet, ils l ' appuien t un p e u sur 
les objets vois ins . Cet te longue q u e u e influe 
nécessa i rement sur l eu r vol, et c o n t r i b u e à, le 
ralentir ^cons idé rab lement . L 'o iseau se t ra îne 
pén ib l emen t dans l 'a ir , p o u r ainsi dire, e t ne 

p e u t p r e s q u e pas voler q u a n d le vent est fort . 

U n e fois la m u e t e rminée , il se m e u t au con-

Fig. Cl. I.a Steganure de paradis. 

t ra i re avec rap id i té , vole c o m m e les au t res passe
r eaux , r aba t t an t et relevant a l t e rna t ivement les 
ailes, de man iè re à pa rcour i r u n e l igne ondulée . 

III — 236 
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La p lupa r t des v iduidés para issent vivre à 
t e r r e et y t rouver l eur pr inc ipa le n o u r r i t u r e . 
On les voi t y r amasse r les gra ines de g raminées 
e t , par -c i , par- là , y chasser les insectes . P e n d a n t 
les a m o u r s , les mâles se t i ennen t par t icu l iè re 
m e n t sur les a rb res . Que lques espèces vivent 
su r tou t dans les roseaux et y n i chen t . 

Les a m o u r s on t lieu a u p r i n t e m p s , peu après 
que le m â l e a revê tu sa p a r u r e . Dans le S o u d a n , 
les viduidés n i c h e n t à la fin d ' a o û t ; dans les 
m o n t a g n e s de l 'Abyssinie, en avril et en mai . 
Les nids r e s semblen t assez à ceux des p locé idés . 
Après les a m o u r s , les v idu idés é m i g r e n t , mais 
on n e sait j u s q u ' o ù s ' é tendent leurs voyages. 

C a p t i v i t é . — Quelques espèces seu lemen t , les 
deux n o t a m m e n t qui h a b i t e n t la côte occ iden
tale d 'Afrique, sont a m e n é e s vivantes en E u r o p e . 
A en j u g e r pa r celles-ci, les viduidés sera ien t 
d 'excel lents oiseaux d ' a p p a r t e m e n t . Us n 'on t pas , 
il est vra i , la vivacité des au t re s passereaux ; l eu r 
chan t est p e u va r i é ; mais ils ont p o u r eux la 
d o u c e u r de leurs m œ u r s et la b e a u t é de leur 
p l u m a g e . Avec des soins in te l l igents , on peut 
les conserver p lus ieurs années , et p r o b a b l e m e n t 

*on les a m è n e r a i t sans difficulté à se r ep rodu i r e 
en captivi té . 

L E S P E l N T H É R I E S — PENTHERIA. 

Die Traucrwittwen. 

C a r a c t è r e s . — Les o iseaux que nous dis t in
guons , avec Caban is , sous le géné r ique Pentheria 

(veuves désolées), e t su r lesquels Riippell avait 
depuis long temps établi son genre Coliuspasser, 
forment t ransi t ion e n t r e les veuves p r o p r e m e n t 
di tes et les plocéidés . Ils ont le bec a l longé , lé
gè remen t r ecourbé à la p o i n t e , c o m p r i m é la té
r a l emen t , se dé t achan t du front à ang le droi t ; 
les ailes de l o n g u e u r m o y e n n e , à p r e m i è r e r é 
mige r u d i m e n t a i r e , les q u a t r e suivantes é tan t à 
peu près égales ; les rec t r ices a r rond ies , p lus 
larges au bou t qu ' à la poin te et t rès - longues . Le 
noir d o m i n e dans le p l u m a g e , la tê te , la po i t r ine , 
la n u q u e , les épaules é tan t rouges ou j a u n e s . 

LA PEINTHÉB.IE A EPAULETTES JAUNES — 
l'ElSTItEMA FLAVISCAPVLATA. 

Die gelbschulterige Trauerwittuie. 

C a r a c t è r e s . — Celte espèce m e s u r e 24 cen t , 
de longueur to ta le , sur lesquels 12 appa r t i ennen t 
à la q u e u e ; l'aile n ' a que 9 cen t . Le mâle est noir , 
avec les épaules j a u n e s , les r émiges et les tectr i 
ces supér ieures de l 'aile bordées de b lanc fauve. 

La femelle est d 'un j a u n e b runâ t r e , plus 

c la i r à la gorge , p lus foncé au dos, qu i parait 

s t r i é , les t iges des p l u m e s é tan t de couleur 

foncée. Les ailes et la q u e u e sont d 'un b r u n terre 

d ' O m b r e , les épaules d 'un j a u n e ve rdâ t re . 

I l i s t r i b u t i u n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

vit dans l 'Habesch ; Riippell nous di t qu ' i l est 
t r è s - c o m m u n d a n s les c h a m p s , aux environs de 
Gonda r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous ne 

connaissons p re sque r i en de ses m œ u r s . 

Heugl in par le d 'une espèce voisine, h a b i t a n t 
le pays des Bogos, ma i s que j e n 'y ai pas r e n 
con t rée . Celle-ci n i che en août et en sep t embre 
et se cons t ru i t de t r è s - g r a n d s n ids , profonds, 
formés de c h a u m e s , d o n t l ' ouver tu re , généra le 
m e n t en forme de couloi r , est dir igée en bas , et 
parfois s eu l emen t r ecouver t e d 'un pe t i t toit . 
P r è s du nid de la femelle es t le nid d u m â l e , 
ayan t tou jours d e u x couloi rs au lieu d 'un , les
quels s 'ouvrent par en bas . Heugl in a t rouvé des 
œ u f s : l e u r coqui l le est I r è s -mince , et ils sont 
d ' un b l a n c r o u g e â t r e , couver t s de pet i ts t rai ts et 
de pet i tes taches d ' un rose clair rassemblés sur
tou t vers le gros bou t . 

J e n 'a i j a m a i s vu a u c u n e espèce de ce genre 
en capt ivi té , et j e ne sache pas qu 'on en ait j a 
mais conservé en cage . 

L E S C I I É R A S — CHER A. 

Die Schleppwittwen. 

C a r a c t è r e s . — Les obéras sont r emarquab le s 
par leur q u e u e , don t toutes les p l u m e s , au n o m 
bre de seize, sont e x t r a o r d i n a i r e m e n t dévelop
pées d ' u n e m a n i è r e i néga l e , disposées en forme 
de toi t e t t r ô s - r ecou rbées . Elles se dis t inguent 
aussi pa r des doigts et s u r t o u t pa r des ongles 
a l longés , ceux-c i é t an t t rès-peu r e c o u r b é s . 

LA CUt f iA DE CAFKERIE — CII Eli A CAFFIiA. 

Die Kafferwittwe. 

C a r a c t è r e s . — Le mâle de cet te espèce est 
n o i r ; il a les épaules r o u g e écar la te , u n e bande 
b lanche sépare cet te par t ie des tec t r ices supé
r ieures de l 'aile, qui son t no i res , bordées de 
j aune clair . Que lques-unes des r é m i g e s secon
daires et l ' ex t rémi té des r émiges p r ima i r e s sont 
bordées de fauve. Le bec et les pa t tes sont d'un 
j a u n e b r u n â t r e c la i r . 

Chez la femelle, les p l u m e s sont noi res dans 
l eu r mil ieu et l a r g e m e n t bordées de fauve. La face 
in fé r ieure du corps est gris j a u n â t r e ; la gorge , 
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les sourci ls , le p o u r t o u r de l ' anus sont b l ancs . 

• Cet oiseau a 57 cen t , de long ; la plus longue 

p l u m e caudale m e s u r e 42 cen t . ; l 'aile a 15 cen t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Celle espèce 

habi te le sud de l 'Afrique. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La c h é r a de 

Cafrerie est aussi r e m a r q u a b l e par ses h a b i t u 
des que par ses formes . Le Vail lant dit qu 'e l le 
vit en c o m m u n a u t é , et, paraî \ , - i l , en polygamie ; 
sur qua t r e -v ing t s femelles, on ne t rouve que dix 
à qu inze mâles . Comme chez les p o u l e s , que l 
ques vieilles femelles p r e n n e n t parfois le p l u 
mage des mâ les . 

L 'espèce hab i t e les mara i s . Ses n ids p e n d e n t 
aux t iges de roseaux ; l eu r forme est con ique ; 
ils sont faits d 'he rbes ver tes , et l eur ouve r tu re 
est t ou rnée du côté de l 'eau. 

ï h u n b e r g assure que l 'on peu t , p a r l e s g rands 
vents , p r e n d r e les mâles avec la m a i n , l eu r lon
gue q u e u e les e m p ê c h a n t de voler . 

L E S S T É G A N U R E S — STEGANURA. 

Die IJahnschweifwittwen. 

C a r a c t è r e s . — Les s téganures ou veuves à 
queue de coq, on t u n bec à pe ine plus long que 
haut , à a rê te l é g è r e m e n t convexe , e n t a m a n t 
a n g u l e u s e m t n t le f r o n t ; les ailes de m o y e n n e 
longueur ; la q u e u e , chez le mâle en robe d ' a 
mour , de l o n g u e u r o r d i n a i r e , sauf les q u a t r e 
pennes méd ianes , d o n t les d e u x in t e rnes l a rges , 
longues , aminc ies vers la po in te , sont r ecourbées 
comme des p lumes de coq; les deux au t r e s , p lus 
courtes , a r rond ies et m u n i e s de soies longues , 
sont droi tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les s l éganu-

res hab i t en t t o u t l ' in té r ieur de l 'Afr ique. 

LA STÉGANURE DE PARADIS — STEGANURA 
PARAB1SEA. 

Die Paradiesevittvx, The Taradlse "Whidah Bird. 

C a r a c t è r e s . — Le mâle de la s t éganure paradas 
ou paradis ier (fig. 61) a le h a u t de la t ê t e , le dos , 
la queue noirs ; la n u q u e et la face infér ieure du 
corps rouge de feu. La femelle ressemble au moi
neau : elle a la tête fauve, avec deux raies noires au 
sommet et une b a n d e noire, a l lant du bec à l 'œi l ; la 
poitr ine roux de roui l le , les pennes des ail es no i res , 
bordées de roui l le . L 'o i s t au a 16 cent , de long, 
et 31 cent , y compr i s les p lumes de la queue ; 
26 cent, d ' enve rgure ; l 'aile pl iée m e s u r e 8 cent . 

La femelle, dans son p lumage d 'hiver, a à pe ine 

1 cent, de moins en l o n g u e u r q u e le mâ le e t 

2 cent , de mo ins d ' enve rgu re . 

Une seconde espèce diffère t rès-peu de celle-ci. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La s t éganure 

parad is est p rop re au cen t re de l 'Afrique. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle hab i t e 

s u r t o u t les forêts c lair-semées des s teppes , et 
app roche peu des endro i t s hab i t é s . 

P e n d a n t l ' époque des amour s , ces oiseaux vi
vent pa r pa i res ; le res te de l ' année ils sont r é u 
nis en pe t i t es bandes , ou m ê m e en t roupes t r è s -
nombreuses . Les mâles ont leur beau p l u mag e 
dans la saison des p lu ies , p e n d a n t environ q u a 
t r e mois . La m u e se fait t r è s - r ap idemen t ; les 
grandes p lumes de la q u e u e , s u r t o u t , pous sen t 
t rès -v i te . Quat re mois p lus t a rd , elles "sont usées , 
et elles t o m b e n t au c o m m e n c e m e n t de la sé
cheresse . ' 

J e n 'ai j a m a i s observé le n id de la s t éganu re 
pa rad i s , et j e ne l'ai t rouvé décr i t nu l l e pa r t . 

C a p t i v i t é . — On voit souvent en capt ivi té , 
venant de la côte occidenta le d 'Afr ique , des v i -
du idés q u e des m a r c h a n d s v e n d e n t c o m m e s t é 
ganures de parad i s . Ce son t eux s u r t o u t que j ' avais 
en vue , en pa r l an t de la famille en généra l . Leur 
c h a n t est fort s imple , ma i s ne m a n q u e pas de 
grâce . Le mâ le c h a n t e dès qu ' i l se revê t de sa 
pa ru re ; il se tai t , lorsqu ' i l la pe rd . 

Les s téganures de pa rad i s , si on en t ien t u n e 
paire ensemble , se r e p r o d u i s e n t . Mais la femelle 
ne pond guère q u e des œufs stéri les. Parfois les 
mâles s ' accouplen t avec d 'au t res oiseaux. 

On leur donne la m ê m e n o u r r i t u r e q u ' a u x a u 
tres pas se reaux ; il faut c e p e n d a n t ajouter pa r 
fois aux gra ines q u e l q u e s œufs de fourmis . On a 
vu des s l éganures de parad i s vivre en captivité 
douze et qu inze a n s . 

L E S V E U V E S — VIDUA. 

Die Wittwen. 

C a r a c t è r e s . — Les veuves p r o p r e m e n t dites 
on t des formes é l a n c é e s ; u n bec c o u r t , pet i t , à 
arête e n t a m a n t le front à ang le a igu ; douze 
pennes à la q u e u e , les h u i t la térales cour tes et 
ar rondies , les qua t re méd ianes i m b r i q u é e s deux 
à deux et t rès- longues ; des doigts et des ongles 
géné ra lemen t cour t s et grê les . 

LA VEUVE DOMINICAINE — VIDUA SERENA. 

Die Dominikanewittwe. 

C a r a c t è r e s . — La veuve domin ica ine est u n 

superbe oiseau. Le mâle a le s o m m e t de la tê te , 

le dos, u n collier ouvert en avant , les g randes 

couver tu res supér ieures de l 'aile et les rémiges , 
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lés longues p l u m e s de la q u e u e noirs ; la face 
inférieure du corps , une b a n d e qui t raverse la ^ 
n u q u e , u n e t ache scapula i re et les barbes i n t e r 
nes des pennes cauda les externes b lanches ; les 
rémiges e t q u e l q u e s - u n e s des tec t r ices de l 'aile 
l a r g e m e n t bordées de j a u n e clair . Le p l u m a g e 
d 'h iver est fauve, chaque p l u m e é tant bo rdée 
d 'un l iséré c la i r . Sa l o n g u e u r totale est de 30 cent , 
en c o m p r e n a n t la q u e u e qui m e s u r e 18 cen t . ; 
l 'aile pl iée a 8 cen t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L a veuve do

m i n i c a i n e h a b i t e les m ê m e s cont rées q u e la 
s t eganure pa rad i s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — E l l e V i t , a u 

m o i n s d a n s l 'Afrique o r ien ta le , en bandes plus 
n o m b r e u s e s q u e celles de l 'espèce décr i te d a n s le 
genre p r é c é d e n t . Parfois elle se jo in t à d 'aut res 
oiseaux, et e r re long temps avec eux . Quelques 
voyageurs affirment que c'est elle qu i p r e n d alors 
la d i rec t ion de la b a n d e . 

D 'après Heugl in , elle cons t ru i ra i t des nids t rès -
sol ides, t r è s -a r t i s t ement faits, en forme de bou r se , 
c o m m e ceux du tisserin loriot . 

C a p t i v i t é . — Elle suppor t e aussi fac i lement 
la capt ivi té que la s t eganure parad i s . 

L E S T E T R É N U R E S — TETRJENURA. 

Die Haarschweifwittiven. 

C a r a c t è r e s . — Les t e t r é n u r e s se d i s t i nguen t 
des au t r e s espèces de la famille et s u r t o u t des 

veuves p r o p r e m e n t d i tes , don t h e a u c o u p de n a 
tura l i s tes ne les séparen t pas g é n é r i q u e m e n t , en 
ce q u e les q u a t r e pennes caudales méd ianes n ' on t 
de ba rbes qu ' à leur ex t r émi té , t ou t le res te de la 
t ige ne p o r t a n t que d e s b a r b u l e s à peine visibles. 

LA TETRÉîiURE ROYALE — TETRM1SVRA REGIA. 

Die Haarschweifwittwe. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce, la de rn i è r e q u e 
n o u s é t u d i e r o n s , a u n p l u m a g e assez semblab le 
à ce lu i de la s téganure parad i s . Chez le m â l e en 
a m o u r , le h a u t de la tê te , le dos, le croupion , la 
q u e u e sont no i r s ; les r é m i g e s et les r ec l r i ce s l a t é 
rales sont d 'un b r u n n o i r ; le cou est m a r q u é d 'un 
coll ier fauve r o u g e â t r e ; la poi t r ine est de m ê m e 
c o u l e u r ; le ven t r e est b l a n c ; le bec et les pa t tes 
sont r o u g e s . En hiver , les p lumes sont b r u n e s , 
l a r g e m e n t bordées de fauve. L 'oiseau a envi ron 
11 cen t , de l o n g ; les p lumes m é d i a n e s de la 
q u e u e dépassen t , chez le mâ le , les pennes l a t é 
rales de 22 cent . ; l 'aile pliée m e s u r e 8 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

habi te l 'Afrique occ iden ta le , su r tou t les environs 
d 'Angola . 

C a p t i v i t é . — On ne sait r ien de ses m œ u r s en li
ber té . 11 est r a r e d 'en voir de vivantes en E u r o p e , 
c t o n l e s y p a y e t r è s - c h e r . D ' a p r è s R e i c h e n b a c h , c e 
serai t u n c h a r m a n t oiseau d ' a p p a r t e m e n t , tou jours 
vif, gai , mal ic ieux m ê m e . Le mâle r é p è t e s a c h a n -
son t a n t qu ' i l a sa pa ru re ; dans son p l u m a g e 
d 'h iver , il est s i l enc ieux . 

LES ZONOTRICHIDES — PASSERELLA. 

Die Ammerfinkcn. 

C a r a c t è r e s . — E n A m é r i q u e vivent p lus ieurs 
passe reaux d o n t le p luma ge ressemble à celui 

• des embér iz idés , et q u e carac té r i sen t un bec 
grê le , a l longé, con ique , droi t , à a r ê t e l égè remen t 
b o m b é e ; des ailes de l o n g u e u r m o y e n n e ; des 
tarses é levés ; des doigts longs , a rmés d 'ongles 
forts, celui du pouce fo rmant une sorte d 'e rgot . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces o iseaux 

vivent beaucoup à t e r r e , à la façon des e m b é r i 
z idés . Les u n s hab i t en t les forêts , évi tent les 
lieux découver ts ; les au t res r eche rchen t les en 
droits h u m i d e s , les bords des cours d ' e a u ; d ' au 
t res , les c h a m p s et les pra i r ies , les bords de la 
m e r ; que lques -uns r e m p l a c e n t nos m o i n e a u x 
dans le Nouveau-Monde . Il nous suffira de faire 
l 'histoire des espèces les plus connues et les 
plus c o m m u n e s . 

L E S CHINGÓLOS — ZONOTRICUIA. 

Die Bindenammerfiiikfin. 

C a r a c t è r e s . — Les chingólos ont le bec al

longé, con ique , assez po in tu , à arê te d r o i t e ; l 'an
gle bucca l t i ré en b a s ; la m a n d i b u l e infér ieure 
p r e s q u e aussi h a u t e que la s u p é r i e u r e ; les ailes 
assez longues p o u r recouvr i r les s u s - c a u d a l e s ; la 
q u e u e al longée, à pennes é t roi tes ; les tarses 
h a u t s ; les doigts longs, les ongles g rands , peu 
recourbés . Le p lumage est s e r r é , m o u , et rappel le 
celui des embér i z idés . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Ces oiseaux, 

c o m m e le moineau d o m e s t i q u e , vivent près des 
habi ta t ions , sont sans cesse a u t o u r des ma i sons , 
n i c h e n t dans les buissons qui les env i ronnen t et 
se nourr i ssent de g ta ines qu' i ls t rouven t à t e r r e . 
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LE CHINGÓLO A GORGE BLANCHE — ZONOTJtICUIA 
ALBICOLIAS. 

lier Weisskehlige Sterling, The white-throatedSparrow. 

Nous avons e m p r u n t é , p o u r le d o n n e r au genre , 
l 'un des n o m s q u e cet o iseau por te dans sa pa t r ie . 
A MONTEVIDEO, à B u é n o s - A y r e s on l 'appel le chin
gólo et chingolito, e t les Guarana is le n o m m e n t 
chesiasi. 

C a r a c t è r e s . — Le ch ingó lo à gorge b lanche a 
I S c e n t . d e l o n g e t 2 5 cent , d ' enve rgu re . La femelle 
est u n p e u plus pe t i t e que le m â l e . Celui-c i a le 
dessus de la tète str ié de b r u n foncé, de noir et de 
gris clair , cet te d e r n i è r e t e in le fo rmant u n e b a n d e 
longi tudinale . Une a u t r e b a n d e d ' un gris b l a n 
châ t re passe a u - d e s s u s de l 'œi l , se d i r igean t vers 
l 'occiput ; celle-ci es t l imi tée i n f é r i eu remen t par 
un trai t b r u n qu i lui est para l lè le . Les j o u e s , le 
cou, la pa r t i e s u p é r i e u r e de la po i t r ine son t d 'un 
gris c e n d r é ; la gorge et le m e n t o n sont b l ancs , 
bordés de noir à l eu r l imite infér ieure ; le dos 
•est g r i s -brun r o u g e â t r e , les p l u m e s é t an t m a r 
quées de taches long i tud ina les noi res ; les p lu 
mes des épaules et les tec t r ices supér i eu res de 
l'aile sont d ' un b r u n no i r , avec la pointe d 'un 
j aune b l anchâ t r e et bordées en dehors de b r u n 
rouge , ce qui p r o d u i t sur l 'aile u n e doub le bande 
t r ansve r sa l e . Chez la femelle , la gorge est d 'un 

b lanc m o i n s vif, et le j a u n e des ailes est moins 
p rononcé . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le cl l ingolo 

à gorge b l anche est r é p a n d u d a n s t o u t e l 'A 
m é r i q u e . R i c h a r d s o n le t rouva à l ' ex t rême nord ; 
A u d u b o n , loin dans le sud. Dans p lus ieurs en 
dro i t s , il ne se m o n t r e que l ' é t é . Ce c h a r m a n t 
pet i t oiseau, selon A u d u b o n , n ' es t q u e de p a s 
sage dans la Lou i s i ane et dans les a u t r e s é ta ts du 
Sud . Il y arr ive au c o m m e n c e m e n t de s e p t e m b r e , 
p o u r en r e p a r t i r en m a r s . Il sé journe plus long
t e m p s dans les é ta ts du Cent re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — L e m ê m e a u -

t e u r nous a auss i d o n n é q u e l q u e s détai ls sur les 
m œ u r s de l ' espèce , a T o u t à c o u p , d i t - i l , on 
voit t ou tes les ha ies , tous les buissons couver ts 
de ces c h a r m a n t s o i seaux ; ils se m o n t r e n t pa r 
bandes de t ren te à c i n q u a n t e , et v i sen t e n t r e 
eux dans la me i l l eu re h a r m o n i e . Us s a u t e n t à 
te r re ; ils y c h e r c h e n t les gra ines d o n t ils se n o u r 
r issent . Mais, a u p remie r signal d ' a l a rme , ils se 
réfugient tous dans le p lus fourré des buissons . 
Un ins tan t après , on en voit appa ra î t r e u n sur 
u n e des p lus hau te s b r a n c h e s , u n second le suit , 
puis u n t r o i s i è m e ; à ce m o m e n t , c o m m e n c e u n 
c h a r m a n t conce r t . L e u r voix est d 'une d o u c e u r 
inexpr imab le ; b ien des fois j ' a i été v av i en les 
écou tan t . Le m a t i n , ils poussen t des cr is assez 
s t r idents , qu ' on pour ra i t r e n d i c par huit, et s o u -
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vent j ' a i e n t e n d u ce cr i re ten t i r dans la nu i t . 
« P a r les c h a u d e s j o u r n é e s , t ou t e la b a n d e 

s 'envole vers la forêt, pour y m a n g e r les baies 
d e la vigne s a u v a g e ; mais j a m a i s elle ne s'éloi
gne b e a u c o u p du buisson dont elle a fait sa de
m e u r e . 

u Au c o m m e n c e m e n t du p r i n t e m p s , ces o i 
seaux qu i t t en t les pays du sud , p o u r se di r iger 
vers le nord . » 

Le chingólo à gorge b l a n c h e est u n oiseau 
l o u r d ; souvent il est t rès gras et devient a lors un 
m e t s e s t imé . Aussi le chasse-t-on avec a rdeu r . Il 
a, en ou t r e , d a n s les divers r apaces , de terr ibles 
e n n e m i s . 

R icha rdson t rouva u n nid de ce t te espèce , au 
mi l ieu de jui l le t , sous un a rb re r enver sé . Il étai t 
formé d 'he rbes e x t é r i e u r e m e n t , et tapissé en de
dans de poils et de p l u m e s . Les œufs é ta ien t d 'un 
vert c lair , semés de points d 'un r o u g e brun . 
L o r s q u e R icha rdson surpr i t la femel le , elle ne 
s 'envola pas , mais s 'enfuit en cou ran t , c o m m e 
l ' a louet te . 

C a p t i v i t é . — Le chingólo à gorge b l a n c h e est 
t rès-agréable à t en i r en c a g e ; dès q u e le p r i n 
t e m p s est ar r ivé , il chan te la nui t , c o m m e il le 
fait dans sa pa t r i e . 

LE CHINGÓLO MATINAL — ZOTSOTH1CIÍIA 

MATUTWA. 

D e c Morgenfink. 

C a r a c t è r e s . — Le ch ingólo m a t i n a l est plus 
p e t i t que l'.espèce p r é c é d e n t e . Il ne m e s u r e que 
15 cent , de l o n g u e u r totale et r e s semble au cyn-
c h r a m e schœnico le (cynchramus schœniclus). 11 
a la tê te gr ise , rayée de n o i r ; la n u q u e roux de 
r o u i l l e ; le dos b r u n , les p lumes é t an t no i res le 
long de la tige et p lus claires à l ' ex t rémi té ; la 
gorge b l a n c h e , encad rée de no i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le ch ingólo 

mat ina l est r é p a n d u dans tous les vil lages de 
l 'Amér ique du S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Il Vit à la 

maniè re du moineau d o m e s t i q u e . Le j o u r , on le 
voit sur les rou tes , fouillant les fumie r s ; le m a 
tin et le soir, il se pe rche sur les lo i ls , et fait en
tendre ses chansons douces et h a r m o n i e u s e s . 

Son nid est g rand , formé de c h a u m e s dessé
chés , de poils, rie p l u m e s . Il l 'établi t au mil ieu 
des bosquets des j a rd in s . La ponte est de qua t re 
ou c inq œufs, d 'un b l a n c ve rda t re pâle , t ache tés 
de r o u g e clair . 

D 'autres espèces de ce genre h a b i t e n t l'ex
t r ê m e nord de l ' A m é r i q u e et de l 'Asie. 

L E S S P I Z E L L E S — SPIZELLA. 

Die Ammerfinken. 

C a r a c t è r e s . — Les spizelles ou moineaux-em-

bérizes on t le bec con ique , po in tu , c o m p r i m é la
t é r a l e m e n t , à b o r d s r e n t r a n t s ; les ailes de l o n 
g u e u r m o y e n n e , la t ro i s ième p e n n e étant la 
plus longue ; u n e queue l é g è r e m e n t échancrée ; 
des t a r ses l isses; le p l u mag e m o u , te in t de cou
leurs agréables , mais peu vives. 

LA SPIZELLE DU CANADA — SPIZELLA 
CANADENS1S. 

Der Baumsperling. 

C a r a c t è r e s . — L a spizelle du Canada , ou moi
neau des arbres, moineau à tête rouge (fig. 62), a 
15 cent , de long et 23 cent , d ' enve rgure ; l 'aile 
pliée m e s u r e 8 cen t . , et la q u e u e 7.Elle a le s o m 
met de la tête r o u g e - b r u n ; le dos mêlé de r o u g e 
b r u n et de n o i r ; l 'aile m a r q u é e de deux b a n d e s 
b l a n c h e s ; le m e n t o n , la gorge , la pa r t i e in fé 
r i e u r e du cou d 'un gris c e n d r é ; la poi t r ine et le 
ventre gris c la i r , f lammèches de b r u n j a u n e s u r 
les côtés , avec que lques pet i tes rayures noires ; 
une b a n d e gris c e n d r é passant au-dessus de l'œil 
e t s e d i r i g e a n t v e r s l ' o c c i p u L ; les rémiges b r u n e s , 
bordées de j aune en d e h o r s ; l 'iris g r i s -b run ; la 
m a n d i b u l e supé r i eu re et la po in te de la m a n d i 
bu le infér ieure d 'un b r u n foncé ; le res te de la 
m a n d i b u l e infér ieure j a u n â t r e ; les pat tes c o u 
leur de chair foncée . La femelle diffère peu du 
m â l e . Les j eu n es oiseaux n ' o n t pas les belles cou
leurs des adu l t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La Spizelle 

du Canada hab i te tou te l 'Amér ique du Nord , 
mais ne se r ep rodu i t que dans la par t ie s e p t e n 
t r ionale , où elle est u n des oiseaux les plus c o m 
m u n s . Elle a p p a r a î t dans le S u d à l ' en t r ée d e 
l 'hiver, y d e v i e n t moins a b o n d a n t e a u p r i n t e m p s , 
et finit pa r en d i spara î t r e à peu près c o m p l è t e 
m e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'hiver , les 

spizelles se r é u n i s s e n t aux pinsons , aux b ruan t s , 
e t p a r c o u r e n t ensemble le pays , fouil lant les 
haies, les bu issons , p o u r y t rouver q u e l q u e s 
graines . 

Les a m o u r s ont l ieu au mois de m a i ; le m â l e , 
à ce m o m e n t , chan t e avec a r d e u r . Le soir, su r 
tout , on en tend ces oiseaux rivaliser en t re e u x ; 
p u i s a u chan t succède un gazoui l lement , c o m m e 
cela se passe chez nos m o i n e a u x . Us vivent beau 
coup sur le sol, et se m e u v e n t avec une t r è s -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



grande rap id i té a u mi l ieu des plus épais i bu r ré s . 

Leur vol est ondulé et r a p i d e . 

Les spizelles se n o u r r i s s e n t de graines , de 

baies et d ' insec tes ; A u d u b o n en t ua u n e dans 

l 'es tomac de laquel le il t rouva un pet i t aigrefin. 

L e u r nid est cons t ru i t su r u n e b r a n c h e hor i 

zontale , peu élevée, o r d i n a i r e m e n t t rés-près du 

t r o n c . Il est formé d 'herbes grossières et tapissé 

i n t é r i eu remen t de poils et de rac ines . La pon te 

est de qua t re ou cinq œufs d 'un bleu foncé. 

Peu de jours après avoir pris l eu r essor , les 

jeunes se r éun i s sen t avec leurs p a r e n t s en grandes 

bandes , et b ien tô t c o m m e n c e n t les m i g r a t i o n s . 

C a p t i v i t é . — On ne doit pas m e t t r e souvent 

ces oiseaux en cage ; car ni A u d u b o n ni YVilson 

n 'en font m e n t i o n . 

L E S P A S S E R E L L E S — PASSERCULUS. 

Die Steppenfin'kcn. 

C a r a c t è r e s . — Les passerel les on t un bec 

cour t , po in tu , con ique , à a r ê t e d ro i t e , é v i d é s u r 
les c ô t é s ; des ailes cour tes et a r rond ies , d o n t les 
t ro i s i ème et q u a t r i è m e pennes sont les plus 
l o n g u e s ; u n e q u e u e c o u r t e , é c h a n c r é e ; des 
ta rses de l o n g u e u r m o y e n n e ; u n p l u m a g e doux 
et mou . 

LA PASSERELLE DES SAVANES — PASSERCULUS 
SAVAIS A. 

Der Savanenpnh. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce a le dos brun-
rouge pâle, c o m m e t ache t é de noi r , les liges des 
p lumes é tan t de ce t te cou l eu r ; la face infér ieure 
du corps b l anche , avec de pet i tes t aches d 'un 
brun foncé à la poi t r ine , et de longues taches de 
même cou leur aux l i anes ; la m a n d i b u l e supé
rieure foncée, l ' infér ieure d 'un b r u n c l a i r ; l 'iris 
b run , les pa t tes cou leur de cha i r . L 'oiseau a 
l o c e n t . de long et 23 cent , d ' enve rgu re . Les cou
leurs de la femelle sont un peu plus claires que 
celles du mâle . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « La passe

relle dessavanes , di t A u d u b o n , est un des oiseaux 
les plus c o m m u n s et en m ê m e t e m p s les p lus 
gracieux qu i habi tent en h iver nos con t r ée s . Du 
mois d 'oc tobre au mois d'avril , elle peup l e t ous 
nos champs , tous nos bois clair-semés. El le vit sur
tout à t e r r e , s'y m e u t avec u n e rap id i té in 
croyable , à la façon p r e s q u e des s o u r i s ; et ne 
vole que lorsqu'el les est su rp r i se ou poursu iv ie de 
t rès-près . Son vol est i r régu l ie r , mais sou tenu . 

« Elle se tient de préférence dans les l ieux secs 

et élevés, au voisinage de la côte . On ne la t rouve 

pas dans l ' in té r ieur des forêts. Eu hiver , on voit 

souvent ces o iseaux, r éun i s à d 'aut res espèces , 

e r r a n t dans les c h a m p s , les j a r d i n s , s ' approehan t 

j u s q u e t r è s -p rès des hab i t a t i ons . La passerel le 

des savanes voyage le j o u r ; la n u i t , elle dor t 

posée su r le sol. 

« Elle cons t ru i t son nid à t e r r e , t ou t auprès 

d 'une touffe d 'he rbes , d 'un pel i t bu isson . Ce n i d , 

formé e x t é r i e u r e m e n t d 'he rbes sèches , est t ou 

j o u r s r e m b o u r r é i n t é r i e u r e m e n t de m a t é r i a u x 

très-fins. Les œufs , au n o m b r e de qua t r e à six 

par couvée , sont d ' u n bleu pâ le , semés de taches 

d 'un b r u n p o u r p r e . Cet oiseau para î t n i che r deux 

fois p a r an dans les états du Centre , u n e fois 

s eu l emen t dans ceux du Nord . » 

C h a s s e . — La passerel le des savanes ne oon -

vient pas c o m m e oiseau d ' a p p a r t e m e n t , son chan t 

n ' é t an t composé q u e de que lques notes s o u r d e s ; 

aussi n e la chasse - t -on que pour la m a n g e r . 

Outre l ' h o m m e , elle a à c ra indre les divers fau

cons de l 'Amér ique . 

L E S A M M O D R O M E S — AMMODROMUS. 

Die Uferfinken. 

C a r a c t è r e s . — Les o iseaux qui composen t ce 

g e n r e o n t u n bec m i n c e , a l longé , p o i n t u , à 
bords de la m a n d i b u l e r e n t r a n t s ; les ailes c o u r 
t e s ; la q u e u e m o y e n n e , à rec t r ices po in tues . 

L'AMMODROME MARITIME — AMMODROMUS 

MARIT1MUS. 

Der Seefi.nk. 

C a r a c t è r e s . — L ' a m m o d r o m e m a r i t i m e a de 

16 à 19 cent , de long, e t de 27 à 30 cent , d ' en 
vergure . Elle a le dos b run-o l ive , la gorge et le 
ven t re b l a n c s ; la poi t r ine , l e s l o r u m s , une b a n d e 
longi tudina le sur la tê te d 'un gris de c e n d r e ; les 
yeux s u r m o n t é s d 'une b a n d e j a u n e ; les ailes 
j a u n e s , avec une large b a n d e b r u n e t ransver
sa le ; le bec e l l e s pa t tes b r u n s ; l'œil d 'un b r u n 
foncé. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce s i n g u 

l ier oiseau n 'a pas les m œ u r s des au t r e s p a s s e 
reaux ; mais , c o m m e le bécasseau m a r i t i m e , il 
cour t le long des plages, r a san t le bord de l 'eau ; 
il g r impe sur les roseaux avec au t an t de dex té 
r i té que l'effarvalte ou la rousserol le . Il se n o u r r i t 
s u r t o u t de c rus t acés , de pet i t s c rabes , de m o l 
lusques , de pet i ts poissons , e t sa chai r en p rend 
u n goût h u i l e u x , c o m m e celle des véri tables 
oiseaux de mer . 
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L ' a m m o d r o m e mar i t ime se t ient de préférence 
dans les mara i s couver ts de joncs et de hau t e s 
he rbes parfois s u b m e r g é s par les flots. Elle é ta 
bli t son nid su r le sol, au mi l ieu d ' une touffe 
d e végétaux, mais hors de l 'a t te inte de la m a r é e . 

Ce nid es t formé d ' he rbes grossières en dehors , 
fines en dedans . Les œufs, au n o m b r e de qua t r e 
à six, sont d 'un gris b lanc , t ache tés de b r u n . P r o 
bab lemen t , il y a deux couvées par an . 

LES EMBÉRIZIDÉS — EMDER1ZM. 

Die Ammer, 

Les embér iz idés forment la t ransi t ion des pas 
se reaux p r o p r e m e n t dits aux a louet tes , l is con
s t i tuent u n e famille n o m b r e u s e en genres et en 
espèces , mais ils n e p résen ten t pas en t r e eux de 
grandes différences. 

C a r a c t è r e s . — Les embér iz idés ont le corps 
g r o s , les ailes de longueu r m o y e n n e , la 
d e u x i è m e ou la t ro is ième r é m i g e é tan t la plus 
l o n g u e ; la q u e u e assez g r a n d e , à pennes larges , 
é c h a n c r é e o u t r o n q u é e à son e x t r é m i t é ; les 
tarses cour t s , les doigts longs , le pouce souvent 
m u n i d ' u n ongle g r a n d , r e c o u r b é , en forme 
d ' e rgo t . Mais le ca rac tè re le plus sail lant est 
dans le b e c . Cet o rgane est pet i t , cour t , con ique , 
po in tu , l a rge à la base , t r è s - fo r tement c o m p r i m é 
en a v a n t ; à m a n d i b u l e supé r i eu re plus é t ro i te 
q u e l ' infér ieure et souvent p o u r v u e , à la face 
p a l a t i n e , d 'un t u b e r c u l e osseux qui est r eçu 
d a n s u n e pe t i te dépress ion de la m a n d i b u l e i n 
fé r i eu re ; à bo rds fo r t ement r en t r an t s , s u r t o u t au 
mi l i eu d u b e c , e t descendant o b l i q u e m e n t vers 
l 'angle bucca l . Leur p l u m a g e est assez l â c h e ; 
les deux sexes ont u n e livrée d i f fé rente , et les 
jeunes por t en t géné ra lemen t celle de la femelle. 

Par l eur organisat ion i n t e rne , les e m b é r i 
zidés ne diffèrent pas des au t res p a s s e r e a u x ; 
a u c u n de leurs os, toutefois, n e ren fe rme de ce l 
lules aé r i ennes . L 'œsophage p résen te u n e dila
t a t i o n , mais non pas u n vér i tab le j abo t , et l 'es
t o m a c est t r è s -muscu leux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les e m b é r i 

zidés a p p a r t i e n n e n t p r e s q u e tous à l ' hémisphère 
s e p t e n t r i o n a l ; que lques espèces , cependan t , r e 
p r é s e n t e n t cet te famille dans le S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us hab i t en t 

les buissons ou les fourrés de roseaux , le sol nu 
m ê m e ; on les voit r a r e m e n t d a n s l ' in té 
r i e u r des forêts, et ils r e c h e r c h e n t de préférence 
le voisinage des cours d 'eau e t des é t angs . Quel
q u e s espèces hab i t en t les m o n t a g n e s ; la p lupar t 
vivent dans la p la ine . 

Les embér iz idés ne figurent pas p a r m i les 
o i seaux les m i e u x d o u é s , les p lus ag i l e s ; 

! n é a n m o i n s ils ne m a n q u e n t pas d 'une c e r 
ta ine g râce . L e u r m a r c h e est sau t i l l an te ; leur 
vol, br isé ou o n d u l é ; l eur c h a n t , t r ès - s imple ; 
leur c r i d 'appel n 'es t q u ' u n e no t e long temps 
p ro longée . Sans ê t re dénués d ' i n t e l l i gence , i l s 
ne sont cependan t pas t r è s - p r u d e n t s . 

Tous les embér iz idés sont sociables . Hors l e 
| t e m p s de la r ep ro d u c t i o n , ils vivent en t r o u p e s , 

parfois innombrab les , et , m ê m e p e n d a n t l ' épo
q u e des a m o u r s , ils vivent par pa i res , mais les 
unes dans le vois inage des au t r e s . Ils se réun i s 
sent à d 'au t res o iseaux, aux p insons , aux alouet
t e s . Loin de fuir l ' h o m m e , p lus ieurs d ' en t r e eux 
se fixent souvent au voisinage des hab i t a t i ons . 
En hiver , on les voit ar r iver dans les cours , dans 
les j a r d i n s , aux a len tou r s des g ranges et des 
é lables . 

La p l u p a r t sont des oiseaux voyageurs , le p l u s 
pe t i t n o m b r e res te tou te l ' année au m ê m e e n 
droi t . 

L e u r n o u r r i t u r e , qu ' i ls c h e r c h e n t su r le sol , 
est t r è s -va r i ée . E n été , ils m a n g e n t des insec tes , 
des sautere l les , de pet i t s coléoptères , des che 
nil les, des larves , des m o u c h e s ; en hiver , i l s 
s 'a t taquent aux gra ines far ineuses , j a m a i s aux 
gra ines o léag ineuses . Ils m a n g e n t b e a u c o u p , et 
s 'engraissent faci lement . 

Ils é tabl issent leur nid à t e r r e , dans u n e pe t i te 
dépress ion du sol, ou sur des a rbus t e s , des 
ronces d ' u n e p e t i t e é lévat ion. Cette c o n s t r u c t i o n , 
toujours t r è s - s i r ap le , est faite de c h a u m e s , 
de rac ines , et tapissée à l ' i n té r i eur de feui l les 
mol les , de poils , excep t ionne l lement de p l u m e s . 
Les œufs , a u n o m b r e de qua t re à six par cou
vée, ont des poin ts et des veines foncées su r un 
fond gr i sâ t re . Les deux pa ren t s les couven t a l te r 
n a t i v e m e n t , et é lèvent en c o m m u n leurs pet i ts . 

C h a s s e . — La chair de cer ta ines espèces d ' em-
bérizidés f o u r n i t u n m e t s célèbre depuis les temps-
les p lus anciens ; aussi chasse - t -on beaucoup ces-
espèces , su r tou t dans les contrées mér id iona le s . 
H e u r e u s e m e n t , elles se mul t ip l ien t assez rap ide
m e n t pour que leur n o m b r e ne d iminue p a s 
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d 'une man iè re sens ib le . Les embér iz idés du Nord ! 
n 'ont pas à r e d o u t e r les pièges de l ' h o m m e ; I 
mais ils t rouvent p a r m i les pet i ts carnass ie rs , 
les faucons, les h i b o u x , des e n n e m i s acharnés 
à les poursu iv re . 

C a p t i v i t é . —• Les emhér iz idés ne sont pas des 

oiseaux à garder en cage : ce n ' es t pas qu ' i l s sup
portent faci lement la capt ivi té , ma i s ils sont fort 
ennuyeux, e t ne p r o c u r e n t à l eu r ma î t r e a u c u n 
plaisir. 

LES C O M M A N D E U R S — G UBERNA TRIX. 

Der Kardinalamxner. 

C a r a c t è r e s . — Les c o m m a n d e u r s on t u n bec 

robuste, convexe en dessus et en dessous ; des 

ailes c o u r t e s , a r r o n d i e s ; u n e q u e u e longue , 

échancrée ; des tarses robus tes ; u n ongle du 

PREHM. 

pouce c o u r t e t r e c o u r b é . Le p l u m a g e est ro idn 
et p r e s q u e semblab le dans les deux sexes. 

LE COMMANDEUR HUPPÉ — GUBERISJTniX 
CJllSTJTELLA. 

Der fíaubenamrner. 

C a r a c t è r e s . — Le c o m m a n d e u r h u p p é , ou 
cardinal vert des o i se leurs , po r t e sur le d e r r i è r e 
de la tê te u n e h u p p e q u e l 'oiseau p e u t redresser 
à. volonté . 11 a le dos vert ; le dessous du corps 
et u n e b a n d e au-dessus de l 'œil j a u n e s ; les pe t i 
tes couve r tu re s supér ieures de l'aile et les r ec 
t r ices ex ternes bordées de j a u n e ; le s o m m e t de 
la tê te et la gorge no i r s . La femelle a la poi t r ine 
gr ise , le ven t re ver t pâ le , la b a n d e sus-oculaire 
et les joues b l anches . Le bec est couleur de 

i cornes les pa t t e s sont noires . D 'après d'Azara% 
] cet oiseau a environ 22 cent , de long, et 33 cent 
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d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e i l c e n t . , et la 

q u e u e 9 et demi . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i n u e . — Cet OlSCau, 

encore t r è s - r a r e dans toutes les col lect ions , h a 
bi le le sud de l ' A m é r i q u e , c 'est-à-dire le t e r r i 
to i re de la Pla tà e t le Brési l m é r i d i o n a l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après 

d 'Azara , le c o m m a n d e u r h u p p é v i t d a n s les pe
tits bu issons , à la surface d u sol. C'est u n o i 
seau assez paresseux , qu i n ' a i m e pas à voler loin, 
e t ne se perche pas sur les a r b r e s . 11 est cont i 
n u e l l e m e n t à te r re . P e n d a n t l a s a i s o n d e s a m o u r s , 
il se sépare par couples ; le reste de l ' année , il 
vit en grandes t roupes , qui vont j u s q u e dans les 
cour s et les j a r d i n s . Sa nour r i t u r e consis te en 
insectes et en gra ines . 

C a p t i v i t é . — Le c o m m a n d e u r , que l 'on prend 
faci lement dans des pièges de toute na tu re , nous 
arr ive quelquefois vivant en E u r o p e . Mon col 
l ègue , M. S c h m i d t de Francfor t , a eu l 'obl i 
geance de m e c o m m u n i q u e r la note su ivan te , 
relative à l 'oiseau en captivi té . 

« Depuis plus de deux ans , no t re j a r d i n zoolo
g ique possède p lus ieurs c o m m a n d e u r s huppés ; 
ils passent l 'été en plein a ir , r éun i s dans une 
grande volière ; l 'hiver, on les ren fe rme chacun 
dans u n e cage , et on les t ient dans u n e pièce 
chauffée. On les n o u r r i t de pois , de mi l le t , de 
chènevis , de viande h a c h é e , d'oeufs de fourmis , 
de vers et de salade. Ils se t rouven t t rès -b ien de 
ce r é g i m e ; mais j a m a i s ils ne sont aussi vifs, 
aussi éveillés q u e les ca rd inaux p r o p r e m e n t d i t s . 
Très-sensibles aux influences a t m o s p h é r i q u e s , 
ils se se r r en t les uns con t re les au t re s dès qu ' i l 
se p rodu i t un a b a i s s e m e n t de t e m p é r a t u r e . 

« Ils vivent en bons r a p p o r t s avec les au t r e s 
o i seaux . J e les ai mis avec des c a r d i n a u x gris , 
des t isser ins à tê te noire et des t isserins m a s 
qués ; j ama i s il n 'y eut de disputes au sein de 
cet te société . L o r s d e l ' a ccoup lemen t , pa r con t r e , 
a u x mois de mai et de ju in , les mules se l ivrent 
de violents comba t s , à la fin desquels le va incu 
est g r ièvement blessé ou m ê m e t u é ; il faut donc 
sépa re r ces oiseaux, dès que l 'on s 'aperçoi t qu' i ls 
c o m m e n c e n t à se ba t t r e . 

« L'élô de rn ie r , j ' e u s occasion d 'assister à la 
fin d 'un comba t . Au m o m e n t où j ' a r r i v a i , u n des 
c o m b a l t a n t s était ho r s d ' é ta t de se d é f e n d r e ; il 
gisait à t e r r e , for tement blessé à la tê te et res
p i ran t avec pe ine . Mais cela n e suffit pas au 
va inqueur . Il saisit avec son bec la tête déplu
m é e de son adversaire ; t r a îna le pa t ien t su r le sol, 
j u s q u ' à ce qu' i l eût a r r aché u n lambeau de peau ; 
puis il r e c o m m e n ç a . Avant que j ' e u s s e eu le 

t e m p s d 'en t re r dans la vol ière , et d 'enlever la 
m a l h e u r e u s e vict ime, elle aura i t élô cer ta ine
m e n t tuée ; j ' e u s dune l ' idée d 'é lo igner l 'assail
lant à l 'aide d ' un peti t bâ ton . Mais le va inqueur 
ne s 'écar ta i t pas b e a u c o u p , et se précip i ta i t de 
nouveau su r le vaincu dès que je faisais m i n e 
de re t i re r le bâ ton . 

« J ' e n l e v a i d e l à cage tous les c o m m a n d e u r s , 
à l 'except ion d ' u n e seu le pa i re qui se mi t aussi
tôt à cons t ru i re son n id , dans u n panie r ouver t , 
don t les bo rds é ta ient élevés d 'environ 8 cen t . 
Les oiseaux se serv i rent à cet effet de br ins de 
foin, et en tap issèren t m o l l e m e n t l ' in tér ieur du 
pan ie r . C o m m e n c é e le 9 ma i , la cons t ruc t ion étai t 
achevée le 14, et les deux oiseaux y avaient t r a 
vaillé ac t ivement , m a l i n e t soir . La femelle se 
mi t sur le n id , c o m m e p o u r couver , mais elle 
ne pond i t pas . Elle res ta ainsi p lus ieurs semai
nes , e t du ran t tout ce t e m p s , le mâle la relayai t 
u n e ou deux fois pa r jou r , ou bien il se plaçait 
dans le n id à côté d 'elle. P lus d 'une fois, j e le vis 
lui apporLer de la n o u r r i t u r e . J e n 'observa i pas 
d ' accoup lemen t . 

« Au mois de j u in , u n e pa i re de c a r d i n a u x do
min ica ins , qui hab i ta ien t la m ê m e cage, eu t des 
petits ; la femelle du c o m m a n d e u r h u p p é aban
donna son nid, et pr i t ac t ivement pa r t à l 'élève 
de ces pet i t s , en leur appo r t an t à m a n g e r . Les 
paren ts c h e r c h è r e n t à l 'en e m p ê c h e r , mais elle 
savait pa r fa i t ement profiter du m o m e n t où ils 
élaient occupés a u t r e par t , p o u r appor t e r la 
b e c q u é e à leurs nour r i s sons , et satisfaire ainsi 
son inst inct m a t e r n e l . 

« M . E . Hal lbergcr , de S t u t t g a r t , fut p lus h e u 
r eux que nous ; il eut p lus ieurs pet i t s d ' une pa i re 
de c o m m a n d e u r s . M a l h e u r e u s e m e n t , l 'observa
t ion ne fut pas p u h l i é e ; j e sais s eu lemen t q u e 
le n id étai t formé exc lus ivement de peti tes 
branches^ Deux de cas j e u n e s nous ont été d o n 
nés , et ont magn i f iquement p rospé ré . 

« J 'a i e n t e n d u c h a n t e r u n c o m m a n d e u r h u p 
pé mâ le , q u e n o u s avons possédé p lus ieurs a n 
nées . Ce c h a n t est t r è s - s imp le , on p e u t le no te r 
ainsi : dou diou, vidou vidou diou ou dou diou dvi, 
vidou vidou diou. » Cet oiseau a u n e voix forte , 
re ten t i ssante , qu ' i l fait e n t e n d r e p r i nc ipa l emen t 
le ma t in . 

L E S P R O Y E R S — M1LIARIA. 

Der Grauammer. 

C a r a c t è r e s . — Les proyers se d i s t inguen t 

b e a u c o u p pjus des a u t r e s embér iz idés par leurs 

hab i tudes et leur c h a n t que par leurs carac tè res 
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phys iques . Les seuls a t t r ibu t s ex té r ieurs que l 'on 
puisse s ignaler c o m m e différentiels sont les su i 
vants : bec t rès - for t , à bords des deux m a n d i 
bules très-inflôchis en d e d a n s , sur tout vers le mi
lieu de l 'o rgane , à saillie pa la t ine t r è s -p ronon
c é e ; q u e u e ample , l é g è r e m e n t é c h a n c r é e , à peu 
p rèsun ico lo re ; tarses longs, épa is ; doigts cour t s ; 
ongles for ts . Le p l u m a g e est i den t ique dans les 
deux sexes, à tous les âges. 

LE PROYER D'EUROPE — M1LIARÏA EVItOVEti. 

Der Grauammer, der Stnimpfwirker. 

C a r a c t è r e s . — Celte espèce, que dans q u e l 
ques con t rées l 'on n o m m e bonnetier, est le plus 
g rand des e m b é i i z i d é s d 'Eu rope . Elle a 20 cent , 
de long et 34 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e 
sure 11 cen t , et la q u e u e 8 cent . La femelle 
est d 'un cen t imè t r e moins g r a n d e que le mâ le , et 
son envergure n 'a que 31 cent . Le p l u m a g e offre 
des te intes peu variées ; il est g r i s - b r u n à la face 
supé r i eu re d u corps , b l a n c h â t r e ou j a u n e b lan
châ t re à la face infér ieure , avec les flancs et le 
bas-ventre m a r q u é s de trai ts foncés. Les rect r ices 
la téra les sont e n t i è r e m e n t grises, sans taches 
b l a n c h e s . L' ir is est b r u n foncé, le bec j aune 
v e r d â t r e ; les pa t tes sont couleur de co rne . 

La femelle a le m ê m e p l u m a g e que le m â l e . 
Les j eunes sont u n peu plus foncés que les 

adu l tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le proyei" 

habi te la plus g rande par t ie de l ' E u r o p e . A p a r 

t ir de la Suède m é r i d i o n a l e , on le t rouve par 

tout , au moins c o m m e oiseau de passage. Il pa

raî t ê tre plus c o m m u n dans le sud q u e dans le 

^Nord. Ses migra t ions s ' é tendent j u s q u e dans 

l 'Afrique septent r ionale ; on le t rouve f r é q u e m 

m e n t en Egypte, et il n 'es t m ê m e pas ra re aux 

Canar ies . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le prOVCI' 

d ' E u r o p e r e c h e r c h e les p la ines ar rosées , les 
c h a m p s et les pra i r ies . On ne le r e n c o n t r e ni 
dans les grandes forêts , n i sur les hauLes m o n 
tagnes , qu 'e l les soient nues ou couver tes de 
plantes . 

D e l à phys ionomie généra le du p roye r , de son 
corps gros et ramassé, de ses ailes cour tes , on 
p e u t conc lu re q u e c'est un oiseau lourd . Il s au 
tille l e n t e m e n t , le corps c o u r b é , et en agitant, la 
q u e u e . Il vole p é n i b l e m e n t , b r u y a m m e n t , en l i -
.gne ondulée , mais avec une ce r ta ine r a p i d i t é , et 
change de d i rec t ion avec plus de facilité qu ' on ne 
p o u r r a i t le supposer . Son cri d ' appe l , tribk, qu ' il 

fait en t end re au m o m e n t de s 'envoler et en v o 

lant , est perçant . Son cri d ' ave r t i s sement est sieh, 
l o n g u e m e n t p r o n o n c é ; Son cri de t endresse , tik. 
Son chan t n 'es t ni fort, ni ag réab le ; il r es 

semble au brui t d 'un m é t i e r à tisser les bas , de 

la le n o m de bonnetier qu ' i l por te dans cer ta ines 

cont rées de l 'Eu rope . Notre o iseau c e p e n d a n t 

para î t en ê t re r a v i ; il p r e n d , en c h a n t a n t , les 

postures les plus ex t raord ina i res , e t c h e r c h e à 

r emplace r pa r ses gestes les notes qu ' i l ne peu t 

é m c t l r e . Le proyer d ' E u r o p e n 'a a u c u n e b o n n e 

q u a l i t é ; il est ennuyeux , et avec cela t rès-que

re l leur . 

Il n i che , au mois d 'avri l , au mil ieu des he rbes 

et t rès près du sol. Les parois de son nid son t 

formées de c h a u m e s , de feuilles sèches , de br ins 

de pa i l l e ; l ' in té r ieur est tapissé de poils ou de 

br ins d ' he rbe très-fins. Les œufs, au n o m b r e de 

q u a t r e à six, on t une coquil le fine, m a t e , et sont 

d 'un gris t e rne ou d 'un j a u n â t r e sale , m a r q u é s , 

s u r t o u t vers leur gros b o u t , de points , de peti tes 

t aches , de pet i tes raies d 'un gris vougeât re ou 

b l euâ t r e . Les j e u n e s sont nourr is d ' insecles . A 

la fin de mai , ils p r e n n e n t l eur essor. Aussi tôt 

après , les p a r e n t s n i c h e n t une seconde fois, pu is 

tous , j eu n es et vieux, se r é u n i s s e n t en bandes et 

c o m m e n c e n t leurs mig ra t i ons . 

C h a s s e . — On chasse b e a u c o u p ces oiseaux 

p o u r l eu r chai r , qu i n 'es t c e p e n d a n t pas t r è s -

dél ica te . On les t i re , on les p r e n d a u x collets , 

aux n a p p e s , e tc . Les faucons , les r e n a r d s , les 

m a r t r e s , les bele t tes l eur sont a u t a n t d ' ennemis . 

L E S B R U A A T S — EMBERIZA. 

Die Animer. 

C a r a c t è r e s . — Les b r u a n t s p r o p r e m e n t dits 
sont caractér isés par un bec plus faible que celui 
des p royers , mais de m ê m e forme ; l eur p l u m a g e 
a des couleurs vives, et varie suivant le sexe. 

LE BRUANT JAUNE — EMBERIZA CITRINELLA. 

Der Goldammer, The yellow Bunling ou yellow Ammer. 

C a r a c t è r e s . — Le b r u a n t j a u n e , q u e le vul 
gaire n o m m e s imp lemen t bruant, bréant ou 
verdi'ere, a 18 cent , de long, et de £7 à 29 cent , 
d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée m e s u r e 9 cen t . , et la 
q u e u e 7 cent , et demi . L ' i r is est b r u n , le bec 
b l euâ t r e , les pat tes sont cou leu r de c o r n e r o u -
g e â l r e . Le mâle adul te est u n fort bel oiseau, 
ayan t la t è L e et la par t ie inférieure du corps d 'un 
j a u n e c i t ron vif; la poi t r ine et le vent re p o n c -
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t u é s de rouge b r u n ; les côtés de la poi t r ine rose 
vif; le c r o u p i o n cou leu r de rou i l l e ; le dos rose , 
t a c h e t é de brun f oncé ; la n u q u e et les côtés d u 
cou d 'un vert olive e t roui l le m é l a n g é s ; l 'aile 
m a r q u é e de deux bandes t ransversa les d'un 
j a u n e clair , occupan t les ex t rémi tés des couver
t u r e s ; les rémiges et les rec t r ices n o i r â t r e s et 
bordées d 'un liséré clair . La femelle a u n e 
te in te plus grise, et les dessins de son p l u m a g e 
son t moins n e t t e m e n t t r a n c h é s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le b r u a n t 

j a u n e hab i t e l 'Eu rope cen t ra l e et u n e g r a n d e 
pa r t i e de l 'Asie, n o t a m m e n t la Sibér ie m é r i d i o 
n a l e . En Espagne et dans tou t le midi de la 
F r a n c e , il est r emp lacé pa r u n e espèce t rès -voi 
s ine , le b r u a n t zizi ou des haies . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans plu

s ieurs con t rées , le b r u a n t j aune vit avec l ' o r to 
l a n . E n Al l emagne , dans tou t le n o r d de la 
F r a n c e , où nous le voyons en n o m b r e , il 
h a b i t e , en é té , p a r t o u t où il y a des buissons, 
m ê m e les l is ières des forêts. Il s 'élève assez h a u t 
dans les m o n t a g n e s ; d ' ap rès Tschud i , il est 
auss i c o m m u n dans les Alpes q u e dans la 
pla ine . 

Paf ses moeurs et ses hab i tudes , le b r u a n t 
j a u n e diffère beaucoup du proyer d ' E u r o p e . Il 
est p lus vif, plus agi le , p lus doux . 11 r eche rche 
les lieux bu i s sonneux p lu tô t que les endro i t s 
découver t s . Sans ê t re beau , son c h a n t vau t 
m i e u x q u e celui de l 'espèce p r é c é d e n t e . 

T o u t l 'é té , on voit le b r u a n t j a u n e en c o m p a 
gnie de sa femelle ou de ses pet i t s . Au c o m m e n 
cemen t d u p r i n t e m p s , a lieu l ' a c c o u p l e m e n t . Au 
mois de m a r s , déjà, on t rouve son nid, qui diffère 
de celui du proyer par les m a t é r i a u x mo ins gros
siers qui e n t r e n t dans sa cons t ruc t ion . Ce nid 
est é tabl i dans les buissons ou dans les ha ies et 
t rès-près d u sol. Au c o m m e n c e m e n t d 'avr i l , on 
y t rouve toujours des œufs. A ce m o m e n t , le 
mâ le est t r è s - g a i ; il c h a n t e du ma t in au soir , 
p e r c h é sur une b r a n c h e isolée. 

C h a q u e couvée est de qua t r e ou c inq œufs . 
Ceux-ci on t une coqui l le t r è s -mince , d 'un blanc 
sale ou d 'un g r i s r o u g e â t r e , p a r s e m é e d é t a c h e s 
et de Yeines foncées. Les deux pa ren t s couvent 
a l t e r n a t i v e m e n t . Us nour r i s sen t leurs pet i ts d ' in
sec t e s . Si l ' année est favorable, les b r u a n t s j a u n e s 
ont deux , souvent m ê m e trois couvées. 

Après l ' époque des a m o u r s , les j eunes des di
verses n ichées du m ê m e can ton et les vieux s'at
t r o u p e n t et fo rmen t des ban des t r ès -nombreuses 
qu i e r r e n t dans le pays. Les b ruan t s se réu
n issent alors aux a louet tes , aux p insons et m ê m e 

aux l i to rnes (turduspiloris), p o u r lesquel les ils 
s e m b l e n t avoir une vive inc l ina t ion . Ces socié-
tés n e vivent pas en parfai te h a r m o n i e , et souvent 
des lu t tes sér ieuses éc la ten t au mil ieu d 'el les . 

Quand l 'hiver est t r è s - r igoureux , le h ruan t 
j a u n e est obligé de venir d e m a n d e r sa nour r i 
t u r e à l ' h o m m e ; oh le voit a lors a r r iver d a n s les 
fe rmes , où sa venue est o r d i n a i r e m e n t accuei l 
lie avec plaisir . Au p r i n t e m p s , chaque pa i re r e 
gagne son a n c i e n n e d e m e u r e . 

C h a s s e e t c a p t i v i t é . — Le b r u a n t j a u n e n 'est 

pas l 'objet d 'une chasse spéciale . On le p rend 
c o m m e tous les pet i ts oiseaux de passage avec 
des pièges , et su r tou t des filets à nappes , et on le 
tue au fusil. 

C a p t i v i t é . — Cet oiseau n ' a r i en qu i pu isse 
ravir l ' a m a t e u r ; cependan t , son p l u m a g e ; qu i est 
assez agréable à l 'œil , le fait quelquefois a d m e t 
t re dans u n e vo l iè re . 

LE MUTANT ORTOLAN — EMBERIZA IÏORTUL AN A. 

Der Gartenammer, Der Ortolan, The Ortolan. 

C a r a c t è r e s . — L'ortolan (fuj. 63), que q u e l q u e s 
na tura l i s tes on t séparé g é n é r i q u e m e n t des au t r e s 
b r u a n t s , est plus c o n n u , de n o m du moins , que 
l 'espèce p r é c é d e n t e . Il est u n peu plus pet i t q u e 
ce l le -c i , s a l o n g u e u r totale n ' é t an t q u e d e l G c e n t . 
et son enve rgu re de 27 à 29 ; l 'ai le pliée m e s u r e 
8 cen t , et la q u e u e 7. La femelle est de taille un 
peu plus faible que le mâ le . 

Le p l u mag e varie peu dans les deux sexes ; le 
mâle a la t ê t e , la n u q u e , le cou g r i s ; la gorge , 
u n e bande en avant de la joue , un pet i t cercle 
a u t o u r de l 'œil d 'un j a u n e paille ; le dos m a r q u é 
de t a ches foncées ; les ex t rémi tés des m o y e n n e s 
e t des grandes couver tu res supé r i eu re s de l'aile 
d 'un cendré roussâ t re , ce qui p rodu i t u n e double 
bande t r ansve r sa le ; les r émiges b r u n e s , l isérées 
en dehor s de blanc rous sâ t r e ; les rec t r i ces d 'un 
b r u n foncé, avec les deux p e n n e s méd ianes b o r 
dées de roussâ t re , e l l e s deux externes m a r q u é e s 
en dedans d 'une longue t ache b l a n c h e en forme 
de coin . La femelle a des couleurs p lus t e rnes , et 
sa gorge est t a c h e t é e . En a u t o m n e , le mâle a la 
m ô m e robe qu ' e l l e . L' ir is est b r u n , le bec et les 
pat tes sont cou leur de corne rougeâ t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' o r t o l a n ha 

bi te une grande par t ie de l ' E u r o p e ; on le ren
cont re toute, l 'année dans les pays de la basse 
Elbe , dans le B r a n d e b o u r g , la Silcsie, l a L u s a c e . 
II n 'es t pas r a r e dans le s u d de la N o r w é g e et 
en Suède , j u s q u e dans les m o n t a g n e s , au Dovre-. 
fjeld, par exemple ; il se m o n t r e e n abondance 
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dans le midi de l ' E u r o p e , su r tou t dans le sud de 

l'Italie et su r la côte or ien ta le d 'Espagne . On le 

trouve aussi en Hol lande , en Angle te r re , en 

France , en Russ ie , dans l 'Asie cen t ra le j u s q u ' à 

l'Altaï. Il est r a r e d a n s le nord de l 'Af r ique ; j a 

mais je ne l'ai vu en Egypte . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m œ u r s 

et les hab i tudes de l 'or tolan ne diffèrent g u è r e de 
celles des au t res embér iz idés . Il hab i t e les m ô m e s 
localités q u e le b r u a n t j a u n e , et il a le m ê m e 
genre de vie ; son chan t est c e p e n d a n t plus doux, i 
plus agréable et plus varié. Son cri d 'appel es t : 
guif, gutir ; son cri de tendresse , gui, ou pik, 
prononcé d o u c e m e n t et t r è s - b a s ; lorsqu ' i l est 
excité, il fait en t endre u n cri assez p e r ç a n t et 
dur . 

Son nid res semble assez à celui du b r u a n t 
j a u n e . Il n i che près du sol, dans les b r a n c h e s les 
plus épaisses des buissons , dans les ha ies , les 
champs de colza. Ses œufs , au n o m b r e de q u a t r e 
à six par couvée, sont d 'un r o u g e â t r c pâle , d 'un 
blanc ou d 'un gris r o u g e â t r e , avec des points et 
des l ignes noirs et d ' un gris b l euâ t r e . | 

C a p t i v i t é . — Mon père t i en t d 'un a m a t e u r 
que les or to lans s u p p o r t e n t faci lement la cap t i - ! 
vite, et vivent en b o n n e h a r m o n i e avec les au t r e s ! 
oiseaux. J e ne sais s'ils possèdent encore d ' au 
t res qua l i t é s . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — L'or tolan jou i t d 'une 

certaine célébr i té c o m m e a l imen t . Les Romains , 
qui en es t imaien t fort la cha i r , le tena ien t dans 
des cages, qu ' on éclairai t la nui t avec des l ampes 
pour que l 'oiseau, t r o m p é pa r ce t t e l umiè re a r 
tificielle, mangeâ t la nui t , et engraissâ t p lus ra
p idement . Cette c o u t u m e est encore en usage en 
Italie, dans le midi de la F r a n c e , et su r tou t dans 
les îles de la Grèce . Là , on p r e n d les or to lans 
en masse , et, q u a n d ils sont suff isamment en 
graissés, on les é t rang le , on les p l u m e , en les j 
plongeant dans l 'eau boui l lan te , puis on les m e t | 
par deux ou q u a t r e cents dans de peti ts bar i ls , 
avec du vinaigre et des épices . Ainsi p réparés , 
les ortolans se vendent assez cher . Dans plusieurs 
parties de l 'Al lemagne , les gardes chasse sont 
tenus de p r end re les or to lans p o u r leurs ma î t r e s . 
La chair de cet oiseau a ie goût de celle de la 
bécasse et lui est supér ieure pour la dél icatesse. 

LE BRUANT FOU — EMBERlid Cl À. 

Der Zippummcr, der Rothammer. 

Le b r u a n t fou est r e m a r q u a b l e pa r son plu
mage é l ' g a n t . La cou leu r fondamenta le en est 
un r o u g e b r u n fort a g r é a b l e ; la tê te , la go rge , 

la par t ie supé r i eu re de la poi t r ine sont d 'un gris 
cendré ; les j oues et la région des oreilles sont 
en tou rées d 'un cercle noir , l imité en dedans e t 
en dehor s par u n e bande b l a n c h e . Le dos est 
m a r q u é de taches no i res , disposées en sé r i e s ; 
l'aile por te deux bandes c la i res . La femelle a un 
dessin moins n e t ; elle a la gorge plus claire et 
t ache tée . L ' i r is est b r u n foncé ; la m a n d i b u l e 
supér ieure est noir b l euâ t re , l ' infér ieure bleu clair; 
les pat tes sont cou leu r de c o r n e . Cet oiseau a 
18 cent , de long et 26 cent , d ' enve rgure ; l 'aile 
pliée m e s u r e 7 cent , et d e m i ; la q u e u e est à 
peu p rès de m ê m e l o n g u e u r . La femelle est un 
peu plus peti te que le mâle . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — - Le b ruan t fou 

est u n oiseau p r o p r e aux régions mér id iona les 

de l 'Eu rope . En Al lemagne , on n e le t rouve que 

sur les bo rds du R h i n et en A u t r i c h e . Il est c o m 

m u n en Espagne , en I tal ie , en Grèce, en P r o v e n c e . 

Son aire de dispersion s 'é tend sur u n e g r a n d e 

pa r t i e de l 'Asie, et, d 'après J e r d o n , on le r e n 

con t re f r é q u e m m e n t dans l 'ouest de l 'Himalaya . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le b r u a n t 

fou est u n oiseau de m o n t a g n e , qu i ne descend 
dans la plaine q u ' à la fin de l ' au t o mn e et en h i 
ver, pa r les g r a n d s froids et les neiges . T s c h u d i 
nous a p p r e n d q u ' e n Suisse il hab i t e s u r t o u t les 
hau te s m o n t a g n e s , et qu'i l se l ient de préférence 
sur l eu r s flancs escarpés , couver ts de roche r s et 
d ' ébou l i s . 

C'est en effet là q u e vit ce b ruan t , cou ran t au 
mil ieu des pierres et des rocai l les , ne p e r c h a n t 
c]ue r a r e m e n t su r les a rbres ou le's bu issons . Du 
res te , t ou tes ses al lures sont celles des b r u a n t s . 
Son cri peu t se r e n d r e par tzipp tzipp tzipp-tzeï, 

r épé t é p lus ieurs fois. Son chant ressemble à ce 
lui du b r u a n t j a u n e , s e u l e m e n t il est p lus cour t 
et p lus p u r ; Bechs te in l 'a assez e x a c t e m e n t no té 
et l ' exp r ime par tzilzitzïtzm. 

On t rouve le nid du b r u a n t fou dans les c r e 
vasses des r o c h e r s , dans des t r ous de m u r s , dans 
les bu issons , dans les ha ies . Les œufs , au n o m 
bre de trois ou de q u a t r e , sont d ' un gris b lan
c h â t r e , m a r q u é s de t ra i ts déliés no i râ t res et gr is , 
dess inant quelquefois c o m m e u n e cou ronne au
tour de l'œuf, et s u r t o u t vers le gros bou t . Ce des
sin n 'es t pas formé de t r a i t s cour t s et br isés , 
mais de l ignes con t inues , et ce carac tè re p e r m e t 
de d is t inguer les œufs du b r u a n t fou de ceux d u 
b r u a n t j a u n e . Cet oiseau a p robab l emen t d e u x 
couvées par a n . En Espagne , j e n 'a i cependan t 
pas vu de peti ts avant le mois de ju i l le t , et la 
m u e avait lieu vers le mil ieu d 'août . S u r les bords 
du Rh in , le b r u a n t fou arr ive au c o m m e n c e m e n t 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'avr i l , et s'en va au mois de novembre . E n Es
pagne , j ' e n vis t r è s - f r é q u e m m e n t des bandes 
cons idérables sur tous les versants , exposés au 
solei l , de la Sierra-Nevada. 

C a p t i v i t é . — La beau té de son p l u m a g e fait 
du b r u a n t fou un t r è s -bcn oiseau d ' a p p a r t e m e n t . 
Bechs te in , qui en conserva u n e paire p e n d a n t 
sept ans , ne tar i t pas sur ses qual i tés . L e m i l e 
e t la femelle é ta ien t t rès-affectueux l 'un pour 
l ' a u t r e ; ils a ima ien t la société de leurs s emb la 
bles , et vivaient en paix avec tous les au t r e s oi
seaux. 

L E S P A S S É R I N E S — PA S SERIN A. 

Der Prachtammer. 

C a r a c t è r e s . — Les passér ines fo rmen t u n 

genre peu r iche en espèces : elles son t ca rac t é 

risées par un bec u n peu al longé, à a rê te t rès -

g ibbeuse au-dessus des fosses nasales et s 'élevant 

au niveau du c râne , à saillie pa la t ine fo r t ement 

p i o n o n c é e . Leur p lumage est moins varié que 

celui des aut res embér iz idés , et très-différent 

suivant le sexe. 

Ï.A PASSÉRINE MÉLANOCÊPHALE — PASSEUINA 

MELANOCEPIIAEA. 

Der Ortolankôuig, der Kappenammer. 

C a r a c t è r e s . — La passér ine m é l a n o c ê p h a l e , 

roi des ortolans ou embérize à capuchon (fig- 04) , 

c o m m e on l 'appelle dans que lques con t rées , a de 
19 à 20 cent , "et demi de long e t de 30 à 31 cent , 
d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e s u r e 10 cent , e t la 
q u e u e 8. Le mâle a la tê te no i r e , le dos cou leur 
d e roui l le , la face infér ieure du corps d ' un beau 
j a u n e doré , la q u e u e et les ailes d ' un brun, 
foncé. 

La femelle n ' a pas la tête noire ; elle a u n e 
b a n d e gris b run al lant du bec à l ' œ i l ; la face 
supé r i eu re d u corps gris r o u g e â l r e , c h a q u e 
p l u m e ayant la t ige foncée, les bo rds p lus c l a i r s ; 
la face infér ieure j a u n e c la i r ; la gorge b l an 
c h â t r e . Les rémiges et les couve r tu r e s supé 
r ieures de l 'aile, les rec t r i ces son t d ' u n b r u n 
foncé, bordées de blanc b r u n â t r e ou d e b r u n 
clair ; le bec est b l euâ t r e clair , cou leur de co rne , 
en hiver ; les pa t tes sont couleur de chai r foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . •— L a passér ine 

mélanocêpha l e hab i le le sud-est de l ' E u r o p e , 
la Grèce, la Dalmat ie , les îles de l 'Adr ia t ique , 
u n e g rande par t ie du s u d - o u e s t de l 'Asie. 
On la compte p a r m i les oiseaux d ' A l l e m a g n e , 
.car on e s a vu plus ieurs fois près de Tr ies te , e t 

m ê m e p lus avant dans l ' i n t é r i eu r ; mais elle y est 
excess ivement r a r e . On aura i t m ê m e t ué que l 
ques indiv idus aux environs de Le ipz ig ; t o u t e 
fois, le fait n 'es t pas suffisamment p rouvé . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les passé-

r ines appara issen t en Grèce à la fin d 'avri l , et en 
par l en t en aoû t : J e r d o n nous a fait conna î t r e la 
direct ion qu 'e l les p r e n n e n t ; au mois de no
vembre , elles se m o n t r e n t dans le D e k k h a n et dans 
les provinces du nord de l 'Hindoustan ; elles se 
réun i s sen t , là, en bandes i n n o m b r a b l e s , qui c a u 
sent de t rès-grands dégâts dans les p lan ta t ions , 
et d ispara issent en m a r s . Pa r unû mat inée du 
p r in t emps , on voit en Grèce tou tes les haies du 
voisinage de la m e r couvertes de passér ines mé-
lanocépha les , et c e p e n d a n t il e û t été impossible , 
la veille, d'y en t rouver u n e seu le . 

La passér ine mé lanocêpha l e a u n genre de vie 
t r è s -peu différent de "celui des auLres e m b é -
rizidés. Le comle Yon de r Miihle dit qu ' i l est 
s lup ide , confiant , et q u e souvent on peu t assom
m e r d ' u n coup de canne le mâ le p e n d a n t qu ' i l 
c h a n t e . 

A l ' é p o q u e des a m o u r s , les passér ines m é l a -
nocépha le s se re t i r en t dans les collines incul tes , 
couver tes de sauges et de ju jub ie r s , dans les v i 
gnob les , d a n s les ja rd ins peu f réquentés . Le 
mâle se p e r c h e sur la plus h a u t e b r a n c h e d 'un 
a r b r e ou d 'un buisson, et fait con t i nue l l emen t e n 
t e n d r e son chant, s imple , un peu flùlé ; la femelle 
se c á c h e l e p lus qu 'e l le peu t . Le n id est établi sur 
le sol m ê m e , ou dans un buisson ép ineux , géné
r a l e m e n t à l 'abri des r e g a r d s ; il est n é g l i g e m m e n t 
cons t ru i t ; des figes et des feuilles g ross iè rement 
en t re l acées f o rmen t la paroi e x t é r i e u r e ; l ' in té 
r ieur est tapissé de pet i tes rac ines , de c h a u 
m e s , de cr ins . Au c o m m e n c e m e n t ou a u mi l ieu 
de ju in , on y t rouve de c inq à sept œufs , d ' u n 
vert b l euâ l r e pâ le , couver ts de taches p lus ou 
moins confluentes , d 'un gris c e n d r é , verdâ t res 
ou gris r o u g e â t r e . 

L E S C Y N C I I R A M E S — CYNCIIRAMUS. 

Die Scldlfammer. 

C a r a c t è r e s . — Les c y n c h r a m e s ou bruants de 

roseaux, c o m m e on les appel le aussi , on t u n 
bec de forme var iable , mais à palais l i sse ; leurs 
ailes n ' a t t e ignen t pas le mil ieu de la q u e u e ; 
leurs doigts sont grêles et c o u i t s , et leurs ongles 
longs , minces , a igus , r e c o u r b e s . 

Mais c'est s u r t o u t par leurs m œ u r s , leurs habi
tudes , l eur vol, leurs cr is , q u e ces oiseaux se 
d i s t i nguen t des au t res embér iz idés . 
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Les deux sexes, su r tou t à l 'époque des a m o u r s , 

por tent une livrée différente. 

LE CYNCHRAME SCHÉNICOLE — CYNCII1U1UUS 
SCIIOENICLUS. 

Ler Sporenammer. 

C a r a c t è r e » . . — Le c y n c h r a m e schén ico le , vul
gairement bruantdes roseaux (fig. 65), a 1 5 cent , de 
long et 25 cent , d ' envergure ; l 'aile p l iée mesu re 
8 cent , et la q u e u e 7 . La femelle est u n peu plus 
peti te q u e le m â l e . Celui -c i , après la m u e rup t i l e , 
a la tête et la gorge d 'un noir foncé ; u n e bande 
blanche, qu i de l 'angle du bec descend vers l 'é
paule et s 'uni t là à un collier b lanc ; le dos b r u n , 
chaque p l u m e ayan t la t ige foncée, les barbes 
claires ; le c roup ion d 'un gris c end ré , la face in
férieure du corps b l anche , les flancs gr isâtres , 
avec des taches long i tud ina les foncées. 

La femelle , à la m ê m e é p o q u e , a la tê te b r u n e 
à raies foncées ; la gorge d ' un b lanc sale, en tou rée 
par u n e bande fo rmée de taches r app rochées . 

Le mâ le en p l u m a g e d 'h iver et les j e u n e s ont 
la m ê m e livrée que la femelle ; l'iris est b r u n ; le 
bec b l euâ t r e , la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e p lus 
foncée que l ' in fé r ieure ; les pa t tes sont cou leu r 
de corne rougeâ t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . -— Le Cyn-

c h r a m e schénico le est u n oiseau t r è s - r é p a n d u 

en E u r o p e : il n 'y a peu t -ê t r e pas de cont rées 

où il n 'a i t été observé, et il se r e p r o d u i t p r e s 

que pa r tou t , m ê m e dans le sud de la Lapon ie . 

l l œ n r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — A u t a n t son 

aire de dispersion est é t e n d u e , a u t a n t , par c o n t r e , 
son habi tat est l imi té . Il ne f réquente que les 
endroi ts t r è s - m a r é c a g e u x des p la ines , e t exc lu
sivement les l ieux couver t s de p lan tes a q u a t i 
ques élevées, de joncs , de roseaux, de saules ; en 
d 'autres t e rmes , il vit a u bord des é tangs , des 
rivières, des lacs, dans les mara i s et les p ra i r i es 
submergées . 

Le c y n c h r a m e schénicole é tabl i t son nid s u r 
le sol, au mil ieu des rac ines et des he rbes , à un 
endroi t bien caché et ho r s de l ' a t t e in te des 
eaux. Ce nid est g ross i è rement fait de t iges , de 
brins d 'herbes , de feuilles s èches ; l ' i n té r i eur en 
est tapissé d e c r ins , de duvet de saule et de 
roseau. En ma i et au c o m m e n c e m e n t de ju i l le t , 
on y t rouve de qua t re à six œufs , pe t i t s , de cou
leur t rès-variable, d ' o rd ina i r e d 'un gris blan
châ t re , t i r an t sur le b run ou le r o u g e , et m a r 
qués de t aches , de poin ts , de veinules d 'un gris 
cendré ou d 'un b run no i râ t re , p lus ou moins 
net tes , p lus ou mo ins conf luentes . 

C'est u n oiseau peu craintif, s u r t o u t lorsqu ' i l 
a des œufs et qu ' i l est dans son n id . L ' a m o u r de 
sa p rogén i tu r e lui fait oubl ier tou te p r u d e n c e . 
On peut p r e s q u e p r e n d r e avec la ma in la femelle 
en t ra in de couver . Dès q u ' o n s ' approche d u 
nid , le mâ le accou r t , anx ieux , et en poussant 
des cr is de dé t resse . 

Le c y n c h r a m e schénicole est p lus gai , p lus vif, 
plus agile que ses congénè res ; il g r i m p e t rès-ha
b i l ement le long des tiges des roseaux , m ê m e 
sur les p lus minces . A t e r r e , il sau te r a p i d e m e n t 

| et sans e m b a r r a s ; il vole avec l égère té , se plaî t 
à s 'élever à u n e c e r t a i n e h a u t e u r , d 'où il se 
laisse t o m b e r en que lque sor te , en f e rman t les 
ailes ; souvent , il s ' amuse à voleter a u t o u r des buis
sons . Lo r sque q u e l q u e chose l 'affecte, lorsqu ' i l 
se p r épa re à p r e n d r e son essor , ou qu ' i l vient de 
se poser , il i m p r i m e à la par t ie pos té r ieure de 
son corps des m o u v e m e n t s b rusques et r épé tés , 
c o m m e font les m o i n e a u x f r iquets . Son cri d ' a p 
pel est tzie, p rononcé h a u t e t plus p ro longé que 
le cri des au t res embér iz idés . Son c h a n t est b r e 
dou i l l é . Le c y n c h r a m e schén ico le , c o m m e le dit 
N a u m a n n , « é t rang le chaque n o t e . » Par con t re , 
il chan te du ma t in j u s q u ' a u soir, et , p o u r m a p a r t , 
j ' a v o u e que ce babil m e plaî t b e a u c o u p . 

En été , cet o iseau se n o u r r i t p r e s q u e exclusi
vemen t d ' insectes a q u a t i q u e s ; en a u t o m n e et 
en h iver , il m a n g e les graines des roseaux, des 
joncs , des he rbes et des diverses p lantes m a r é 
cageuses . 

P e u après la saison des a m o u r s , les cyn -
c h r a m e s des roseaux se r éun i s sen t pa r pe t i tes 
bandes , et p a r c o u r e n t les c h a m p s . A l 'ent rée de 
la mauva i se saison, ils q u i t t e n t les cont rées du 
Nord , et vont c h e r c h e r un asile dans les fourrés 
de roseaux et les mara i s couver t s de hautes 
he rbes d u midi de l 'Eu rope . J ' e n vis b e a u c o u p , 
en hiver, p rès de To lède , sur les rives du Tage , 
hab i t e r les bu i ssons de cha rdons les p lus ép i 
n e u x . Chaque a n n é e , ces oiseaux sont c o m m u n s 
sur les bo rds du lac Albuféra , p rès de Valence , 

C a p t i v i t é . — Quoique s i lencieux, le Cyn
c h r a m e schénicole est un oiseau agréable à teni r 
en cage ou en vol ière . Son agil i té esL l rès-ar*u-
s a n t e ; son babi l , u n e dis t rac t ion q u e j e prise 
f o r t ; mais l 'espèce est plus dé l ica te q u e les a u 
tres embér iz idés et r éc l ame une nou r r i t u r e plus 
so ignée . J ' a i d o n n é à ceux que j ' ava is les m ê m e s 
a l imen t s qu ' aux ross ignols , e t j ' a i eu la satisfac
t ion de les voir toujours en b o n n e san té . 
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L E S P L E C T R O P H A N E S — 

PLECTROPHANES. 

Die Sporenammer. 

Dans les con t r ée s les plus élevées du Nord ha

b i ten t divers embér i z idés , et n o t a m m e n t deux 

espèces d o n t le pouce por te u n ongle t r è s - long , 

ce qu i leur a valu le n o m de bruants éperonnés. 

C a r a c t è r e s . — Les p l ec t rophanes sont ca r ac 

tér isés par un bec cour t , à saillie pa la t ine peu 

p r o n o n c é e ; des ailes longues et p o i n t u e s ; une 

q u e u e m o y e n n e , m é d i o c r e m e n t é c h a n c r é e ; des 

pa t tes fortes ; un pouce m u n i d 'un épe ron ou er

got ayant à peu près la l o n g u e u r du doigt qu i le 

po r t e . La forme de cet e rgot a fait faire de ces 

oiseaux deux genres dis t incts . 

LE PLECTROPHANE LAPON — PLECTROPHANES 
LAPON1CVS. 

Der Sporenammer, der Lerclienammer, 

der lapplandische Ammer, The Lapland Buiding. 

C a r a c t è r e s . — Chez le p lec l rophane lapon ou 

bruant-alouette (fig. 6 6 ) , c o m m e on l 'appelle 

aussi , l ' e rgot , p lus long que le doigt pos té r ieur , 

est t rès-faiblement r e c o u r b é ; le mâle a la gorge 

no i r e . Au p r e m i e r aspect , cet oiseau ressemble 

| assez au c y n c h r a m e schénico le , ma i s il ne faut 

I pas l ong temps pour saisir lesd i t fé rences . Le mâ le , 

en a m o u r , a un beau p l u m a g e . La par t ie supé 

r i eu re de la t ê t e , la gorge, t o u t e la pa r t i e a n t é 

r i e u r e du cou sont noires ; la n u q u e est d 'un beau 

rouge roui l le ; ces deux couleurs sont séparées 

pa r u n e b a n d e d 'un b lanc r o u g e â t r e , c o m m e n 

çan t au-dessus de l 'œil , et de scendan t en S vers 

la g o r g e ; le dos est , c o m m e chez les a u t r e s em-

bér iz idés , d 'un rougeâ t r e fauve, avec des m o u 

che tu res plus foncées ; les ailes sont d ' un b r u n 

noi r , les pet i tes tec t r ices supé r i eu res et les r é 

miges é t an t b o r d é e s d ' un liséré clair ; la face 

infér ieure du corps est d 'un b lanc g r i sâ t re , avec 

les flancs m a r q u é s de g randes t aches no i r e s . 

E n h iver , le no i r est p r e s q u e e n t i è r e m e n t caché 

par les bo rds b lancs des p l u m e s . 

La femelle n 'a pas de noi r à la t ê te , à la go rge , 

e t aux flancs; ses te intes sont plus t e rnes . Les 

j e u n e s ont le m ê m e p lumage q u e la femelle, sauf 

les t aches de la par t ie infér ieure du corps qu i 

son t plus foncées. L' ir is est b run foncé ; le bec 

est no i r b leuâ t re à la pointe ; les pa t tes sont 

grises, t i ran t sur le b leuâ t re . 

Le mâle a 17 cen t , de long et de 29 à 30 cent , 

d ' envergure ; l 'ai le pliée m e s u r e 10 cent , et la 

q u e u e 7. La femelle est un peu plus pe t i t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le plectl'O-
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Fig. 65. Le Cynchratne s c h é n i c o l e . 

phane lapon a été vu plusieurs fois en Al l ema
gne, en F r a n c e , en Be lg ique ; mais le Nord est 
sa véritable pa t r i e . On le t rouve sur les bo rds de 
la mer Glaciale, et su r tou t dans .les s teppes de 
Tundra , où il n ' e s t pas r a r e . D 'après mes obse r 
vations, c'est le p lus c o m m u n des trois e m b é -
rizidés qui hab i ten t le nord de la Lapon ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . —• Le pleptrO-

phane lapon vit dans les m o n t a g n e s , et r e c h e r c h e 
les endroits couver t s de pet i ts buissons. ; on le 
rencontre cependan t sur des p l a t eaux c o m p l è t e 
ment nus et, en p la ine , dans les forêts de b o u 
leaux. 

Par ses hab i tudes , le p l e c t r o p h a n e lapon é t a 
blit une t rans i t ion en t r e les a laud idés et les e m -
bérizidés. II cour t c o m m e les p remie r s , se p e r c h e 
et vole c o m m e les seconds . Au m o m e n t des 
a m o u r s , le mâ le p l ane l ong temps , à la façon de 
l 'a louet te . On a dit que cet oiseau ne se p e r c h a i t 

RR E I I SI, 

pas su r les a rb re s : j e puis affirmer le con t r a i r e . 
II est vrai qu ' on le voit p lus souvent su r u n e 
p ie r r e que sur la b r a n c h e t r e m b l a n t e d ' u n bou
leau . Son cri d 'appel a q u e l q u e chose de l u g u 
b r e : il c a d r e pa r f a i t emen t avec le dése r t au mi 
lieu d u q u e l se t rouve le voyageur qu i r e c h e r c h e 
les n ids de cet oiseau. Ce cr i , que la femelle fait 
aussi enten d r e , mais sur u n ton plus bas , p o u r r a i t 
ê t re ainsi no té : tjüe, tjüeb. Le cr i d 'aver t i sse
m e n t peu t se r e n d r e par terr, erre. Son chan t est 
t rès -s imple , il n ' a q u ' u n e ph rase dans l aque l le 
le cri d 'appel es t souven t r épé té . Le mâ le ne 
c h a n t e q u ' e n volant , mais alors il le fait avec 
b e a u c o u p d ' a rdeu r . N a u m a n n compare ce chan t 
à ce lu i de l ' a loue t te . 

D 'après S c h r ä d e r , le p l e c t r o p h a n e lapon n ' a r 
r iverai t en Laponie q u ' a u mi l i eu d 'avr i l , et aus
sitôt c o m m e n c e r a i t la pé r iode des a m o u r s . On 
t rouve le n id de ce t t e espèce dans les endro i t s 
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h u m i d e s , en t r e les rac ines des bou leaux , sous 
des p lantes fo rmant un épais fourré . L ' ex t é r i eu r 
est formé de c h a u m e s plus ou moins grossiers ; 
l ' in tér ieur est tapissé de p l u m e s de lagopède . 
La p o n t e , qui a lieu en j u i n , e s t . de c inq ou six 
œufs , a l longés , gr i sâ t res , j a u n â t r e s ou d 'un b r u 
nâ t r e clair , m a r q u é s de pe t i t s points et de pet i tes 
lignes foncées, p lus ou moins a c c e n t u é e s ; sou 
vent ce dessin m a n q u e . A la fin de ju i l le t , j ' a i 
vu des peti ts qui venaient de p r e n d r e leur essor. 

Vers la m ê m e é p o q u e , je r e n c o n t r a i les p lec -
t rophanes pa r couples , ou par pet i tes b a n d e s , 
formées sans dou te de celles q u i avaient fini 
d 'élever leur p rogén i tu re . Us n ' é t a i en t nu l l e 
m e n t craint i fs , et para i ssa ien t ne pas conna î t re 
l ' h o m m e . Mais l eur défiance s'éveille dès qu ' i l s 
sont chas sés : après q u e l q u e s coups de fusil, il d e 
vient très-difficile de les a p p r o c h e r , m ê m e d a n s 
les endro i t s les plus déser t s . Connaissant ma in 
t enan t le dange r qu i les m e n a c e , ils p r e n n e n t 
l e u r volée avant q u ' o n soit arr ivé à por t ée de 
fusil et d ispara issent . 

P e n d a n t la saison des a m o u r s , le p l e c t r o p h a n e 
lapon se nourriL exclus ivement d ' insectes , sur
tout de m o u c h e s , qu i hab i ten t le T u n d r a par 
mil l iards et forment des essa ims épais à la sur 
face d u sol. Tous les indiv idus que j e tua i , 
avaient le j abo t et l ' e s tomac u n i q u e m e n t rempl i s 
de m o u c h e s . Eu hiver , ils m a n g e n t des gra ines . 

Les migra t ions des p l e c l r o p h a n e s lapons pa
raissent s ' a r rê te r dans le sud de la Scandinavie ; 
ce n'est q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t qu ' i ls a r r iven t , en 
hiver , j u s q u ' e n A l l e m a g n e . D 'après N a u m a n n , 
ils vivent en parfai te h a r m o n i e avec les a loue t tes , 
les su ivent pa r tou t , n e s 'en sépa ren t pas volon
t ie rs . C'est, en effet, au m o m e n t du passage des 
a louet tes , e t mêlés à celles-ci, que l 'on p r e n d 
dans nos contrées ce p l e c t r o p h a n e . 

C a p t i v i t é . — Au dire d e N a u m a n n , le plec
t r o p h a n e lapon serai t u n excel lent oiseau de 
c a g e ; il est vif, actif, chan t e avec a r d e u r , ' d u 
mois de m a r s au mois d 'août , et se con ten te 
des a l iments les plus s imples . On le n o u r r i t de 
céréales , de graines o léag ineuses , de g r u a u d 'orge 
ramol l i dans du lait. 

LE rLECTJlOPIIA^E DES NEIGES— PLECTIiOEIIAlSES 
mvALis: 

Der Sclmeeammer, The Snow-Bunting. 

C a r a c t è r e » . — Le p l ec t rophane des neiges 

(fig. 67) sera le de rn ie r embér iz idé qui nous a r r ê 
t e r a . Son épais p l u m a g e le dis t ingue déjà de toutes 
les au t res espèces : ses ailes son t p lus longues , 

sa q u e u e est plus c o u r t e ; l 'ergot est r ecourbé et 
mo ins long q u e chez le p l ec t rophane lapon . Le 
mâle a de 17 à 20 cent , de l o n g u e u r to ta le , de 
32 à 38 cent , d ' enve rgure ; l 'ai le pliée mesure 
12 cen t . , et la queue 7 . 

Le mâ le a u n p l u m a g e d 'été fort b e a u , quo i 
q u e les cou leurs en soient peu variées. Le mil ieu 
du dos, les ex t rémi tés des r émiges , les pet i tes cou
ver tures supé r i eu re s de l 'aile et les rec t r ices mé
dianes sont noires ; les p l u m e s ont d 'abord un l i-
sé ï é b r u n - g r i s , qui disparaî t p lus tard ; le reste 
du corps est b l anc . L ' i r is est b r u n clair , le bec 
bleu à la rac ine , no i r à la p o i n t e ; les pieds sont 
b r u n â t r e s . La femelle a la tête no i r e , les j eunes 
l 'ont gr ise . E n hiver , la tê te et le dos son t gr is-
b r u n , p a r s e m é s de t aches noires en forme de 
croissant . L a po i t r ine est d 'un b lanc moins p u r ; 
seules , les pennes des ailes e t de la q u e u e c o n 
servent leur cou leur . Les j e u n e s sont roux g r i 
sâ t re , à dos r o u g e f auve ; leurs ailes sont m a r 
quées de deux bandes b l anches . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p l ec t ro 

p h a n e des neiges hab i te les m ê m e s pays que 
l 'espèce p r écéden t e ; il r e m o n t e c e p e n d a n t plus 
loin vers le pôle , et on le t rouve dans les îles les 
plus sep ten t r iona les , au Spi tzberg et à la Nou
ve l le -Zemble . E n été, j e ne l'ai vu , mais toujours 
en très-peti t n o m b r e , en Scandinavie , q u e dans les 
montagnes les p lus élevées du Dovretjeld et dans 
le n o r d de la Lapon ie . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le p lec t ro 

phane des ne iges hab i le les versants r ocheux 
des m o n t a g n e s . C'est là qu' i l passe sou cour t 
é t é ; c'est là qu ' i l a i m e et qu ' i l se r ep rodu i t . Son 
nid se t r o u v e tou jours dans u n e fente de ro 
cher , sous une grosse p i e r r e ; au Spi tzberg , pa r 
exemple , sur les flancs des r o c h e r s , à une c e n 
ta ine d e m è t r e s a u - d e s s u s du n iveau de la mer . 
L ' ex té r i eu r est formé de br ins d ' h e r b e s , de 
mousses , , de l ichens ; l ' i n té r i eur est tapissé de 
p lumes et de duve t . L ' en t r ée en est aussi é t roi te 
que possible , et livre t o u t j u s t e passage à l'oi
seau. Chaque couvée est de c inq ou six œufs, 
de cou leurs et de dessins e x t r ê m e m e n t variables. 
A la fin d 'avri l , on en tend le mâle , p e r c h é su r 
u n e p i e r r e , r é p é t a n t sa pe t i t e chanson h a r m o 
nieuse et agréable . P e u après la saison des 
a m o u r s , les pa ren t s et leur progéniLure se réu
n issent en grandes b a n d e s , qu i ne t a r d e n t pas à 
e n t r e p r e n d r e leurs voyages. 

Duran t l ' époque de la r ep roduc t ion , les p lec -
t r o p h a n e s des neiges se nour r i s sen t p re sque 
exc lus ivement d ' insectes , s u r t o u t de m o u c h e s ; 
en hiver, ils m a n g e n t t ou t e espèce de gra ines . 
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t i g . 66 . Le Plcctrnphane lapon. 

Les migra t ions du p lec t rophane des neiges frap
pent m ô m e l e vulgaire . Peu d 'oiseaux voyagent en 
bandes aussi n o m b r e u s e s . C h a q u e hiver , ils appa
raissent en Al l emagne , mais r a r e m e n t ils s'y m o n 
t ren t en t roupes aussi cons idérables q u e dans les 
pays plus s ep ten t r ionaux . A - S a i n t - P é t e r s b o u r g , 
on les appel le flocons de neige, e t , en réal i té , on 
les voit t o m b e r d u ciel, c o m m e des flocons de 
neige, et couvr i r toutes les rou t e s , tous les 
champs , tous les endro i t s , en u n mo t , où ils 
t rouven t de quoi m a n g e r . 

Parfois, auss i , ils s ' aba t ten t sur les navi res en 
quant i tés i n n o m b r a b l e s , p o u r se reposer u n ins
tant . « Le 17 m a i , dit Ma lmgren , qu i explora le 
Spi tzberg, une bande de p l ec t rophanes des ne i 
ges paraissant très-fatigués s 'abat t i t su r les bas
t ingages de not re nav i re . Elle ne s'y reposa pas 
long temps , et n e la rda pas à r ep rend re sa rou te 
vers le Spi tzberg , lu t t an t p é n i b l e m e n t con t re le 
vent con t r a i r e . » D 'au t res voyageurs , l lolboel l 
n o t a m m e n t , on t élé témoins de faits semblables . 
On voit donc que ces oiseaux ne c ra ignen t pas 
d ' e n t r e p r e n d r e de longs voyages, de t raverser 
m ô m e la m e r . 

Les p lec t rophanes des neiges r e s semblen t , pa r 
leurs hab i tudes , a u t a n t aux b r u a n t s q u ' a u x 
a louet tes . Us couren t c o m m e celles-ci, vo len t 
faci lement, sans de grands b a t t e m e n t s d 'ailes, 
e t en décr ivan t de longues l ignes ondu lées . 

Dans leurs migra t ions , ils s 'élèvent h a u t dans les 
a i r s ; dans leurs dép lacemen t s ord ina i res , ils vo
lent à ras de t e r r e . Quand u n e bande c h e r c h e sa 
n o u r r i t u r e , a elle se rou le , di t N a u m a n n , sur le 
sol ; » p e n d a n t q u ' u n e par l ie de la b a n d e est p o 
sée, l ' au t re volet te au-dessus d 'el le . Les p lec to -
phanes des neiges sont des oiseaux agi les , t o u 
jou r s en m o u v e m e n t ; les froids les p lus r igoureux 
ne l eu r fon t r ien pe rd re de leur vivacité, et , m ô m e 
q u a n d la diset te parai t le plus complè t e , ils t rou
vent encore suff isamment à m a n g e r . R a r e m e n t 
ils d e m e u r e n t l ong t emps dans le m ô m e c a n t o n ; 
ils p ré fè ren t p a r c o u r i r une ce r t a ine é t e n d u e de 
pays. Lo r sque t o u t est couver t d ' une épaisse cou
che de ne ige , -ils c h e r c h e n t leur n o u r r i t u r e sur 
les rou l e s , et a r r ivent j u s q u e dans l ' in té r ieur des 
villes. Lorsqu ' i l s t rouven t encore que lque chose 
dans les c h a m p s , ils y passent leur h iver . 

Leurs cris d 'appel cons i s t en t en u n sifflement 
assez pe rçan t : fît, et un cri re tent i ssant : tzirr. Us 
les font s u r t o u t en t endre en volant . Le chan t du 
mâle est u n gazoui l lement assez semblable au 
chant de l ' a louet te , mais en diffère par des ph ra 
ses plus sonores . Au t emps des a m o u r s , ce lu i -c i 
chan t e , pe rché sur la ne ige ou sur la saillie d 'un 
rocher . 

C a p t i v i t é . — E n capt ivi té , les p lec t rophanes 

des neiges sont d 'abord inqu ie t s , ag i t é s ; mais ils 
ne t a rden t pas à se faire à leur sor t , à se con ten -
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Fig. 67. Le Plectropliane des neiges. 

te r de la n o u r r i t u r e la p lus s imple , à chan t e r 
avec a rdeu r , à donne r du plaisir à leur ma î t r e . 
Rien soignés , ils suppor t en t la captivité p lus ieurs 
années : il faut éviter d e les t en i r au c h a u d ; ils 
suppor t en t m i e u x les froids les p lus r igoureux 
q u ' u n e t e m p é r a t u r e u n peu élevée. 

Les p lec t rophanes des neiges vivent en t r è s -
bons rappor t s avec les au t r e s o iseaux; d ' après 
Nilson, des espèces b ien plus pet i tes et p lus faibles 

q u ' e u x , les chassen t de la m a n g e o i r e c o m m u n e . 

Le j a rd in zoologique de H a m b o u r g possède 
t rois p lec t rophanes des neiges . Ils hab i t en t u n e 
g rande vol ière , en c o m p a g n i e de b e a u c o u p d 'au
t res oiseaux ; mais ils s ' inquiè tent fort peu de 
cet te société . C'est le soir et le ma t in su r tou t 
qu ' i l s ont le p lus de gaieté ; vers midi , ils r eche r 
chen t l ' ombre . Quand il fait c h a u d , ils se ba ignen t 
souvent , et a i m e n t à se rou le r dans le sab le . 

L E S A L A U D I D É S — ALAUDsE. 

Die Lcreliiii. 

Les a laud idés ou a loue t tes r e p r é s e n t e n t en 
q u e l q u e sor te les gal l inacés p a r m i Iespassereaux . 
Jusqu ' i c i nous avons vu su r tou t des oiseaux a r 
boricoles : les a laudidés on t des hab i tudes t e r 
res t res , et c'est u n fait ex t r ao rd ina i r e que d'en 
voir se p e r c h e r su r une b r a n c h e . 

C a r a c t è r e s . — Les a laud idés sont des passe
r eaux t rapus , à. tête grosse, à bec cou r t ou 
moyen , à ailes longues et larges , la p l u p a r t des 
r émiges secondaires é tan t échanc rées au b o u t en 
forme de c œ u r ; à queue cour te , à ongle du pouce 
dro i t ou presque droi t , aussi long ou plus long 

q u e le doigt . L e u r p l u m a g e est g é n r a l e m e n t t e rne ; 
il diffère p e u dans les deux sexes, et les j e u n e s , 
avan t la p r e m i è r e m u e , on t u n e l ivrée qui les 
d i s t ingue f r a n c h e m e n t des adu l t e s . 

Les o rganes in te rnes p ré sen t en t la m ê m e dis 
posi t ion que chez les au t res passereaux : le sque
let te est v igoureux ; les os qu i le c o m p o s e n t sont 
en g rande pa r t i e d é p o u r v u s de moel le et renfer
m e n t des cel lules a é r i e n n e s ; il existe chez eux 
des muscles l a ryng iens , disposés p o u r le c h a n t ; 
les p o u m o n s sont amples , l ' es tomac est m u s c u -
leux, le jabot fait défaut . f 
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Fii.'. 68. La Calandre ordinaire. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les a l aud i 

dés on t u n e aire de dispersion t r è s - é t e n d u e , mais 
ils a p p a r t i e n n e n t s u r t o u t à l ' h émi sphè re septen
t r ional . 

l l n e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Chaque es

pèce est liée à cer ta ines locali tés : les unes hab i 
tent les c a m p a g n e s découver tes et cul t ivées ; les 
autres , les s t eppes ; que lques -unes vivent dans les 
forêts ou le déser t . Tous les a laud idés d u Nord 
sont des oiseaux voyageu r s ; ceux du Sud ont au 
contra i re un hab i t a t fixe. Ce sont les p remie r s 
oiseaux qui a r r ivent au p r in t emps dans nos c o n 
t rées , et qui ne les qu i t t en t q u ' à la fin de l 'au
t o m n e . 

Les a laudidés p r é s e n t e n t , sous le r appor t de 
leurs m œ u r s et de leurs h a b i t u d e s , des pa r t i cu 
larités r e m a r q u a b l e s . De tous les passe reaux , ce 
sont eux qui c o u r e n t le m i e u x . Us ne sau ten t 
p a s ; ils m a r c h e n t avec u n e rap id i té ex t r ême . 
Leur vol est t rès-var iable . Les force-t-on à pren
dre leur e s so r , ils s 'envolent r a p i d e m e n t , en 
décrivant des l ignes l o n g u e m e n t o n d u l é e s ; ils 
élargissent r a p i d e m e n t leurs ailes, p o u r les r a 
battre aussi tôt . Quand ils chan ten t , ils s 'élèvent 
ver t ica lement , ou en décr ivant des spirales ; ils 
redescendent d ' abord l en temen t , pu is , p l ian t les 
ailes, ils se laissent b r u s q u e m e n t t o m b e r à t e r r e . 
Souvent, on les voit voleter à ras du sol, ou i m 
m é d i a t e m e n t au-dessus d 'un cours d ' eau ; en un 
m o t , ils c h a n g e n t leur vol à c h a q u e ins tant et 
selon les c i rcons tances . 

L e u r s sens paraissent être t rès -déve loppés ; 
leur in te l l igence est m é d i o c r e . Ils sont vifs e t 
toujours en m o u v e m e n t . T a n t que l ' a m o u r n 'es t 
pas e n j e u , ils vivent en bonne h a r m o n i e en t re 
eux. Mais, au m o m e n t des pa r i ades , i l s sont con
t i nue l l emen t en lu t te . Ils ne s ' inquiè tent nu l l e 
m e n t des au t res o iseaux, b ien qu 'on les r e n c o n 
t re souvent réun is à des b a n d e s de p insons ou 
de b r u a n t s ; ils ne r edou ten t q u e .les r apaces . 
L ' h o m m e lu i -même ne l eu r inspi re nu l l e c ra in te 
t an t qu ' i ls n ' on t pas é té l 'objet de ses p o u r s u i t e s . 
La p lupar t d ' en t re eux sont de bons c h a n t e u r s , 
et que lques -uns m ê m e sont t r è s b ien doués 
sous ce r a p p o r t . L e u r chan t , quo ique pauvre d e 
motifs , est t rès-r iche en var ia t ions ; les que lques 
notes d o n t il se compose sont fondues de mil le 
m a n i è r e s , de façon à p ré sen t e r c h a q u e fois u n 
nouvel air . Quelques espèces peuven t m ê m e 
imi ter les sons é t r ange r s . 

Les a laudidés vivent p r e s q u e tou jours à t e r r e ; 
ils y che rchen t et y t rouven t leur n o u r r i t u r e ; ils 
y con t inuen t le c o m b a t qu ' i l s on t c o m m e n c é 
dans l ' a i r ; ils y n ichen t . Us sont à la fois i n s e c 
tivores et gran ivores . En é té , ils m a n g e n t de pe 
tits insectes , des papi l lons , des sautere l les , des 
ara ignées , des la rves ; en hiver , ils se n o u r r i s 
sent de gra ines de diverses p l an t e s ; au p r i n 
t emps , de s e m e n c e s , d ' i n s e c t e s , de j eu n es 
p o u s s e s , sur tout de blé ver t . Ils avalent les 
graines en ent ier , et, avec elles, de peti tes p ie r res 
qui , mises en j eu par les cont rac t ions de l ' es to-
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m a c , c o n t r i b u e r o n t à les broyer . P e u r se net 
toye r , ils se r o u l e n t dans le s a b l e ; en h i v e r , d a n s 
la ne ige . 

Les a laud idés cons t ru isent l eur nid dans u n e 
pet i te cavité du sol q u ' e u x - m ê m e s ont creusée-
Le nid est un assemblage assez in forme de feuil
les sèches , de c h a u m e s , de br ins d 'he rbes , mais 
toujours choisis de m a n i è r e à ce q u e l e u r cou
leur se confonde avec celle du mil ieu . Chaque 
couvée est de qua t r e à six œufs, et c h a q u e cou
ple a au moins deux pon tes par an . 

Tous les peti ts ca rnass i e r s , m a m m i f è r e s et 
oiseaux de pro ie , et p a r m i les rep t i les , les se r 
pen ts e t les lézards poursu iven t les a l aud idé s ; 
m a i s , de tous leurs e n n e m i s , l ' h o m m e est sans 
c o n t r e d i t le plus à r edou te r . Les chasses qu ' i l 
fait à cer ta ines espèces p o u r en avoir la chai r , les 
lui l ivrent pa r mil l iers . 

Nous diviserons les a laud idés en trois g roupes 
ou t r i bus . 

I o Les Calandrées — Calandra;. 

Die Kalanderlerchen. 

C a r a c t è r e s . — Les o iseaux qui c o m p o s e n t ce 

p r e m i e r g r o u p e on t un b e c fort, c o m p r i m é la
t é r a l e m e n t , avec les deux m a n d i b u l e s convexes; 
des ailes t r è s - l o n g u e s ; u n e queue cou r t e . 

L E S C A L A N D R E S — M E L A N O C O R Y P H A . 

Die Kalanderhnhen. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre a les carac tè res du 

g r o u p e auque l il sert de t y p e ; n o u s nous abs

t i end rons par c o n s é q u e n t de les r e p r o d u i r e , 

nous d i rons s e u l e m e n t q u e les ca landres ont la 

tête l isse, un p l u m a g e assez var ié , et une t ache 

foncée sur les côtés du bas du cou . 

LA CALANDRE ORDINAIRE •— MELANOCORYFUA 

CALANDRA. 

Die Kalanderlerche. 

C a r a c t è r e s . — La ca landre o rd ina i re (fîg. C8) 

est le p lus g rand de tous nos a laud idés : elle a de 
19à 22 cent , de long, et de 41 à 47 cent , d 'enver

g u r e ; son aile pliée m e s u r e 15 cent . , et sa q u e u e 
7. La part ie supé r i eu re du corps est fauve 
rougeâ l r e , à t aches longi tudina les no i res . Deux 
bandes b lanches passant par l ' ex t rémi té des cou
ver tu res supér i eu res c o u p e n t l 'aile t ransversa le
m e n t . Les scapula i res sont bordées de b l a n c ; la 
recl r ice ex te rne est p re sque e n t i è r e m e n t b l a n 
c h e . La face infér ieure d u corps est d 'un blanc 

j a u n â t r e pâ le , m a r q u é e à la poi t r ine de taches 
longi tudina les b r u n e s . Une tache noire t r a n s 
versale se t rouve de c h a q u e côté du cou . L'œil 
es t b r u n c la i r ; le bec el les pattes sont couleur 
de c o r n e . Les j e u n e s on t le dos j a u n e - r o u i l l e , 
les p l u m e s ayant l eu r ex t r émi t é claire et la tête 
é tant m a r q u é e de taches rondes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le midi de 

l 'Eu rope , l ' I tal ie, l 'Espagne , mais su r tou t le sud-

est , sont la pat r ie de la ca landre o rd ina i re . De 

là, elle s 'é tend dans u n e g rande par t ie de l'Asie 

cen t ra le . On en a t ué p lus i eu r s en Al lemagne , 

e l on en au ra i t observé, d i t -on , dans l 'Amér ique 

du Nord. Elle pousse ses voyages j u s q u e dans le 

nord de l 'Afrique, e t , q u o i q u e r a r e m e n t , dans 

le bassin d u c o u r s supé r i eu r du Nil . De la Sibé

r ie , elle va sans doute aux Indes , et on la t rouve 

c o m m u n é m e n t en Ch ine . Elle para i t passer tou te 

l ' année dans le sud de l 'Espagne et dans que lques 

con t r ées de la P r o v e n c e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La ca landre 

ordina i re hab i te les pays cu l t ivés ; mais on la 
r encon t r e aussi dans les plaines stériles et dessé
chées de l 'Asie : elle est r ée l l emen t un oiseau des 
s teppes. P a r ses m œ u r s et ses hab i tudes , cel te 
espèce diffère t r è s - p e u de l 'a louet te des c h a m p s . 
P e n d a n t la saison des amour s , elle vit par paires 
dans un dis t r ic t d é t e r m i n é , d 'où elle chasse ses 
semblables . La rep roduc t ion t e r m i n é e , elle se 
réun i t en bandes parfois t r è s -nombreuse s . J e 
vis dans une forêt des s teppes , sur les bords du 
Nil Bleu , u n e de ces bandes composée de p lu 
s ieurs mil l iers d ' individus . 

La c a l a n d r e o rd ina i re c o u r t su r le sol, vole, 
se n o u r r i t c o m m e l 'a louet te des c h a m p s . Cepen
dant elle para î t dépou i l l e r les gra ines de leurs 
enveloppes , avant de les avaler . 

Son n id , o r d i n a i r e m e n t caché sous u n e molLe 
de t e r r e , dans u n pet i t b u i s s o n , dans les blés , 
mais tou jours dans un creux , est g ross iè rement 
cons t ru i t avec des tiges et des racines sèches . 
Les œufs, au n o m b r e de qua t r e ou c i n q , assez 
v o l u m i n e u x , forLement renflés au m i l i e u , sont 
blancs ou d 'un b lanc j a u n â t r e , avec des points et 
des taches c la i r - semés , b run - j aune et gris . 

C h a s s e . — En E s p a g n e , on p r e n d b e a u c o u p 
de ca landres dont on fait des capt ives . On em
ploie à cet effet un procédé tout par t icu l ie r . Les 
chasseurs se r e n d e n t de nu i t dans le c h a m p nù 
reposen t ces o iseaux; les u n s po r t en t des clo
che t tes de v a c h e s , les a u t r e s des l an t e rnes , 
d 'aut res des filets. Les ca l andres , éblouies par les 
lan te rnes et t r o m p é e s pa r le son des c lochet tes , 
se croient près d 'un t r o u p e a u de bœufs ou de 
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moutons . Elles a t t enden t t r a n q u i l l e m e n t l ' a r r i 
vée des c h a s s e u r s , se tap issen t c o n t r e le sol et 
sont prises à l 'aide du filet, ou m ô m e avec la 
main. 

C a p t i v i t é . — La ca landre o rd ina i re , dans sa 
patrie, est t rès-es l imée c o m m e oiseau de cage e t 
avec ra ison. Qui l 'entend c h a n t e r p o u r la pre
mière fois est su rp r i s , et la surpr ise fait b ien tô t 
place au ravissement . Son chant diffère de celui 
de tous les au t res a laudidés par sa r i chesse , son 
ampleur et sa force. L 'o iseau ne se con ten te pas 
des notes qui lui sont p r o p r e s ; il en e m p r u n t e à 
d 'aut res chansons , v De m ê m e que la ca landre 
ordinaire l ' empor te par la taille sur tous les a u 
tres m e m b r e s de la famille, dit Cet t i , de m ê m e 
elle les surpasse tous par son c h a n t . Elle peu t 
lutter sous ce rappor t avec n ' i m p o r t e quel oiseau. 
Sa voix est un babil peu ag réab le , mais sa m é 
moire lui p e r m e t de r ep rodu i r e t ou t ce qu 'e l le 
entend, et en l ' amél ioran t . Elle est p o u r ainsi 
dire l 'écho de tous les o i s e a u x ; il suffit de l ' en-
Lendre p o u r avoir e n t e n d u tous les au t r e s . 
Elle s 'appropr ie le cri des rapaces , c o m m e le 
chant des oiseaux c h a n t e u r s . E n s 'élevant en 
l'air, elle fciit en t endre mille phrases mus ica les , 
mille t r i l les , mêlés les uns aux au t r e s . Elle 
apprend les airs q u ' o n j oue devant elle, le fla
geolet n ' a pas de mei l l eu r é lève. Son t a l en t 

ne l ' enorguei l l i t p o i n t ; elle chan te du m a l i n au 
soir. Une ca landre suspendue devant u n e fe
nêtre suffit p o u r égayer tou t le voisinage. Elle 
est la joie et l 'orguei l de l ' a r t i san , le c h a r m e 
du passant . » Tous les observa teurs p a r t a g e n t 
l 'opinion de Cett i . 

« Le cri d 'appel de la ca l andre o rd ina i re , 
écrit à mon père le comte Gourcy, ressemble 
assez à celui de l 'a louet te h u p p é e . Son chan t 
est délicieux, s u r p r e n a n t , t an t il est varié . Elle 
a un talent d ' imi ta t ion qui lui p e r m e t de 
changer sa voix à volonté , de pousser t an tô t u n 
cri aigu et p e r ç a n t , t an tô t u n e no te h a r m o 
nieuse. Après avoir répé té q u e l q u e t e m p s son 
cri d 'appel , elle chan le que lques airs de la c h a n 
son de l 'hypolaïs polyglotte ; puis v i en t le cri 
bas et l onguemen t t ra îné d u mer l e , qu i est suivi 
de notes , ou m ê m e du chan t ent ier de l 'h i ron
delle de c h e m i n é e , de la grive c h a n t a n t e (turdus 
musicus); d e l à caille, de la mésange , du verdie.r, 
de l 'alouette d e s c h a m p s , d e l ' a l o u e t t e h u p p é e , du 
pinson, du m o i n e a u , du cri de la p ie , du h é r o n ; 
et à c h a c u n de ces sons est d o n n é e l ' in tonat ion 
convenable. Elle ronfle c o m m e u n h o m m e en
dormi ; elle r é p è t e les sons les p lus s ingul iers , 
sons qu 'e l le a c e r t a i n e m e n t en tendu pousser par 

d 'autres a n i m a u x ; elle imi te c h a q u e c h a n t avec 
tan t de jus tesse q u e le connaisseur le reconna î t 
i m m é d i a t e m e n t . J 'a i u n e ca l andre qu i , lo r sque 
je la reçus , ne connaissai t pas encore le chan t 
de l 'a louet te ni le cri de la mésange à lon
gue q u e u e ; mais b ientô t elle les appr i t et les 
répé ta a d m i r a b l e m e n t . Souven t , elle chan l e 
d 'une façon fort c u r i e u s e ; elle semble ne pas 
r e m u e r la gorge et ne p rodu i r e les sons 
qu 'avec le bec . 

« M a l h e u r e u s e m e n t , sa voix est t r op per
çante p o u r qu 'on puisse l ong temps la s u p p o r t e r 
dans u n e c h a m b r e . P o u r ce l te ra ison , j ' a i dû 
m e défaire de m a c a l a n d r e . L 'o ise leur la r e 
vendi t p lus ieurs fois : pe r sonne ne p u t la c o n 
server , et cela, toujours p o u r le m ô m e motif. » 

Avec u n e n o u r r i t u r e t r è s - s imp le , la ca landre 
ord ina i re peut ê t re conservée en captivi té p e n 
dan t des années . On lui donne les m ê m e s a l i 
m e n t s q u ' a u rossignol et un p e u de g r a i n s ; avec 
ce r é g i m e , elle conserve la santé , chan te t ou t e 
l ' année , excepté p e n d a n t qu 'el le m u e . On ne peu t 
la me t t r e avec d 'au t res o i seaux ; car elle a cons
cience de sa force, et en abuse souvent . Elle se 
m e t faci lement en co lè re . Ains i , la ca landre de 
Gourcy ne pouvai t souffrir q u e l 'on ne t toyâ t sa 
c a g e ; elle frottait son bec con t re les ba r r eaux , 
c o m m e p o u r les casser . Quand on voulait la 
p rend re , elle se défendai t à coups de bec . 

11 est assez s ingul ier qu ' un oiseau aussi c o m 
m u n dans tou t le midi de l ' E u r o p e , soit r a re 
chez nous en captivi té ; ce serait un o r n e m e n t 
pour tous les j a r d i n s zoologiques , e t il ne ta rde
rai t pas à t rouver des a m a t e u r s , 

LA CALANDRE BRACHYDACTYLE — 

MEJjAlHOCORY PII A (CALANDRITIS) BRACIIYDACTYLA. 

Die Kalendr elle. 

Cette espèce, d o n t que lques natura l i s tes font 
un genre par t icu l ie r , les uns sous le n o m de 
calandritis, les au t r e s sous celui de calandrella, 
est u n e ca landre o rd ina i r e en pet i t : son bec est 
mo ins vo lumineux et son ergot est re la t ivement 
bien plus court q u e celui de sa congénè re ; c'est 
ce m ê m e oiseau q u e l 'on a appelé t an tô t alouette 
calandrelle, t an tô t alouette des sa Mes, d ' au t res fois 
calandrelle à doigts courts. 

C a r a c t è r e s . — La ca landre b rachydac ty le a 

la par t ie supé r i eu re du corps cou leu r d 'argi le 
claire, à reflets gr isâtres et rougeâ t res à la tê te ; 
le dessous du corps d 'un j a u n e gris c la i r ; les 
ailes m a r q u é e s de bandes plus foncées; les t a 
ches des deux côtés du cou plus pet i tes et moins 
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TJg. C9. La Calandre nègre. 

colorées q u e chez la ca landre o rd ina i re . L 'oiseau 

a de 14 à 17 cen t , de long, e t de 27 à 30 cent , 

d ' e n v e r g u r e ; l'aile pl iée m e s u r e 9 cen t . , et la 

q u e u e de 6 à 7 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La ca landre 

brachydac ty l e ou calandre l le a u n e aire de d i s 

pers ion p lus é t e n d u e que l 'espèce p récéden te . 

Elle hab i t e en g r a n d n o m b r e toutes les pla ines 

du mid i de l 'Europe , de l'Asie cen t ra le et 

l 'Afriquç occ iden ta le . 

H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle re

c h e r c h e les l ieux les p lus a r ides , sans éviter 

c ependan t les c h a m p s cult ivés. Toutes les con

t r é e s déser tes d u Sud et les s teppes de l 'Asie, 

sont sa véri table pa t r i e . Le sol y a u n e cou l eu r 

si ana logue à celle de son p l u m a g e , qu 'e l le n 'a 

pas besoin d 'herbes pour se cache r . Il m 'es t a r 

r ivé , à dix pas , de voir u n e calandre l le dispa

ra î t r e à mes y e u x ; il lui avait suffi de se tapir 

sur le sol. 

Dans le n o r d de l 'Espagne , les ca landres 

b rachydac ty les ar r ivent au c o m m e n c e m e n t du 

p r i n t e m p s , en g randes t r o u p e s ; mais elles ne 

t a r d e n t pas à se diviser par paires qui hab i t e 

ron t c h a c u n e u n pet i t d is t r ic t . 

Sous le r a p p o r t des hab i tudes , cet te espèce 

p résen te p lus ieurs par t i cu la r i t és cur ieuses . En 

volant , elle décr i t dans l 'air des lignes ondulées , 

i r r é g u l i è r e s ; lorsqu 'e l le s 'élève, elle g r i m p e , si 

j ' o s e m ' e x p r i m e r a ins i , o b l i q u e m e n t ; pour des 

cend re , elle se laisse s i m p l e m e n t t o m b e r . El le 

chan t e en volant e t à t e r r e . Son chan t , c o m m e 

le di t Homeyer , n 'est n u l l e m e n t suivi : il r e s 

semble assez à. celui de l 'a louet te des c h a m p s . 

« Ce sont des notes t r a înan tes , q u e suivent des 

sons r ap ides , d 'une tonal i té t rès-var iée . Les sons 

de flûte t r a înan t s sont c r i a r d s ; les ph rases finales 

sonl sans éclat . Dix, vingt fois de su i te , elle r é 

pète la m ê m e phrase , sans p re sque la var ier , de 

m a n i è r e à rappe le r le c h a n t e n n u y e u x d u c o 

chevís . Néanmoins , cet oiseau peu t , c o m m e la 

ca landre o rd ina i re , imi te r à mervei l le le c h a n t 

des au t res o iseaux. » 

Son n id est aussi grossier e t aussi b ien caché 

que celui des au t r e s a laudidés . Ses œufs sont 

d 'un j a u n â t r e c lair ou gris , m a r q u é s de points 

d ' un b r u n roussâ t r e , b ien n e t s ; ce dessin est 

d 'a i l leurs t rès -var iab le . 

Au c o m m e n c e m e n t d e sep t embre , les ind i 

vidus d 'une con t rée se réun i s sen t en bandes e t 

é m i g r e n t vers le S u d . Dans les s teppes boisées 

de l ' in té r ieur de l 'Afrique, l 'espèce se m o n t r e 

en t roupes innombrab le s , qui couvren t l i t té ra le

m e n t le sol su r des é tendues d 'une demi - l i eue . 

En s 'envolant , ces bandes forment cri que lque 

s o r t e u n vrai n u a g e . 
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C ü r b c i ] , C r o i e F i l s , i m p . 

Fig. 70. L'Ammomane du désert. 
F P a r i s , B a i l l i è r e e t F i l a , é d i l . 

D'après J e r d o n , il en est de m ê m e aux Indes . 
Les ca landre l les , venan t de l'Asie cen t ra le , y 
arr ivent en oc tobre e t en novembre , pour en r e 
part i r au mois d 'avr i l . Cet a u t e u r affirme avoir 
tué en deux coups de fusil v ing t -qua t re i n d i 
vidus ; p o u r m o i , qu i ai vu des quan t i t é s p r o 
d ig ieuses de ces o i seaux en Afrique, je ne vois 
là r ien d ' invra i semblab le . E n Espagne , on 
p r e n d les ca landre l les pa r mi l l ie rs . Mais leur 
r ep roduc t i on est si r ap ide , q u e les per tes sont 
bien vile compensées . 

LA CALANDRE NEGRE OU DE TARTARIE — 

MELANUCORYPIIA (SAXILAUDA) TARTÁRICA. 

Lie Steppenlercli£. 

C a r a c t e r e s . — Cette espèce [fia. 69) , sur la

quelle on a établi u n genre sous le nom de saxi-
laurfa, est à peu près de la taille de la ca landre 
ord ina i re , don t elle diffère cons idé rab l emen t par 
le p lumage et pa r u n bec qu i n 'es t guè re plus 
gros q u e celui d u pinson. El le a de 20 à 22 cen t , 
de long; l 'aile pl iée m e s u r e 13 cen t . , et la queue 
8. Le mâle adul te est d 'un noi r de c o r b e a u ; après 
la m u e , le dos et le ven t re p résen ten t des reflets 
blancs , et m ê m e des taches b l anches , les p lumes 
étant f rangées de b lanc , et ce n 'es t que quand 
ees b o r d u r e s sont usées, q u e le noir se m o n t r e 
dans tou te sa p u r e t é . Le bec est j a u n e , avec la 
pointe d 'une te in te plus foncée ; les pat tes sont 
b runâ t r e s ; l 'œil est b r u n c la i r . La femelle est 
grise, avec des t a ches d 'un gris foncé, et elle a 
le ven t re b l anc . Les j e u n e s ressemblen t à la fe
mel le . 

B H E H M . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

hab i t e , en g r a n d n o m b r e et t o u t e l ' année , les 

steppes salées de l'Asie cen t ra le . On la t rouve 

aussi dans la Russie mér id iona le , et que lques ra res 

individus se sont égarés parfois en A l l e m a g n e . 

M œ u r s , h a b i t u t l e s e t r é g i m e . — Elle n ' é -

migre po in t ; c'est a u plus si elle se déplace 
p o u r r e c h e r c h e r les endroi t s où la neige ne sé
j o u r n e pas . E v e r s m a n n en vit en hiver des 
t roupes i n n o m b r a b l e s , e t Radde en r e n c o n t r a 
é g a l e m e n t b e a u c o u p . 

Les hab i tudes de cet oiseau, en é té , n o u s son t 
à peu près i nconnues . Il se nour r i t p r i n c i p a l e 
m e n t , s inon exc lus ivement , de graines de p lan tes 
salées, e t ne déda igne p r o b a b l e m e n t pas les i n 
sectes . 

La ca landre de Ta r t a r i e doi t , pa r ses m œ u r s , 
se r a p p r o c h e r de la c a l a n d r e o rd ina i re ; souvent , 
des b a n d e s de ces deux espèces se r éun i s sen t . 

Son n id est fort g ross iè rement cons t ru i t . Il 
c o n t i e n t q u a t r e ou c inq œufs , d ' u n cendré c la i r , 
ou d 'un gris j a u n â t r e , avec des t aches r o u g e à t r e s . 

L E S A M M O M A N E S — AMMOMANES. 

D i e Sandlerchen. 

C a r a c t è r e » . — U n oiseau auss i foncé q u e 
l 'a louet te de Ta r t a r i e ne peu t hab i t e r q u ' u n pays 
à sol n o i r ; dans les déser ts s ab lonneux de l 'Afri
que , sa p r é s e n c e n e se ra i t pas na tu re l l e . L e dé
ser t a ses a louet tes , mais celles-ci sont cou leu r 
de sable et forment u n genre caractér isé pa r u n 
bec moyen e t for t ; des ailes t r ès -déve loppées , 
longues , po in tues et l a rges ; une q u e u e relat ive-
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m e n t g r a n d e , p lus ou moins échane rée au m i 

lieu ; un p lumage cou leu r de sable , ou Isabelle. 
Ce g e n r e ne ren fe rme que q u e l q u e s espèces , 

q u i diffèrent peu en t r e el les. 

L'AMMOMANE I 1 U DESERT — AIHMOMANES BESEBT1 

Die Wïislenlerche. 

C a r a c t è r e s . — L ' a m m o m a n e du dése r t 

(fig. 70) , l 'un des p lus peti ts a l aud idés , n ' a 
q u e 15 cen t , de long et 23 cent , d ' enve rgu re . 
El le a la par t ie s u p é r i e u r e d u corps gris j a u 
n â t r e , cou leur de sable , var iée de fauve, de roux 
d e rou i l l e ; la gorge m a r q u é e de ra ies foncées , 
f ines; les pennes des ailes et de la q u e u e noi râ
t res , à t iges d 'un b r u n roui l le foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' a m m o 

m a n e du déser t a pour pa t r i e l 'Afrique or ienta le 
et occ identa le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — P e n d a n t 

m o n séjour en Afr ique, j ' a i vu ce t te espèce pa r 
t o u t : dans les déser ts de l 'Egypte et de la Nub ie , 
a u mi l ieu m ê m e de ces grands espaces sab lon
n e u x q u e les Arabes n o m m e n t hammadas, c'est-
à -d i r e les brûlés. El le évite les lieux cul t ivés , et 
ne se t rouve que là où le sable d o m i n e . Elle a p 
p a r t i e n t exc lus ivement au déser t , mais elle y est 
t r è s - c o m m u n e . 

On en tend son c r i , dans la Hau te Egyp te , dès 
q u ' o n me t le pied su r la de rn iè re digue qui pré
serve les cont rées fertil isées par les eaux bien
faisantes du Nil, de l ' invasion des sables m o u 
vants . C'est elle q u e l 'on t rouve dans les ru ines 
des t emp le s , au mi l ieu des débris majes tueux de 
la civilisation des P h a r a o n s . Elle se t ien t dans 
ces l ieux désolés, c o m m e u n prê t re d'Isis m é t a 
m o r p h o s é ; mais elle est aussi , c o m m e vér i table 
o i seau d o m e s t i q u e , a u t o u r des lentes des n o 
m a d e s . 

L ' a m m o m a n e d u déser t est u n oiseau taci
t u r n e ; elle cour t et vole a d m i r a b l e m e n t ; elle a 
besoin, d 'a i l leurs , de ces deux moyens d 'action 
p o u r vivre dans le mi l i eu désolé qu 'e l le hab i t e . 
Sa voix n ' a r ien de b ien h a r m o n i e u x . 

C'est o rd ina i r emen t par paires que l 'on rencon
tre ces oiseaux ; parfois, c ependan t , ils se réu
nissent en g randes bandes . C'est un des êtres les 
mo ins difticiles q u e j e connaisse : que lques m è 
t res car rés de sable , t rois ou q u a t r e p ie r res , 
en t r e lesquelles poussent de misérables he rbes , 
para issent lui s u f f i r e ; l 'on se d e m a n d e c o m m e n t 
elle peu t t rouver à se n o u r r i r , dans u n e pa t r ie 
aussi ingra te . E t cependan t , il en est ainsi ; c h a 
que paire d e m e u r e fidèle à l 'endroi t qu 'e l le s 'est 

choisi : on p e u t y reven i r p lus ieurs fois, on t rou

vera tou jours l ' a m m o m a n e à la m ê m e place, sur 

le m ê m e p ieu . 

C'est d a n s les p r e m i e r s mois de l 'année qu 'a 

lieu la r ep roduc t i on . Le couple cache sans doute 

son nid dans les fentes des p ier res , car il est ex

t r ê m e m e n t difficile de le t rouver , et j a m a i s je n'y 

suis p a r v e n u . Le m â l e e x p r i m e son a m o u r par 

u n e chanson à voix basse, jol ie quo ique pauvre , 

dans l aque l le le cri d 'appel est souvent répété . 

Il t o u r n e ensu i te a u t o u r de sa c o m p a g n e , les 

ailes un peu écar tées ; pu i s l 'un et l 'autre s'envo

lent su r le point le plus élevé de leur distr ict , et 

le mâle se r e m e t à c h a n t e r . 

L ' a m m o m a n e du déser t ne cra in t pas l ' h o m m e ; 

elle c o m p r e n d , d i ra i t -on , qu 'el le est là sous sa 

pro tec t ion . J 'a i pu en a p p r o c h e r de très-près, 

et j ' a i a d m i r é la conf iance avec laquel le elle en

t ra i t dans la t en te d 'un n o m a d e qui séjourna 

q u e l q u e t emps auprès d 'une fontaine du Ba-

hiouda . L 'Arabe n 'avai t pas m ê m e l ' idée de faire 

du mal à l 'oiseau ; et l 'Eu ropéen , le natura l i s te , 

s'y a t t acha au poin t de roug i r à la seule pensée 

de le t u e r . 

L E S P Y R R I I U L A U D E S — 

PYRRHULAUDA. 

Die Ammerlerche. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre r en fe rme les pyg-

mées de la famille des a laudidés . Les espèces 
qui le c o m p o s e n t , tou tes r e m a r q u a b l e s par l e u r 
pe t i te ta i l le , on t un bec cour t , mais gros , et 
assez semblab le par la forme à celui des b o u 
vreui ls , ce qui leur a valu le nom génér ique de 
pyrrhulauda ( a l o u e t t e - b o u v r e u i l ) . Leurs ailes 
sont t r è s - g r a n d e s ; leurs tarses , leurs doigts et 
leurs ongles , grêles et cour t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les pyr rhU-

laudes h a b i t e n t l 'Afrique, depuis la côte o r i e n 
tale j u s q u ' à l 'océan At lan t ique et j u s q u ' a u cap 
de B o n n e - E s p é r a n c e . 

LA PYRRHULAUDE A OREILLONS BLANCS — 
PYRRI1VLAVBA LEUCOTIA. 

Die schwarriiôpfige Ammerlerche. 

C a r a c t è r e s . — La p y r r h u l a u d e à oreil lons 

blancs a la tête et le ven t re n o i r s ; le dos b r u n -
c a n n e l l e ; les joues et u n e bande qui t raverse la 
n u q u e , b l anches ; les côtés de l ' abdomen d 'un 
b lanc sa le ; les pennes des ailes b r u n e s , celles de 
la q u e u e , mi-par t ie b r u n e s , m i - p a r t i e b lanches ; 
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l 'œil b run clair ; le bec et les pat tes d 'un j a u n e 

clair . Le mâ le a 14 cen t , de long et 27 cen t , 

d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 8 cen t . , e t la 

queue 5 . La femelle es t u n peu plus pet i te que 

le mâ le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette pet i te 

espèce h a b i t e le Sénégal et la Nub ie . On l'y 

trouve dans tou tes les p la ines , à pa r t i r du 16° de 

la t i tude n o r d , et elle ne m a n q u e q u e dans les 

hautes m o n t a g n e s et les forêts les plus épaisses. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . •— La p y n h u -

laude à oreillons blancs vit côte à côte avec 

l ' homme. Elle s 'établit tou t près des vil lages, au 

mil ieu m ô m e des maisons , pou rvu qu 'e l le y 

trouve u n endro i t convenable p o u r n i c h e r . On 

la r encon t re dans les forêts des s teppes , mais 

dans les endroi t s s eu lemen t où les a rb res sont 

assez espacés . Ses hab i tudes rappe l l en t b e a u 

coup celles de l ' a m m o m a n e du déser t . Sa tête 

enfoncée en t re les épaules , ses ailes un peu 

écartées d u corps , ne lui d o n n e n t pas u n e appa

rence grac ieuse . Elle cou r t t rès-vi te . Son vol est 

léger et r ap ide . Son chan t , d ' u n e g r a n d e s impli

c i té , consiste en u n cri d 'appel : titity titit, p lu

s ieurs fois répété et associé à que lques au t re s 

no tes . Elle chan t e le plus souvent en volant, 

quelquefois en se t enan t pe rchée sur l ' ex t rémi té 

d ' une b r a n c h e . 

Chaque couple hab i t e un dis t r ic t assez é t endu , 

e t ne le qui t te pas . Après la saison des a m o u r s , 

ces oiseaux se r éun i s sen t en bandes parfois in 

nombrab les . 

J e n 'a i pu observer l eur r e p r o d u c t i o n . E n mai 

et en ju in , j ' a i vu des j e u n e s , qu i difierenl beau

coup de leurs pa ren t s . 

Je rdon a observé aux Indes u n e au t r e espèce 

de py r rbu l aude , qui hab i le les lieux découver t s , 

s'abat sur les c h a m p s , se fait faci lement r econ

naître à son vol a l t e rna t i vemen t ascendant et 

descendant , a Elle s'élève, di t- i l , en quelques 

coups d'aile, j u squ ' à u n e assez g rande h a u t e u r , 

puis se laisse t o m b e r ve r t i ca l emen t presque 

jusqu ' à t e r re ; elle r e m o n t e ensui te dans l 'air , et 

répè te ce m a n è g e p lus ieurs fois. D 'ord ina i re , 

elle ne vole pas lo in . Souven t on la voit pe rchée 

sur le toit d ' une maison . Du mois de janvier au 

mois de m a r s , elle établit son nid dans une pet i te 

dépress ion du sol, el le cons t ru i t avec de l 'herbe , 

des chiffons, etc . Chaque couvée est de trois œufs , 

d ' un gris verdàt re clair, semés de peti tes taches 

b runes , su r tou t à leur gros bout . Les j e u n e s ont 

le m ê m e p l u m a g e q u e les aloueltes p r o p r e m e n t 

di tes du p remie r âge . » 

L E S OTOCORIS — PIIILEREMOS. 

Die Bertjlerchen. 

C a r a c t è r e s . — Les otocoris ou alouettes de 

montagne sont carac tér isées par leur corps svelle ; 

la présence de deux g roupes de p lumes en forme 

de cornes sur les côtés de la tô te ; un bec de lon

g u e u r m o y e n n e , droi t , assez fa ible ; des ailes a l 

longées, don t les d e u x i è m e , t ro is ième et q u a 

t r i ème r émiges son t les plus longues et égales 

en t re e l l e s ; des pat tes forLes, à doigLs moyenne 

m e n t longs ; un ongle pos té r i eu r cou r t , faible-

m e n t r e c o u r b é ; un p l u m a g e assez var ié . 

L'OTOCRIS ALPESTRE — PIIILEREMOS ALPESTRIS. 

Die Âlpenlerche. 

C a r a c t è r e s . — L'otocoris a lpestre (fig. 71) a 

19 cent , de long e t 36 cen t , d ' enve rgu re ; l'aile 

pliée m e s u r e 11 cen t . , e t la q u e u e 8. El le a le 

dos gris r o u g r â l r e ; les pennes des ailes et de 

la q u e u e no i res , bordées d 'un large l iséré b r u n 

foncé ; le ven t re e t la po i t r ine d ' un gris fauve 

clair , p resque b lanchâ t re s ; le front d 'un j a u n e 

sale ; la région des oreilles d ' un j a u n e gris ; u n e 

j raie passant au-dessus de l 'œil et s 'é largissant 

en a r r i è r e ; la gorge, les côtés du cou d 'un j a u n e 

de sou f r e ; u n e b a n d e q u i o c c u p e le s o m m e t de 

la tê te , les p lumes saillantes en forme de co rnes , 

u n e b a n d e qu i , p a r t a n t du bec , se dir ige vers 

l 'œil et descend sur les côtés d u cou, u n e t a c h e 

t r i angula i re , en forme de hausse-co l à la nais

sance de la po i t r ine , d ' un no i r br i l lant . L 'œi l est 

b r u n clair , le bec b l euâ t r e , les pat tes sont d ' un 

gris bleu. 

Les j e u n e s ont les p lumes de la moi t ié s u p é -

[ r i eu re d u corps d ' u n b r u n t e rne , bordées de 

j a u n e p â l e ; le ven t re b lanc , avec les p lumes bor

dées de j a u n e c la i r ; les pennes des ailes et de la 

queue en t i è r emen t b runes , sans a u c u n liséré 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'otocor is 

alpes t re hab i t e , non les Alpes suisses, mais la 

rég ion a lpine d u n o r d de l 'Europe e t de la Si

bér ie . El le est t r è s - c o m m u n e dans t o u t le nord 

de l 'Asie ; des espèces voisines la r e p r é s e n t e n t 

en A m é r i q u e et aux Indes . Autrefois , elle é tai t 

excessivement r a r e dans le nord-oues t de l 'Eu

rope , mais , depuis u n e c inquan ta ine d 'années , 

elle s'est é t endue plus au loin, et, a u j o u r d ' h u i , 

elle hab i te le nord de la Scandinavie . 

M il» u ru, h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans le 

F i n n m a r k ou Laponie n o r w é g i e n n c , l 'otocoris 

-alpestre n e vit pas sur les hau tes m o n t a g n e s ; 
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elle ne para î t pas , d 'après mes observat ions , 
dépasse r une a l t i tude de 100 à 160 mè t r e s au -
dessus d u n iveau de la m e r . On la r e n c o n t r e 
dans les endro i t s les plus déserts c o m m e au voi
s inage des hab i t a t i ons . A que lques pas de la 
m a i s o n de Nordvy, à la fois c o m m e r ç a n t et n a 
tu ra l i s t e , j ' e n t rouvai u n couple qu i étai t en 
t r a i n d 'é lever sa seconde couvée . Nordvy m ' a s 
su ra q u e , dans sa j eunesse , ces oiseaux é ta ient 
excess ivement ra res et q u e ma in t enan t on les 
voyai t p a r t o u t , en é t é . L 'espèce qu i t t e les con
t r ée s d u Nord à la fin d 'oc tobre , pour y reven i r 
vers le mi l ieu d 'avri l . A la fin de ce m o i s , les 
nids sont cons t ru i t s , et r en f e rmen t g é n é r a l e m e n t 
des œufs . 

L 'o tocor i s a lpest re ressemble b e a u c o u p à n o 
t r e a loue t te c o m m u n e ; elle cour t , elle vole 
c o m m e elle. P o u r chan t e r , elle se t ient p e r c h é e 
sur u n e p ie r re ou sur u n e b r a n c h e . El le se 
n o u r r i t de gra ines cl d ' insec tes , su r tou t de 
m o u c h e s qui son t si c o m m u n e s dans t ou t e la 
T u n d r a . 

Son nid est r e l a t ivement t r è s - a r t i s t emen t 
cons t ru i t . Elle l 'établi t dans u n e dépression du 
sol ; elle en tapisse so igneusemen t l ' in té r ieur de 
c h a u m e s , de br ins d 'he rbes , de duvet de cer ta ines 

p lan tes , d 'enveloppes de gra ines . Chaque cou
vée est de c inq œufs , gros c o m m e ceux de l 'a
louet te des c h a m p s , j a u n â t r e s , m a r q u é s de t rès-
fines raies p lus foncées, qui fo rment souvent u n e 
sorte de c o u r o n n e sur le gros bou t . Que lques -
uns p résen ten t des t aches gris d 'a rdoise , ou des 
t rai ts très-fins, d 'un b r u n foncé. Ces n ids sont 
géné ra l emen t fort difficiles à découvr i r . 

E u hiver, l 'o tocoris a lpest re ar r ive assez-régu
l i è r emen t en A l l emagne , et surLout, para î t - i l , 
depuis qu 'e l le s'est é tabl ie dans le F i n n m a r k . 
D'après ce que m ' a dit le j e u n e Schi l l ing , elle 
appara î t m a i n t e n a n t tous les hivers à R u g e n et 
dans les îles vo is ines ; Gâlke en a vu à H e l g o -
land des bandes de soixante , q u a t r e - v i n g t s , c en t 
ind iv idus . 

C a p t i v i t é . — Le j a r d i n zoologique de H a m 
b o u r g a reçu d u H i d d e n s e e (lac de Hidden) tou te 
u n e compagn ie de ces c h a r m a n t s a laud idés ; la 
p lupa r t ont parfa i tement suppor t é la capt ivi té . 
Ces oiseaux sont fort agréables , su r tou t si on 
l e u r donne u n e g r a n d e vol ière . Ils vivent en 
bonne h a r m o n i e avec d 'au t res espèces , et pa 
ra issent m ê m e h e u r e u x dans leur société . D'or
d ina i re , les otocoris se t i ennen t sur le so l ; mais , 
q u a n d la t r o u p e de passereaux à laquel le ils sont 
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F¡g. 72. Le Cochevís huppé. 

m ê l é s s 'envole, ils les su ivent et se p e r c h e n t alors 
sur les grosses b r a n c h e s . Je ne sais s'ils c h a n t e n t 
en captivité ; les nô t re s n ' on t pas encore fait en
tendre leur voix. 

2° Les Alaudëcs — Alaudœ. 

Die Lerchtn. 

C a r a c t è r e » . —• Les a laudées ou alouettes pro

prement dites ont un bec plus m i n c e , des ailes 

plus cour t e s , u n p l u m a g e moins varié q u e les es

pèces qu i composen t le p r emie r g roupe : c'est 

dans cet te t r i b u que se classent les a louet tes de 

nos cont rées . 

L E S C O C H E V Í S — GALERITA. 

Die Schópfierchm. 

C a r a c t è r e s . — Les cochevís se r a p p r o c h e n t 

par leur bec , r e l a t ivemen t gros , des ca landres . Us 
sont en out re carac té r i sés par u n corps t r apu , 
des pa t tes m o y e n n e m e n t v igoureuses , u n ergot 
presque droi t , des ailes g randes , larges , ob tuses , 
un p lum age peu se r r é , u n e h u p p e au s o m m e t 
de la t ê t e . 

Les te in tes du p l u m a g e des cochevís var ient 

b e a u c o u p , et nous ne savons a c t u e l l e m e n t où 
c o m m e n c e n t les espèces, où finissent les v a r i é 
tés . Ou t re les var ia t ions de co lora t ion , on ob
serve ries var ia t ions dans la m a n i è r e de vivre, 
dans le c h a n t ; aussi peu t -on , sans t rop se t r o m 
per , a d m e t t r e diverses espèces . Ce n 'es t po in t ici 
le l ieu d ' insis ter sur toutes les var ia t ions du p lu
m a g e ; je m e con ten te ra i de di re que la t e in te 
fondamenta le varie du gris fauve foncé au j a u n e 
de sable clair . Sur le sol fertile et no i râ t re de 
l 'Egypte (de m ê m e q u ' e n T h u r i n g e ) , hab i t e un 
cochevis q u e m o n père a bap t i sé : galerita nigri-
cans; dans le déser t , à moins d ' une l ieue de l 'ha
bi ta t ion de cel le-ci , on en t rouve u n e a u t r e pres 
que j a u n e d ' o r ; on n e peu t donc a d m e t t r e ici des 
variétés c l ima té r i ques . 

L E C O C H E V I S I I C r r É . — GALERITA CRISTATA. 

Die Haubenlerctie. 

C a r a c t è r e s . — Le cochevis h u p p é (fig. 72) 

de nos contrées a d 'o rd ina i re le dos gris fauve 
rougeâ t re ; la gorge c la i re , un p e u j a u n â t r e ; la 
poi t r ine et le ven t re d 'un fauve c la i r . Les t iges 
des p lumes sont p lus foncées q u e les ba rbes , 
s u r u n e p lus ou mo ins g rande longueur de leur 
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é t e n d u e ; la gorge , le bas-ventre et u n e ligne au-
dessus de l 'œil font seuls except ion sous ce r a p 
p o r t . Les pennes des ailes e t de la q u e u e sont 
d ' u n b r u n foncé ou no i res , bo rdées de roux de 
rou i l l e . L'iris est h r u n , la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e 
gris foncé, l ' infér ieure d 'un gr is de c o r n e ; les 
pat tes sont rougeâ t r e s . Le mâle a 19 cent , de 
long et 34 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée m e s u r e 
\ \ cent . , la q u e u e 7. La femelle est à pe ine p lus 
pe t i te que le mâle . Les j e u n e s on t les p lumes du 
dos bordées de -blanc, avec u n e t ache foncée à 
la po in t e . 

I t i & i r i u u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les cochevís 

h u p p é s , — car toutes les espèces ou variétés se r e s 
s e m b l e n t t e l l emen t q u e n o u s pouvons en par le r 
d ' u n e man iè re généra le ,— ont une a i re de d isper 
sion t r è s - é t e n d u e . Ils h a b i t e n t t o u t e l 'Europe , 
le cen t re et le sud de l'Asie et l 'Afrique, et pa 
raissent ê t re plus c o m m u n s dans le Sud q u e dans 
les con t rées d u N o r d ; en Afr ique et en E s p a g n e , 
on les r encon t r e pa r tou t . Us ne sont pas ra res en 
Al lemagne ; ils s'y sont fort mul t ip l iés dans ces 
dern iè res années , et ont fait appar i t ion dans des 
endro i t s où ils m a n q u a i e n t autrefois . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On r e n c o n 

t re les cochevís aux a len tours des hab i t a t ions , 
dans les villages m ê m e , aussi bien q u e dans les 
pla ines les plus déser tes et dans les m o n t a g n e s . 
E n Afrique, ils hab i t en t ind i f fé remment les e n 
droi ts cultivés et le déser t . E n Al lemagne , ils r e 
c h e r c h e n t le vois inage de l ' h o m m e , s u r t o u t en 
hiver , e t ar r ivent avec les m o i n e a u x et les p i n 
sons j u s q u e dans l ' in tér ieur des vil lages. 

Hors le t emps des a m o u r s , les cochevís h u p p é s 
sont des oiseaux s i lencieux. S'ils diffèrent de 
l 'a louet te des c h a m p s par l eu rs formes plus mas 
sives, pa r leur h u p p e , qu ' i l s t i e n n e n t p resque 
c o n s t a m m e n t droi te lorsqu ' i l s sont à te r re , ils 
lui r e s semblen t beaucoup pa r leur m a r c h e , l eur 
course et leur vol. Leur voix est un léger : hoîd 
fioïd, o rd ina i r emen t suivi de coui coui. L e u r chan t 
n 'es t pas désagréable , quoiqu ' i l ne soit pas à 
c o m p a r e r à celui de l 'a louet te des c h a m p s , et 
encore moins à celui de la lu lu des a rb re s . I Io-
meye r , don t l 'oreille exercée saisit à mervei l le les 
divers tons de la voix des oiseaux, cé lèbre sous 
ce r appor t le cochevís h u p p é d 'Espagne , a Son 
chan t , dit-il , est aussi doux , aussi plaintif que, 
celui de la lulu des a rb res , mais il est plus m é 
lancol ique enco re . J e ne sais r ien de plus beau 
que le c h a n t expressif de cet oiseau, s u r t o u t si 
on le c o m p a r e aux notes c r i a rdes et aux phrases 
désagréables des cochevís h u p p é s d 'A l l emagne . 
E n l ' en t endan t p o u r la p r e m i è r e fois, j e ne pou

vais cro i re que ce fût la voix d 'un cochevís . » Le 
[ cochevís d u déser t n 'es t pas mo ins b ien pa r t agé , 
! e t , p lus encore q u ' e n Espagne , on est tenté de 
| lui en faire un mér i t e , car dans le déser t , tout 

b r u i t est le b ienvenu , t o u t chan t d 'oiseau est 

c h a r m a n t . 
Les cochevís h u p p é s se nour r i s sen t au t an t de 

gra ines q u e d ' insectes . C'est cet te de rn iè re nour
r i t u r e qu ' i l s donnen t à l eu rs pet i t s . De l 'au
t o m n e à la fin de l 'h iver , ils m a n g e n t tou te es
pèce de gra ines ; au p r i n t e m p s , ils se nourr i s 
sen t d é j e u n e s pousses d ' he rbes . 

Les cochevís n i chen t sur le s o l , dans les 
c h a m p s , les prai r ies sèches , les vignes, les j a r 
dins, souvent t rès-près des hab i t a t i ons . L e u r nid 
est toujours caché et fort difficile à t rouve r . Ce 
nid ne diffère g u è r e de celui des a u t r e s a l a u d i -
dés . Les œufs sont j a u n â t r e s ou d 'un blanc r o u -
geâ t r e , semés de pet i ts points gris cendré ou 
b r u n j a u n e . La p r e m i è r e couvée est généra le 
m e n t de qua t r e à six œufs , la seconde de trois 
ou q u a t r e . Le m â l e e t la femelle les couvent a l 
t e r n a t i v e m e n t , la femelle p e n d a n t la n u i t et au 
mil ieu du j o u r , le mille le soir et le m a t i n . Les 
j e u n e s éc losen t le q u a t o r z i è m e j o u r , e t s o n t n o u r -
ris d ' i n sec te s ; ils qu i t t en t le n id avant de pou
voir b ien voler , mais déjà ils c o u r e n t avec agi
l i té, et ont l ' inst inct de se tap i r su r le sol, à l ' ap
p roche d ' un dange r . Les paren ts r e s t e n t avec 
eux, j u squ ' à ce qu ' i l s pu issen t se passer de leurs 
soins . 

Les cochevís h u p p é s on t un sort mei l leur 
que les a louet tes des c h a m p s , en ce sens qu ' i l s 
sont moins chassés , l eur cha i r é tan t cor iace . 

! Us on t les m ê m e s ennemis q u e les au t res o iseaux 

) qu i n i chen t sur le sol . 
j C a p t i v i t é . — On les t ient r a r e m e n t en capti

vité. Leur c h a n t , sans ê t re désagréab le , n 'es t pas 
r i che , et tous les a m a t e u r s l eu r préfèrent de 
beaucoup l 'a louet te lu lu . 

L E S L U L U S — LULULLA. 

J)ie Waldlerchen. 

C a r a c t è r e s . — Les lulus ou alouettes des bois 
ont une faible ta i l le , un bec m i n c e , des ailes 
g randes , l a rges , a r rond ies ; à l 'occ iput une touffe 
d é p l u m e s cour tes p o u v a n t se re lever en h u p p e ; 
une q u e u e cour t e et la rge , dont les t rois rec t r ices 
les plus latérales p o r t e n t u n e t ache à l ' ex t ré
mi t é . 

Les lulus se d i s t inguen t encore pa r l eu r s m œ u r s 
des au t re s a laudidés . 
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LA L U i U DES BOIS — LXJLULLá ARBÓREA. 

Die Ilaidenhrche, The Woodlark. 

La lulu des bois ou des b ruyères est le plus pe 
ti t des a laudidés de nos con t rées . El le a au plus 
17 cent , de long , et 33 cent , d ' e n v e r g u r e ; son 
aile pliée mesu re 9 cen t . , et sa q u e u e 6. La fe
melle est un peu plus pet i te q u e le m â l e . Le dos 
est gris fauve, à reflets rougeâ l r e s , à t aches lon
gitudinales noi res . Les qua t r e p e n n e s ex te rnes 
de la queue sont b l anches ou j a u n â t r e s à l e u r 
pointe . Une b a n d e claire p a r t de la m a n d i b u l e 
supé r i eu re , passe au-dessus de l'œil et c o n t o u r n e 
la tè te . Les j e u n e s on t les p lunles du dos bordées 
d 'un liséré foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce c h a r m a n t 

oiseau habi te le cen t r e et le midi de l 'Eu rope , et 
une grande par t ie de l'Asie cen t ra le , j u s q u ' a u 
Kamtscha tka . 

M m-H ru, h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Son hab i t a t 

est plus res t re in t q u e celui des au t r e s a l a u d i d é s ; 
on ne la t rouve que dans les forêls et les b r u y è 
res les p lus déser tes . 

« C'est en vain , dit m o n pè re , que l 'on cher
cherai t la lu lu dos bois dans les g randes p la ines 
fertiles ou dans les forêts les phis l uxu r i an t e s . 
Elle r e c h e r c h e les landes , les l ieux a r ides , les 
plateaux des m o n t a g n e s . 

« Après la saison des a m o u r s , elle arr ive avec 
ses petits dans les pra i r ies fauchées ; dans ses m i 
grat ions, elle visite les c h a m p s en fr iche et les 
j a c h è r e s ; elle voyage à pet i tes j o u r n é e s ; et sa 
nour r i tu re consiste en insectes et en gra ines . 

« Dès que la neige est fondue sur les m o n t a 
gnes, à la fin de février, elle rev ient d 'Afr ique 
dans nos cont rées , et r ep rend possession de son 
ancienne d e m e u r e . 

« Elle a u n p re s sen t imen t par t icu l ie r du 
temps . Souvent , le ma t in , je l'ai e n t e n d u e chan
ter joyeusement , dans nos m o n t a g e s encore cou
vertes de n e i g e ; et toujours , vers midi , la neige 
fondait : elle le pressenta i t . P o u r q u o i le ma t in se 
serait-elle désolée en voyant la neige l ' e m p ê 
cher de che rche r sa n o u r r i t u r e ? elle savait que 
cette neige allait d i spara î t re , et qu 'e l le t rouve
rait bien encore de quoi se rassasier . 

« Dans tou t son ê t re , la lulu des b ruyè re s est 
un cha rman t oiseau. Tous ses m o u v e m e n t s sont 
vifs et grac ieux. P a r t o u t où on la laisse en repos , 
elle est douce , conf ian te ; mais là où elle a été 
poursuivie, elle est craint ive e t sauvage . Elle 
court r a p i d e m e n t , à pet i t s pas , la po i t r ine u n 
peu re levée. 

« Un épe rv i e r , u n faucon a p p a r a i s s e n t - i l s , 
elle se tapi t con t re le sol, se blot t i t dans u n e pe
tite dépress ion, et il devient e x t r ê m e m e n t diffi
cile de l 'apercevoir . Elle se p e r c h e souvent su r 
les b r a n c h e s des a r b r e s . 

« Au p r i n t e m p s , les lulus des bois vivent pa r 
c o u p l e s ; m a i s , c o m m e chez La p lupa r t des an i 
m a u x , il y a plus de mâles que de femel les , et 
ceux-là se l ivrent de violents comba t s , à la suite 
desquels le va incu est obligé de p r e n d r e la fuite. 
Hors de l ' a ccoup lemen t , le m â l e fait m o n t r e de 
t o u t e sa genti l lesse. Il cou r t au tour de sa fe
m e l l e , l evan t la q u e u e , redressant sa pet i te 
h u p p e , faisant les révérences les plus c h a r m a n 
tes, p o u r lui t é m o i g n e r tout son a m o u r . 

« Quand la saison est favorable, l 'on t rouve le 
nid de la lulu des a rb res dès la fin de m a r s . Ce 
nid est d 'o rd ina i re sous u n buisson de pins ou 
de genévr ie rs , ou au mil ieu des h e r b e s ; il est 
placé dans un c reux que l 'oiseau a fait l u i -même ; 
il est formé de t iges et de feuilles d 'herbes sè
ches , et il cont ient q u a t r e ou cinq œufs, b l anchâ
t r e s , s emés de pet i ts poin ts g r i s - b r u n ou b r u n 
clair . La femelle les couve seule ; p e n d a n t ce 
t e m p s , le mâle la n o u r r i t . 

« Après la p r e m i è r e couvée, les pa ren t s ne 
res ten t pas long temps avec l eu rs pe t i t s et n e 
t a r d e n t pas à s 'accoupler u n e seconde fois. Pu i s 
ils se réun i s sen t avec tou te leur p rogén i t u r e , et 
la migra t ion s'effectue, chaque famille voyageant 
i so lément ou p lus ieurs familles en semb le . Le 
dépa r t a lieu dans la dern iè re moi t ié d 'oc tobre , 
ou au c o m m e n c e m e n t de n o v e m b r e . 

K Le plus g r a n d mér i t e de la lulu des b ruyè res 
est son c h a n t dé l ic ieux . Le voyageur t raverse à 
pied u n e cont rée d é s e r t e ; pas u n point de vue 
p o u r reposer son r e g a r d ; pa r tou t il n e voit 
qu ' une misé rab le végé ta t ion ; toute vie an imale 
paraî t é te in te ; mais voici u n e lulu qu i s'élève ; 
elle fait en t end re son cri d 'appel loullou, elle 
m o n t e dans l 'air, y p lane long temps , en c h a n 
tant, ou se p e e r h e su r u n e b r a n c h e pour t e r 
m i n e r sa c h a n s o n . C'est la n u i t s u r t o u t q u e ce 
chan t est des p lus agréables . E n passant dans 
ces pauvres endro i t s , a lors que j e n ' en tenda i s 
au loin que le cri de la choue t t e ou de l ' e n g o u 
levent, ou le b ru i t du vol lourd de q u e l q u e c o -
léoptère ; que j e m e sentais isolé au mi l ieu de 
la c a m p a g n e d é s e r t e ; j ' é t a i s e n c h a n t é c h a q u e 
fois q u ' u n e lulu des bruyères se levait en c h a n 
t an t ses tril les h a r m o n i e u x . J e restais i m m o b i l e , 
écoutant les notes a rgen t ine s qui s emb la i en t 
de scendre du ciel . E n c o u r a g é , j e r ep rena i s m o n 
b â t o n de voyage, je savais fort b ien que l 'oiseau, 
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en chan t an t , n 'obéissai t qu ' à son ins t inc t , q u ' i l . 
n e voula i t q u e c h a r m e r sa c o m p a g n e ; ma i s il 
m e sembla i t q u e c 'étai t p o u r m o i , pour un vieil 
a m i , qu ' i l se donna i t ainsi la pe ine d ' a n i m e r la 
sol i tude . » 

On ne peu t c o m p a r e r le c h a n t de la lu lu des 
bois à celui d u ross igno l ; et c e p e n d a n t elle le 
remplace . Le rossignol ne c h a n t e q u e deux mois , 
la lu lu fait e n t e n d r e sa voix depuis le mois de 

.mars j u s q u ' a u mois d ' a o û t ; après la m u e , elle 
c h a n t e e n c o r e à la fin de s e p t e m b r e et au c o m 
m e n c e m e n t d 'oc tobre , et elle chan te dans les 
l ieux les plus pauvres , dans les m o n t a g n e s où 
n 'hab i t e a u c u n a u t r e oiseau c h a n t e u r . C'est la 
favorite de tous les m o n t a g n a r d s , l 'orguei l d e . 
l ' amateur d 'o i seaux , la jo ie de l 'ar t isan q u e son 
travai l re t ien t dans sa c h a m b r e . Ce chan t a de 
tou t t e m p s frappé les observa teurs , e t les a n 
ciens, qui ont essayé de t r adu i re par des mo t s 
et m ê m e par des phrases les divers sons de voix 
produi t s pa r les oiseaux n ' o n t pas m a n q u é d ' ex
p r i m e r , et cela d 'une man iè re fort i ngén ieuse , le 
chan t de la lulu par la s t rophe q u e voici : 

La gent i l l e a louet te avec bon t i re l i re , 

Tire l ire re l i re , et t i r e l i r a m , 

Vers la voûte du ciol t ire , puis son vol , vers ce l i e u , 

Vire et dés i re dire : A d i e u I d i e u I ad ieu 1 

C h a n g e . •— Les qual i tés de la lu lu des bois 
c o m m e oiseau c h a n t e u r font qu 'on la chasse . On 
la p r e n d d 'o rd ina i re au m o y e n d 'un appeau , ou 
plus p a r t i c u l i è r e m e n t encore avec des g l u a c x 
placés dans u n buisson où elle a son n id . Cet te 
c a p t u r e est pa r fa i t ement just if iable ; mais il n ' en 
est p lus de m ê m e de la chasse q u ' o n fait à ces 
c h a r m a n t s oiseaux, lo r sque , dans leurs m i g r a -
l ions , ils t raversen t les pla ines . A cet le époque 
on les p r e n d e t on les t ue par centa ines . 

C a p t i v i t é . — Les lulus des bois que l 'on veut 
conserver en captivi té sont renfe rmées dans u n e 
l o n g u e cage , r ecouver te de toile, et dépourvue 
de bâ tons . On m e t su r le sol du papier b rou i l l a rd 
dans les coins un peu de sable , et on les n o u r 
r i t avec des g r a i n e s , et avec la pâtée q u ' o n 
d o n n e aux ross ignols . Elles ne s u p p o r t e n t cepen
dant pas la captivi té p lus de deux ou trois ans . 

L E S A L O U E T T E S — ALAUDA. 

Die Lerchen. 

C a r a c t è r e s . — Les a loue t tes p r o p r e m e n t dites 
ont le corps re la t ivement é l a n c é ; le bec faible, 
con ique , assez c o u r t ; les ailes de longueu r 
m o y e n n e , assez p o i n t u e s , la t ro is ième p e n n e 

é t a n t la p lus l o n g u e ; la q u e u e m é d i o c r e , échan-
c r é e , les pa t tes minces , les doigts assez cour t s . 

Le type de cet te sec t ion est l 'espèce la plus 
c o m m u n e e t la plus r é p a n d u e q u e nous ayons . 

L'ALOUETTE DES CHAMPS — ALAUDA AB.VENSIS. 

Die Feldlerc/ie, The S&ylark. 

C a r a c t è r e s . — L'a loue t te des c h a m p s (fig. 73) 
a 18 cen t , de long et 34 cent , d ' e n v e r g u r e ; son 
aile p l iée m e s u r e 9 cen t . , et la q u e u e 7 . Le dos 
est gris fauve, le ven t re b l a n c h â t r e , la tê te t ache 
tée de b r u n ; les flancs sont m a r q u é s de lignes 
longi tudina les noires . Les côtés du cou , les lo-
r u m s sont de cou leur c laire ; la pectrice la plus 
ex té r ieure de c h a q u e côté et les ba rbes ex ternes 
de la seconde pai re sont b l a n c h e s ; l 'œil est d 'un 
b r u n café ; le bec gris b l e u ; les pa t t e s sont r o u -
geâ t res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a loue t te 

des c h a m p s et les espèces voisines, que p lus ieurs 
na tura l i s tes ne veulent cons idére r q u e c o m m e 
des variétés , hab i t en t tou te l ' E u r o p e , u n e g r a n d e 
p a r t i e de l 'Asie j u s q u ' a u K a m t s c h a t k a , et s u r 
t o u t la rég ion des plaines . A u x Indes , l ' a louet te 
des c h a m p s est r ep résen tée par une espèce t rès-
vois ine. Dans l ' A m é r i q u e du Nord , on n e c o n 
n a î t a u c u n e espèce de ce genre . A u d u h o n , vou
lan t doter sa patr ie d 'un oiseau ut i le , y avai t 
mi s en l iberté un g r a n d n o m b r e d ' a loue t t e s des 
c h a m p s qu ' i l avait r appor tées d ' E u r o p e . Dans 
nos contrées , ou t rouve l 'a louette des c h a m p s 
j u s q u e dans les m o n t a g n e s peu élevées et sur 
les bords de la m e r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « A u c u n oi

seau, di t N a u m a n n , n 'es t p lus c o m m u n ni plus 
r é p a n d u que ce lu i -c i ; le moineau lu i -même n 'ha 
bi te que les endroi t s cu l t ivés ; l ' a loue t te se r e n 
con t r e pa r tou t , a 

Chez nous , l ' a louet te des c h a m p s est u n oi
seau d ' é té , qui nous qu i t t e en hiver , et don t les 
migra t ions sont r égu l i è r e s . Celles-ci ne s 'é len-
den t pas loin. En E g y p t e , l ' a louet te des c h a m p s 
est t rès-rare . J ' e n ai vu, en hiver, de t r è s -g ran^ 
des bandes sur les p l a t eaux de la Casti l le. On en 
rencon t r e aussi en Grèce et en Algér ie . 

L ' a loue t t e des c h a m p s est p o u r nous la messa
gère d u p r i n t e m p s . Elle appara î t avec la fonte 
des neiges , quelquefois m ê m e avant , souvent 
dès le mois de février. Suivant la saison, elle 
res te plus ou moins l ong t emps absen te . Géné 
ra l emen t , à la fin de février, les alouet tes ont 
pris possession de leurs c a n t o n n e m e n t s , et , en 
m a r s , on entend pa r tou t re ten t i r leurs c h a n t s . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ce q u e nous avons dit des au t res m e m b r e s de 
cette famille, nous p e r m e t t r a d 'ê t re brefs au 
sujet de l 'a louette des c h a m p s . Elle est tou jours 
"en m o u v e m e n t : on la voit sans cesse cour i r , 
voler de côté et d ' au t re , se d i spu te r avec ses 
semblables , cr ier et chan te r . El le m a r c h e en se 
dand inan t un p e u , cour t r a p i d e m e n t , vole admi 
rablement . Dans le vol p réc ip i t é , elle déc r i t de 
longues lignes o n d u l é e s , en b a t t a n t avec b ru i t 
l'air de ses ailes. Quand elle c h a n t e , elle s'élève 
en planant et en donnan t des coups d'aile r é g u 
liers. A t e r r e , elle se m o n t r e souvent à découver t , 
perchée sur une mo t t e , une taup in iè re , u n e grosse 
pierre, quelquefois m ê m e sur un buisson, sur 
un pieu. 

Son cri d 'appel peu t se r e n d r e pa r : gerr ou 
gerrel; il est suivi d 'une no te sifflante trit ou 
lie. Son cr i , q u a n d elle est a u n id , e x p r i m e : titri; 
vlscherrerererr, lo rsqu 'e l le est en co l è r e . 

TriKiiM. 

« A p e i n e , d i t N a u m a n n , u n e l igne grise à 
l 'horizon i nd ique l ' app roche d u j o u r que , d e b o u t 
sur u n e m o t t e de t e r r e , les a louet tes fon ten tendre 
l eu r c h a n s o n . Le j o u r est apparu : aussi tôt elles 
s 'élèvent dans l 'air , sa luen t de leurs ch an t s 
joyeux le lever du soleil , et ne se ta isent q u ' e n 
viron un q u a r t d ' h e u r e avant son c o u c h e r . On 
ne c o m p r e n d pas c o m m e n t , con t i nue l l emen t 
occupées à c h a n t e r , elles t rouven t encore le 
t emps de c h e r c h e r leur n o u r r i t u r e . 

« A u c u n oiseau ne vole aussi l ong temps q u e 
l ' a louet te . Le m â l e s 'élève, tou t en chan t an t , 
presque ve r t i ca l emen t ; il décr i t u n e sp i ra le lar
gemen t éca r t ée , et p lane à u n e telle h a u t e u r 
que l 'œil a de la pe ine à l'y su iv re ; ses g randes 
ai les, sa large q u e u e , tou jours agitées, le s o u 
t iennent f ac i l emen t ; il plane loin de l ' endro i t 
d 'où il s'est élevé ; il passe p a r - d e s s u s les villes 
et les vi l lages, revient , descend l e n t e m e n t , puis 
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f e r m a n t s u b i t e m e n t l e s a i l e s , i l s e l a i s s e t o m b e r 
c o m m e u n e m a s s e à c ô t é d e s a f e m e l l e . L e s 
a l o u e t t e s c e p e n d a n t n e s ' é l è v e n t p a s t o u j o u r s à 
u n e a u s s i g r a n d e h a u t e u r ; m a i s e l l e s c h a n t e n t 
p r i n c i p a l e m e n t e n v o l a n t , e t q u a n d e l l e s s o n t 
p e r c h é e s e l l e s n e f o n t e n t e n d r e q u e l e u r p r e 
m i è r e e t l e u r d e r n i è r e c h a n s o n d e l a j o u r n é e . 

c i M ê m e l o r s q u ' e l l e s s e d i s p u t e n t , l e s a l o u e t t e s 
c h a n t e n t d e s p h r a s e s c o u r t e s e t e n t r e c o u p é e s ; l a 
f e m e l l e b r e d o u i l l e , e l l e a u s s i , u n a i r e n v o l e 
t a n t , m a i s s a n s p o u v o i r s ' é l e v e r a u s s i h a u t q u e l e 
m â l e . L e c h a n t d e l ' a l o u e t t e e s L c l a i r , p u r , r e 
t e n t i s s a n t ; c e s o n t t a n t ô t d e s t r i l l e s e t d e s r o u 
l a d e s , t a n t ô t d e s s i f f l e m e n t s , d e s n o t e s f i l é e s , 
a s s e z v a r i é e s ; m a i s c e r t a i n e s d e c e s n o t e s s o n t 
r é p é t é e s t r o p s o u v e n t . H e n e s t q u i r e d i s e n t d i x 
e t v i n g t f o i s l a m ê m e p h r a s e a v a n t d ' e n c o m m e n 
c e r u n e a u t r e . C h a q u e m â l e a s o n c h a n t p a r t i 
c u l i e r ; n é a n m o i n s , t o u s c e s c h a n t s n e p a r a i s s e n t 
ê t r e q u e l e s v a r i a t i o n s d ' u n m ê m e t h è m e ; c e 
s o n t d e s t r i l l e s e t d e s r o u l a d e s , f o r t s e m b l a b l e s 
l e s u n s a u x a u t r e s , m a i s d i f f é r e n t s c e p e n d a n t . 
S o u s c e r a p p o r t , l e c h a n t d e l ' a l o u e t t e d e s 

c h a m p s e s t a u s s i c u r i e u x q u e c e l u i d u r o s s i g n o l . 
P a r f o i s , l ' o i s e a u y m ê l e d e s n o t e s é t r a n g è r e s , e t 

j e c r o i s a v o i r r e m a r q u é q u ' i l l e s e m p r u n t e s u r 
t o u t a u x o i s e a u x a q u a t i q u e s e n c o m p a g n i e d e s 
q u e l s i l v i t . D é j à , e n a u t o m n e , l e s j e u n e s m â l e s 
d e l ' a n n é e c h a n t e n t s o u v e n t l o r s q u e l e t e m p s 
e s t b e a u , m a i s l e u r c h a n t e s t m o i n s r i c h e q u e 
c e l u i d e s v i e u x . » 

L e s a l o u e t t e s n e v i v e n t e n p a i x , e n t r e e l l e s , q u e 
l o r s d e l e u r s m i g r a t i o n s e t e n h i v e r . T a n t q u e 

l ' a m o u r l e s p o s s è d e , l e s m â l e s s e l i v r e n t d e s 
c o m b a t s s o u v e n t a c h a r n é s . L e s d e u x a d v e r s a i r e s 
s e s a i s i s s e n t , s e r o u l e n t , e t s o u v e n t u n t r o i s i è m e 
i n t e r v i e n t d a n s l a l u t t e ; t o u s t r o i s a l o r s t o m b e n t 
à t e r r e , e t l e c o m b a t e s t i n t e r r o i T i p u , m a i s p o u r 
r e c o m m e n c e r b i e n t ô t , l e c h a n t d e l ' u n e x c i t e 
a u s s i t ô t l a c o l è r e e t l a j a l o u s i e d e l ' a u t r e . P a r f o i s 
c ' e s t à t e r r e q u e l e s d e u x r i v a u x s e l i v r e n t b a 
t a i l l e à l a f a ç o n d e s c o q s ; i l s c o m b a t t e n t v a i l l a m 
m e n t , m a i s s a n s g r a n d d a n g e r n i p o u r l ' u n n i 
p o u r l ' a u t r e . L e v a i n c u s ' é l o i g n e , e t l e v a i n q u e u r 
r e v i e n t t r i o m p h a l e m e n t v e r s s a f e m e l l e , l a q u e l l e , 

q u e l q u e f o i s , a p r i s p a r t a u c o m b a t . 
O n t r o u v e s o u v e n t l e n i d d e l ' a l o u e t t e d e s 

c h a m p s d è s l e c o m m e n c e m e n t d e m a r s . I l e s t 
o r d i n a i r e m e n t é t a b l i d a n s u n c h a m p d e b l é , 
q u e l q u e f o i s d a n s u n e p r a i r i e , o u m ê m e d a n s u n 
m a r a i s , s u r u n p e t i t î l o t c o u v e r t d ' h e r b e s e t d e 

j o n c s . C h a q u e c o u p l e h a b i t e u n c a n t o n q u i a 
t o u t a u p l u s t r o i s c e n t s p a s d e d i a m è t r e ; a u 
d e l à c o m m e n c e l e d o m a i n e d ' u n a u t r e c o u p l e , 

e t a i n s i t o u t e l a c o n t r é e s e t r o u v e p e u p l é e . L e 
n i d e s t c o n s t r u i t d a n s u n e p e t i t e d é p r e s s i o n d u 
s o l , q u e l e s o i s e a u x c r e u s e n t e u x - m ê m e s e t a r 
r o n d i s s e n t a u b e s o i n ; l a f e m e l l e , a i d é e p a r l e 
m â l e , y p o r t e d e s r a c i n e s , d e s b r i n s d ' h e r b e s , 
d e s t i g e s s è c h e s ; l ' i n t é r i e u r e s t g a r n i s o u v e n t d e 
c r i n s . L a p r e m i è r e p o n t e a l i e u l e p l u s o r d i n a i 
r e m e n t a u m i l i e u d e m a r s : e l l e e s t d e c i n q o u 
s i x œ u f s , q u i s o n t d ' u n v e r t j a u n â t r e o u d ' u n 
b l a n c r o u g e â t r e , r é g u l i è r e m e n t s e m é s d e p o i n t s 
e t d e t a c h e s d ' u n g r i s b r u n o u g r i s e s . L e m â l e 
e t l a f e m e l l e l e s c o u v e n t a l t e r n a t i v e m e n t , m a i s 
l a f e m e l l e p l u s q u e l e m â l e . L o r s q u e l e s p e t i t s 
p e u v e n t c o u r i r , i l s q u i t t e n t l e n i d , e t s e c a c h e n t 
d a n s l e s c h a m p s , c o m m e l e s p e t i t s d u c o c h e v i s 
h u p p é . D è s q u ' i l s p e u v e n t s u f f i r e à l e u r s b e s o i n s , 
l e s v i e u x s ' a c c o u p l e n t u n e s e c o n d e e t , s i l ' a n n é e 
e s t f a v o r a b l e , u n e t r o i s i è m e f o i s . 

L e s a l o u e t t e s d e s c h a m p s d e v i e n n e n t s o u v e n t 
l a p r o i e d e s p e t i t s r a p a c e s , e t n o t a m m e n t d u 
h o b e r e a u . 

« D è s q u e c e t o i s e a u s e m o n t r e , d i t N a u r n a n n , l e s 
a l o u e t t e s s e t a i s e n t . T o u t e s s e l a i s s e n t t o m b e r à 
t e r r e , s e t a p i s s e n t c o n t r e l e s o l , s a c h a n t b i e n 
q u e c ' e s t l à l e u r s e u l e c h a n c e d e s a i u t ; c e l l e s -
l à s e u l e s q u i é t a i e n t à u n e t r o p g r a n d e h a u t e u r 
e t n ' o n t p u a p e r c e v o i r à t e m p s l e u r r e d o u t a b l e 
e n n e m i , c h e r c h e n t à s e s a u v e r e n s ' é l e v a n t d a n s 
l e s p l u s h a u t e s r é g i o n s . P o u s s a n t d e s c r i s d ' e f 
f r o i , e l l e s m o n t e n t t o u j o u r s e t t o u j o u r s , s ' e f f o r 
c e n t à s e t e n i r a u - d e s s u s d e l ' o i s e a u d e p r o i e ; 
c e l u i - c i , e n e f f e t , n e p e u t l e s a t t a q u e r q u e d ' e n 
h a u t ; i l c h e r c h e à l e s d é p a s s e r , m a i s i l s e l a s s e 
b i e n t ô t d e c e t t e p o u r s u i t e . L a p e u r q u ' o n t l e s 
a l o u e t t e s d e c e t e n n e m i , d é p a s s e t o u t e s l e s b o r n e s ; 
e l l e s s e r é f u g i e n t m ê m e a u p r è s d e l ' h o m m e , s e 
c a c h e n t e n t r e l e s v o i t u r e s , a u m i l i e u d u b é t a i l , 
e t j e c o n n a i s u n f a i t d ' u n e a l o u e t t e q u i , a i n s i 
p o u r s u i v i e , v i n t s e p e r c h e r s u r l ' a r ç o n d e l a s e l l e 
d ' u n c a v a l i e r . » 

L e s a u t r e s o i s e a u x d e p r o i e , l e s p e t i t s c a r 
n a s s i e r s , l e s r o n g e u r s , d é t r u i s e n t a u s s i b o n n o m 
b r e d ' a l o u e t t e s . 

C h a s s e — M a i s , d e t o u s l e s e n n e m i s q u i p o u r 
s u i v e n t l ' a l o u e t t e , l ' h o m m e e s t l e p l u s r e d o u 
t a b l e . I l p r e n d c e s o i s e a u x u t i l e s e t i n o f f e n s i f s , 
l o r s d e l e u r p a s s a g e d ' a u t o m n e , a u m o y e n d e 
p i è g e s d e t o u t e e s p è c e , s u r t o u t à l ' a i d e d e g r a n d s 
f i l e t s q u ' o n a b a t s u r t o u t u n c h a m p . . L a c i t a 
t i o n s u i v a n t e d e E l z h o l z n o u s m o n t r e r a q u e l 
n o m b r e d ' a l o u e t t e s e s t a i n s i d é t r u i t . 

« A u m o i s d ' o c t o b r e , i l e s t e n t r é à L e i p z i g 
4 0 3 , 4 5 3 a l o u e t t e s , e t a u m o i n s a u t a n t d a n s l e s 
m o i s d e s e p t e m b r e e t d e n o v e m b r e . 1 1 f a u t r e -
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m a r q u e r , en out re , que b e a u c o u p d 'a louet tes 
ne sont pas appor tées à Leipzig, car il y a dans 
Jes villages p lus d 'un g o u r m a n d qui sait se faire 
de ces oiseaux un plat dél icieux. » 

D'après un relevé fait par M. A. Husson ( l ) , l e 
nombre d 'a louet tes vendues sur les m a r c h é s d e 
Paris en 1833, s'est élevé à 1,329,964. Si l 'on 
veut bien cons idére r que parLout sur le con t inen t 
on chasse cet oiseau ; que dans toutes les villes 
populeuses il s 'en fait pendan t q u a t r e ou cinq 
mois u n e consommat ion cons idérab le , ce ne 
sera certes pas exagérer q u e de po r t e r à c inq ou 
six mil l ions le n o m b r e d 'a louet tes q u e l ' h o m m e 
détrui t c h a q u e année . 

C a p t i v i t é . — L e u r c h a n t agréab le , la faci
lité avec laquel le elles s 'apprivoisent , fonl des 
alouettes des c h a m p s des oiseaux d ' a p p a r t e 
ment fort es t imés . Si on leur donne u n e cage 
convenable , on p e u t les conserver t ro is , qua 
tre ans et m ê m e p lus . Lorsqu 'on les a prises 
t rès- jeunes, elles s 'apprivoisent par fa i tement , et 
peuvent m ê m e a p p r e n d r e à r é p é t e r cer ta ins airs . 
Celles m ê m e que l 'on p r e n d déjà adu l t e s d é 
pouil lent b ien tô t leur t imid i t é , s ' hab i tuen t à 
leur maî t re au bou t de que lques semaines , et lui 
t é m o i g n e n t u n g r a n d a t t a c h e m e n t . 

3" Les C erthilaudées — Certhilaudœ. 

Die Stelzenlerchen. 

E n Afrique vivent p lus ieurs espèces d ' a l a u -
didés, qui fo rment u n e t ro is ième t r ibu . 

C a r a c t è r e s . — Ces espèces sont caractér isées 
par un corps a l longé, u n e tê te pe t i t e , un bec t rès -
long, dont l ' ex t rémi té de la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e 
présente un léger c roche t qui déborde la m a n 
dibule inférieure ; des ailes re la t ivement cour tes ; 
une q u e u e l ongue , é c h a n c r é e ; des pat tes t r è s -
hau te s ; des doigts e t d e s ongles cour t s et m o y e n 
nement longs. 

L E S M A C R O N Y X — MACRONYX. 

Die Sporenierchen. 

C a r a c t è r e s . — Le Vail lant , le p r e m i e r , nous 
a fait conna î t re les mac ronyx , qu ' i l n o m m a i t 
alouettes éperonnées. Us ont le bec assez cou r t , fort, 
droi t ; les pat tes h a u t e s , les doigts longs , le plu
mage assez var ié ; ils ont , comme-ca rac tè re sai l
lant, l 'ongle du pouce plus ou moins r ecou rbé , 
et plus long que le do ig t ; aussi , ce r ta ins n a t u r a 
listes ont-ils voulu p lacer ce genre dans la fa
mille des pipi ts (Anthus). 

(I) A. Husson, les Consommations de Paris. Paris, 1850, 

p. Si'j. 
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L E M A C I I O I V ' Y X D U C A P — NACItOJSYX CATENSIS. 

Die Wachtlerche. 

C a r a c t è r e s . — Le Vail lant a d o n n é à cette 
espèce le n o m de sentinelle, pa rce qu ' à l ' approche 
de l ' h o m m e elle fait e n t e n d r e u n cr i qui r e s 
semble d 'une man iè re f rappante au « qui vive » 
d 'une sent ine l le . C'est u n e des plus belles espèces 
d 'a laudidées (Jig. 74). Elle a les p l u m e s du dos 
d 'un gris cendré foncé, bordées d 'un liséré clair , 
les pennes caudales ex ternes d 'un gris blanc sur 
la moi t ié de leurs barbes in t e rnes , le ven t re d 'un 
roux de rouil le assez u n i f o r m e , la gorge e n t o u 
rée d 'une b a n d e noi re , un sourcil o range clair, 
l'iris b r u n rougeâ t r e , le bec g r i s -b run , les pa t tes 
j a u n â t r e s . La femelle a un ergot mo ins p r o 
noncé , et des cou leu r s plus t e rnes . Cet oiseau 
a 29 cent , de l o n g ; l 'aile pliée m e s u r e 11 cen t . , 
et la q u e u e 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Le 

Vaillant, auque l nous devons tou t ce q u e nous 
savons sur cet oiseau, la sent inel le hab i t e t o u t le 
sud de l 'Afrique ; elle est c o m m u n e sur la côte 
sud-es t , depuis le Cap jusque dans la Cafrerie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle V i t dans 

les plaines couver tes d 'herbes et au voisinage 
des cours d 'eau. Son nid , qu 'e l le é tabl i t dans des 
buissons, est fait de peti tes rac ines . Il r en fe rme 
trois ou qua t re œufs b leuâ t res , couver ts de pe
tites t aches d ' un b r u n r o u g e â t r e , s u r t o u t vers 
le gros bout . 

C h a s s e . — Les colons eu ropéens e s t imen t 
beaucoup la cha i r de la sent inel le et la chassent 
avec a r d e u r . 

L E S S I R L I S — CERTHILAUDM. 

Die Lauflerchen. 

C a r a c t è r e s . — L e s sirl is , vu lga i r emen t alouet
tes coursières, font en que lque sor te , pa r leurs 
hab i tudes , la t rans i t ion des a louet tes aux ta -
c h y d r o m e s . Us on t le corps r a m a s s é ; le bec 
très-long, faible, r e c o u r b é ; le tarse deux fois 
aussi long que le doigt du mi l ieu , l 'ongle c o m 
p r i s ; la q u e u e longue , t r o n q u ée à angle assez 
d r o i t ; les ailes cour tes , les deux ième , t ro is ième, 
q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e rémiges é tan t les p lus 
longues . 
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Fig. 14. Le Macionyx du Cap. 

LE SIF.I.I DES DÉSERTS — ÇERTHILAUDA 

DESEUTORUM. 

])ie Wùstenlauflerche. 

C a r a c t è r e s . — Le sirli des déser ts a la tête et 
la n u q u e gris- isabel le ; le dos et les tec t r ices su
pé r i eu re s de l 'aile d 'un gris j a u n â t r e ; le vent re 
b l a n c , avec q u e l q u e s t aches d 'un b r u n no i r . Au-
dessous et en a r r i è re de l 'œil est u n e t ache gris 
foncé. Les rémiges p r ima i r e s sont b lanches à 
la base , no i res à la p o i n t e ; les r émiges secon
dai res sont b l anches , avec u n e bande no i re en 
l e u r mi l i eu . Les sus-caudales moyennes sont 
d ' u n gris isabelle , à tiges n o i r e s ; les externes 
sont noi res , à barbes externes b l anches ; les au
tres sont noi res , bordées de j a u n e ; l ' iris est b r u n 
c la i r ; le bec et les pa t t e s sont cou l eu r de corne 
clai re . Les j eunes ont le dos gris de cendre . Le 
m â l e adu l t e a 22 cen t , de l o n g ; l 'aile pl iée m e 
sure 12 cen t . , la queue u n peu plus de 8. La 

femelle n e diffère d u mâle q u e pa r une taille un 

p e u p lus pe t i t e . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après mes 

observa t ions , ce t t e espèce n 'es t pas ra re dans 
tout le déser t n o r d - e s t de l 'Af r ique ; j a m a i s , ce 
p e n d a n t , j e ne l 'ai vue dans les s teppes . J e l 'ai 
r encon t r ée t r è s - f r é q u e m m e n t en t re Suez et le 
Caire. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est géné 

r a l e m e n t pa r pe t i t es familles de q u a t r e à six in
dividus, au plus , que vit le sirli des dése r t s ; j a 
mais je n 'a i vu ni de g randes b a n d e s , ni de 
couples isolés. Ceux-ci h a b i t e n t les uns près des 
au t r e s , et pa ra i s sen t vivre ensemble en parfaite 
in te l l igence . • 

Pa r ses m œ u r s et ses h a b i t u d e s , le sirli des 
déser ts forme la t rans i t ion , c o m m e nous l 'avons 
dit p lus h a u t , en t re les a louet tes et les t achy-
d romes . Il c o u r t t r è s - r a p i d e m e n t , mais p lu tô t à 
la m a n i è r e d ' un bécasseau , et p resque c o m m e le 
courvi te isabel le , qu ' à la façon d 'une a loue t te . 
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Il vole faci lement , p l ane , s'élève souvent ver t i 

ca lement dans l 'air , mais t r è s - rap idement , et 

non l e n t e m e n t c o m m e la p l u p a r t des a laudidés . 

Il plane u n ins t an t , pu i s , r a b a t t a n t ses ailes, il 

se laisse t o m b e r à t e r r e , et r épè te ce m a n è g e 

plus ieurs fois de su i te . J e crois q u e le mâ le est 

seul à l ' exécu te r ; il m e semble q u e c 'est p o u r 

lui u n e fantasia qu ' i l exécute en faveur de sa fe

mel le . Les divers couples d e m e u r e n t fidèlement 

les uns p rès des a u t r e s , couren t en c o m m u n a u t é , 

s 'envolent p re sque tous ensemb le . La volonté de 

l 'un semble faire loi p o u r les au t r e s . 

Les sirlis des déser t s ne c ra ignent pas l ' h o m m e . 

Ils s ' approchent des c a m p e m e n t s avec a u t a n t de 

confiance q u e le cochevis h u p p é s u r t o u t e la 

r o u t e q u e suivent les caravanes e n t r e le Caire et 

Suez . Souvent j ' e n ai vu dans l ' in tér ieur des h a 

bi ta t ions . Le chasseur p e u t les a p p r o c h e r facile

m e n t , mais lorsqu ' i l s ont é té t i rés , ils ne t a r d e n t 

pas à devenir méf iants . 

Dans l ' e s tomac des indiv idus que j e tua i , je ne 

t rouvai q u e des i n s e c t e s ; j e n e veux cependan t 

pas en indu i re qu ' i l s ne m a n g e n t pas de g ra ines . 

L e u r c h a n t est assez p e r ç a n t , et consiste en u n e 

! sor te de gazou i l l emen t . 

J e n 'a i j a m a i s t rouvé le n id de cet oiseau ; 

p r o b a b l e m e n t , il r essemble à celui des a u t r e s 

a l a u d i d é s . 
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L E S CORACIROSTRES — CORACIROSTRES. 

Die Rabenvôgel. 

Les corac i ros t res r e p r o d u i s e n t j u s q u ' à un 
ce r t a in point la forme, les par t icu lar i tés de 
s t ruc tu r e des passereaux ; aussi , les regardc- t -on 
géné ra l emen t c o m m e fo rmant u n s imple sous-
o r d r e . P o u r mo i , j ' e n fais un o rd re dist inct , 
p a r ce qu ' i l s r ep ré sen t en t un type bien indépen
dan t . 

C a r a c t è r e s . — Les o iseaux c o m p o s a n t cet or
dre on t u n e taille qui varie en t re celle du cor
beau et celle du pinson. Le corps a chez tous 
une confo rmat ion assez i den t i que . Ils ont le 
t ronc a l longé, sans ôlre m i n c e ; la fête g rande , 
le cou cour t , les ailes assez longues po in tues ou 
ar rondies ; la q u e u e composée de douze pennes , 
t an tô t cour t e et t r o n q u é e à angle dro i t ou l égè 
r e m e n t a r rond ie , tantôt large et fo r t ement t r on 
q u é e ; les pat tes v igoureuses , ni longues ni cour
t e s ; les tarses couverts d 'écail lés t u b u l é e s ; les 
doigts cour t s , à ongles assez v igoureux . Le bec 
de longueur variable, mais r a r e m e n t plus long 
que la tôte, assez droi t , con ique , à a r ê t e souvent 
convexe, à poin te r ecou rbée , m a i s non c r o c h u e . 
Les p l u m e s sont pe t i t es , roides , serrées ; dans 
que lques espèces , elles sont t rès - longues et t rès-
décomposées . L e u r cou leu r varie beaucoup ; le 
no i r d o m i n e , puis v iennent le j a u n e et le b lanc , 
plus r a r e m e n t le vert , le b r u n , le rouge , e tc . 
Souven t , les p l u m e s on t u n éclat méta l l ique des 
plus p rononcés . 

Les o rganes in te rnes on t la p lus g rande res
s e m b l a n c e avec ceux des passe reaux . Les os sont 
fo r t s ; b e a u c o u p r e n f e r m e n t des ce l lu les aér ien
nes . La colonne ver tébra le est formée de 12 ver tè
bres cervicales, 8 dorsales , 10 à 11 lombo-sacrées 
et 7 à 8 coccygiennes . Le la rynx infér ieur est 
pou rvu de musc les . L 'œsophage ne présen te pas 
d e j a b o t ; le ventr icule s u c c e n t u r i é est cour t , à 
pa ro i s minces , t r è s -g l andu leuses ; l ' es tomac est 
moins muscu leux que chez les passereaux . Les 
organes des sens sont t r è s -déve loppés , et le cer
veau est vo lumineux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les COraci-

rostres hab i ten t sous toutes les la t i tudes . La p lu 
par t des espèces on t une aire de dispersion très-
é t e n d u e , tandis que que lques-unes n ' hab i t en t q u e 
des localités t r è s - r e s t r e in t e s . Le Sud est plus 
r i che en espèces q u e le Nord , mais celles-ci sont 
r épandues su r une plus g rande surface. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est S u r t o u t 
au mil ieu des forêts q u e vivent les coraci ros t res ; 
on en t rouve c e p e n d a n t su r les côtes de la mer , 
dans les s teppes , dans le déser t , dans les hautes 
m o n t a g n e s , j u squ ' à la l imite des neiges é t e r n e l 
les ; d ' au t res h a b i t e n t m ê m e les villes et les vil
lages . 

Les corac i ros t res sont a d m i r a b l e m e n t doués 
aussi b ien sous le r appor t phys ique que sous le 
rappor t in te l l ec tue l . Us volent faci lement et rapi
d e m e n t ; ils m a r c h e n t b ien ; ils se meuven t avec 
au tan t d 'a isance à t e r r e que pa rmi les b ranches 
des a rb re s ; l eu r voix est r i che ; l eu r s sens sont 
éga lemen t développés ; leur in te l l igence est aussi 
g rande que celle de n ' i m p o r t e quel au t re o iseau. 
Quelques espèces s u r t o u t para issent être favo
risées et r é u n i r en elles les qual i tés des p e r r o 
quets et des f aucons . 

On conçoi t q u e les corac i ros t res p r é sen t en t 
de g randes différences sous le r a p p o r t du genre 
de vie, du rég ime , de la r e p r o d u c t i o n . Il est 
donc difficile d ' i nd ique r ici des t ra i ts géné raux , 
car tout para i t possible de leur pa r t . 

Les pet i tes espèces rappe l l en t les pinsons et 
les b ruan t s pa r leur m a n i è r e d 'ê t re ; les grandes 
espèces p résen ten t au cont ra i re de nombreuses 
par t icu lar i tés . Elles sont carnass ières , au moins 
en par t ie ; elles savent profiter de leurs avan
tages, et un issen t dans leurs chasses, la force et 
l 'agilité à la ruse et au cou rage . On peu t d i re des 
g r a n d e s espèces q u e ce sont de ha rd i s voleurs , 
s e p la isant à dé robe r des objets qu i ne leur sont 
d ' a u c u n e ut i l i té , et pouvan t ainsi causer des dé
gâts cons idé rab l e s . Tou t l eur est bon , et ils ne 
m a n q u e n t pas de moyens p o u r se p r o c u r e r ce 
qui l eu r fait envie . Ils t rouven t p a r t o u t leur né 
cessaire , car i lssavent m e t t r e t ou t à profit . Sou
vent, ils n e qu i t t en t un pays qu ' ap rè s l 'avoir 
dévasté . Tels et tels corac i ros t res sont voyageurs , 
mig ra t eu r s , sédenta i res , su ivant les local i tés , les 
s a i s o n s , les c i r cons t ances . 

Ils vivent g é n é r a l e m e n t en t roupes , mais au 
cun ne sacrifie c o m p l è t e m e n t son indépendance 
à la c o m m u n a u t é . Ils se défenden t m u t u e l l e m e n t 
en cas de dange r . Le mâle et la femelle sont très-
a t tachés l 'un à l ' a u t r e ; les pa ren t s t é m o i g n e n t 
à leurs peti ts la plus vive tendresse ; mais cha
cun a s u r t o u t en vue son p ropre i n t é r ê t . Leurs 
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sociétés résu l t en t , semble-t-i l , de ce qu' i ls pa
raissent avoir consc ience des avantages q u e la 
c o m m u n a u t é d o n n e à c h a c u n en p a r t i c u l i e r ; ils 
créent des al l iances offensives et défensives, des 
moyens de se p r o c u r e r cer ta ines j ou i s s ances . 
Quelques espèces on t de véri tables assemblées , 
dans des l ieux et à des h e u r e s d é t e r m i n é s , et où 
chacun c o m m u n i q u e aux au t res les événemen t s 
de la j o u r n é e . Les v ieux , dont l ' expér ience a 
développé la c i r conspec t ion , t rouven t dans les 
jeunes des élèves zélés, et ainsi tous déve loppen t 
rapidement leurs facultés in te l lec tuel les . P a r m i 
eux ou p a r m i d ' au t res espèces , ceux qu i doivent 
avoir le p lus de p r u d e n c e sont r econnus p o u r 
chefs, et ainsi les plus avisés dev i ennen t l e s gu ides 
de tou te la soc ié té . 

L e u r m o d e de r e p r o d u c t i o n varie beaucoup . 
Les uns n ichen t dans des t rous , les au t r e s à dé 
couver t ; les nids des uns sont g ross i è rement cons
trui ts , ceux des au t res sont a r t i s t emen t t issés . 
La r eche rche d 'un lieu convenable pour n iche r 
ne vient pas r o m p r e les sociétés . P lus ieurs e s 
pèces, d u r a n t la r ep roduc t ion , fo rment m ô m e des 
colonies. Dans le p r inc ipe , il y a bien des d is 
putes p o u r savoir qu i a u r a la mei l leure p l ace , 
les m a t é r i a u x les plus convenables : l 'un s 'en 
empare b r u t a l e m e n t par la force, l ' au t re les 
dérobe ad ro i t emen t par ruse ; mais une fois la 
construct ion achevée , la paix r ena î t . Le nid 
varie b e a u c o u p suivant les endro i t s , suivant 
l 'habileté ou le capr ice de l 'oiseau. Le n o m b r e 
des œufs d 'une couvée est de q u a t r e à hu i t . 

Le père et la m è r e couvent a l t e rna t ivement , et 
témoignent à leurs pet i ts u n e vive t e n d r e s s e . 
Môme pendant la saison des a m o u r s , les mâles 
s 'ar rachent que lque t e m p s à leurs devoirs con
jugaux pour conférer en t re eux, j o u i r des avan 
tages de la vie en c o m m u n . Les paren t s c o n d u i 
sent leurs pet i ts , les nour r i s sen t , les soignent , 
les p ro tègent , et cela d ' a u t a n t p lus l ong temps , 
que, d 'o rd ina i re , ils n ' o n t q u ' u n e couvée pa r a n . 

Les coraci ros t res sont g é n é r a l e m e n t des an i 
maux ut i les . Les pe t i tes espèces dé t ru i sen t des 
insectes nuis ib les , les vers , les l imaces , et ne 
saccagent qu ' excep t ionne l l emen t les p rodu i t s 
de l ' ag r icu l tu re . Les grandes espèces sont des 
oiseaux carnivores , qui s ' a t t aquen t m ê m e aux 
mammifères , et souvent à des m a m m i f è r e s 
utiles. A ce t i t r e , cer ta ines d ' en t re elles sont à 
ranger pa rmi les oiseaux nuis ib les , et leur des 
t ruct ion peu t en q u e l q u e sorte ê t re justifiée. 

Les carnass iers et les r apaces n e poursuivent 
que les pet i tes espèces ; les g randes savent éviter 
leurs a t t aques ou y r é p o n d r e , pa r leur p r u d e n c e , 

leur agi l i té , leur cou rage , leur sociabili té. Elles 
n ' on t d ' ennemis sér ieux que les peti ts paras i tes . 

C a p t i v i t é . — Toutes les espèces de cet o rdre 
suppor t en t faci lement la captivi té : elles s 'habi
t u e n t r a p i d e m e n t à leur nouvel le condi t ion , au 
r é g i m e auque l on les soume t , et n e t a r d e n t pas 
à s 'a t tacher à leur m a î t r e . Après les p e r r o q u e t s , 
cer ta ins coraci ros t res sont les seuls oiseaux ca
pables d ' a p p r e n d r e à parler ' ; q u e l q u e s - u n s a r r i 
ven t m ê m e , non- seu lemen t à r é p é t e r des m o t s , 
mais à en c o m p r e n d r e le sens et à les employer 
à p ropos . On p e u t les dresser à faire des tours 
de tou te sor te . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — P lus ieurs corac i 

ros t res , après l eur m o r t , ont l eur emplo i . La 
cha i r des pet i tes espèces est assez dél icate et 
en t re dans l ' a l imenta t ion de l ' h o m m e ; les 
p lumes des au t re s servent dans les a r t s . 

C l a s s i f i c a t i o n . — Si , avec Re i chcnbach , nous 
r angeons les amphibo les p a r m i les corac i ros t res , 
nous t rouvons dans cet o rdre qua t r e sous-divi
sions ou sous-ordres . Chacun de ceux-c i p résen te 
des par t icu lar i tés d 'organisa t ion , de m œ u r s , 
d 'hab i tudes ; trois d ' en t re eux , cependan t , ont 
a u t a n t de r appo r t s les uns avec les au t res que 
les diverses familles de pe r roque t s en p résen ten t 
en t re elles. Il est difficile de décider auquel nous 
devons d o n n e r la p remiè re p lace , chacun r e n 
fe rmant des oiseaux admi rab l emen t doués . Si 
j e r ange en tê te d e l 'ordre les sturniformes, c'est 
q u e ceux-c i surpassent par leur chan t les au t res 
corac i ros t res , e t ' peuvent ainsi ê t re r ega rdés 
c o m m e re l iant ces oiseaux aux passereaux. Après 
eux viendront les paradisiers, pu is les coraces, 
et enfin les amphiboles, que nous rangeons les 
de rn i e r s , c o m m e é t an t ceux don t la p lace , dans 
cet o rd re , est la m o i n s bien d é t e r m i n é e . 

I" L E S S T U R N I F O R M E S - S T U R N I -

Die Staarvôgel. 

j C a r a c t è r e s . — Les s turni formes sont des 
| corac i ros t res de pet i te ou de m o y e n n e taille. Ils 

sont bien conformés , et a d m i r a b l e m e n t doués ; 
ils p r é s e n t e n t b e a u c o u p de points de ressem
blance avec les co rbeaux d 'un côté , les grives 
et m ê m e les p insons d 'un a u t r e . Ils ont le corps 
a l l o n g é ; les ailes de longueur m o y e n n e ; la 
q u e u e le plus g é n é r a l e m e n t cou r t e et except ion
ne l l emen t longue ; les pa t tes moyennes ; le bec 
re la t ivement faible, a l longé , con ique . Leu r s 
p lumes sont pet i tes , du res , se r rées , de couleurs 
var iables , souvent t rès-bri l la i i fes . 
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Fig. 75. Le Dòlichonyx Oryzivoi'e. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La NûUVelle-

Hol lande exceptée , les s turniformes h a b i t e n t 
toutes les part ies du m o n d e , mais chaque con 
t inen t possède ses familles p ropres . L ' A m é r i q u e 
est la p lus riche en espèces , la p lus pauvre est 
l 'Asie, avec la grande presqu ' î le e u r o p é e n n e . La 
p lupar t des espèces sont t r è s - r é p a n d u e s , et ont 
u n hab i t a t e x t r ê m e m e n t varié. 

H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous é tu 

dierons les m œ u r s de ces oiseaux en faisant 
l 'h is toi re par t icu l iè re de c h a q u e espèce ; pour le 
m o m e n t , nous nous con ten te rons de di re que 
les s tu rn i fo rmes sont de tous les coracirostres 
n o n - s e u l e m e n t les mieux doués sous le rappor t 
de la voix, ma i s encore ceux qui déploient le 
plus d 'a r t dans la cons t ruc t ion de leurs n ids . 

L E S I C T É R I D É S —ICTERI. 

Die Staarlinge. 

C a r a c t è r e s . — La p r e m i è r e famille, celle des 
ic tér idés , r enfe rme des oiseaux don t la taille va
rie en t r e celle de la cornei l le et celle du m o i n e a u . 
Les ic tér idés ont le corps a l longé , mais épais ; 
le bec con ique , droi t , a r rond i , robus te à la base , 
n o n é c h a n c r é , à arê te s 'avançanl sur le front en 
forme d ' écusson ; les ailes moyennes , obtuses , la 
q u a t r i è m e r émige é tant la p lus longue ; la q u e u e 
m é d i o c r e , a r rond ie ou échancrée , recouver te par 
les ailes dans la p lus g rande moi t ié de son é t e n 
due ; les tarses e t les ongles robus tes ; u n p l u 
m a g e m o u et br i l lan t , don t le noir , le j a u n e et 
le r o u g e sont les couleurs d o m i n a n t e s . Chez 
q u e l q u e s e s p è c e s , la tê te est s u r m o n t é e d ' u n e 
h u p p e ; d 'au t res on t les j oues n u e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tous les i c 

t é r idés sont des oiseaux sociables , gais, actifs, 
c h a n t e u r s . Us hab i t en t les forêts, se nourr i ssent 
de peti ts anne lés , de c rus tacés , de mol lusques , de 
fruits et de graines ; ils sont donc à la fois utiles 
et nu is ib les . Leurs nids sont a r t i s t ement cons
t ru i t s . 

Cette famille p e u t se subdiviser en plusieurs 
g roupes . 

1° Les Agélaiés — Agelai. 

Die Haufemogel. 

C a r a c t è r e s . — Le p r e m i e r g roupe , celui des 
agélaiés , r en fe rme les oiseaux les plus peti ts de 
la famille. Leur bec a l 'arê te droi te , les bords des 
mandibu les fléchis en dedans , les commissures 
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anguleuses ; leur pouce est a r m é d ' un ongle r e 

courbé . Les j e u n e s on t u n p l u m a g e qu i diffère 

beaucoup de celui des a d u l t e s , et r e s semble à 

celui de que lques embér i z idés . 

L E S D O L I C H O N Y X — DOLICHONYX. 

Die Rtisfresser, The Rice Troopials. 

L'oiseau su r leque l est fondé ce genre est 
à moit ié passe reau , à moit ié i c té r idé . T a n t qu ' on 
n'a pas eu occasion de l 'observer en vie, on ne 
sait t rop à que l o rd re le r a p p o r t e r ; aussi n ' e s t il 
pas é tonnant q u e cer ta ins na tura l i s tes l 'a ient 
rangé p a r m i les embér i z idé s . P o u r mo i , il est 
bien pluLôt voisin des p locé idés . 

C a r a c t è r e s . — Les do l i chonyx , ou mangeurs 

de riz, sont carac tér i sés par un bec de l o n g u e u r 
moyenne , fort, c o n i q u e , c o m p r i m é l a t é ra l emen t , 
à mand ibu le s u p é r i e u r e p lus é t roi te que l ' infé
r ieure , et à bords fléchis en dedans , c o m m e chez 
les b ruan t s . Ils on t le corps r a m a s s é ; la t ê t e 

grosse ; les ailes de l ongueu r m o y e n n e , la 
deuxième p e n n e é t an t la p lus l o n g u e ; la q u e u e 
m é d i o c r e , à p e n n e s t r è s - p o i n t u e s ; les tarses 
assez longs et fo r t s ; le p l u m a g e ser ré et b r i l 
lant. 

B U E n u . 

LE DOLICHONYX ORYZIVOBE — DOL1CIIONYX 
ORYZIVORVS. 

Der Paperling, The Bub-o-linh ou Rice Troopial. 

C a r a c t è r e s . — Cet o iseau (fig. 75), q u e l'on 

conna î t dans le c o m m e r c e sous les n o m s d e ba
billard ou boblink, a 19 cen t , de long, et 30 cen t , 

d ' e n v e r g u r e ; son aile pl iée m e s u r e 10 cen t . , et 

sa q u e u e 7. Son p l u m a g e varie b e a u c o u p su ivant 

le sexe et la saison. Au m o m e n t des a m o u r s , le 

mâ le a la pa r t i e a n t é r i e u r e et supé r i eu re de la 

tCte, la face infér ieure du corps e t la q u e u e no i 

r e s ; l ' épaule et le c roup ion b lancs , à reflets j au 

nes , les r émiges et les couve r tu r e s supé r i eu res 

de l 'aile noi res , bo rdées d e j a u n e ; l ' iris b r u n , 

la m a n d i b u l e supé r i eu re d 'un b r u n foncé, l ' in 

férieure d 'un gris b l euâ t r e , les pa t tes d ' un bleu 

clair . 

La femel le , un peu p lus pe t i t e q u e le mâ le , 

a le dos b r u n j a u n â t r e clair , les t iges des p l u m e s 

é tan t foncées ; le ven t re d ' un j a u n e gr is c l a i r ; 

les flancs rayés de n o i r ; les l o r u m s b r u n s ; u n e 

l igne sus-ocula i re j a u n e ; les p e n n e s des ailes et 

de la queue plus claires q u e chez le m â l e . Ce

lui-ci, en h iver , a à peu près le m ê m e p l u m a g e 

q u e la femelle. Les j eunes on t des couleurs p lus 

t e r n e s , et t i r an t beaucoup p lus sur le gr i s . 

III — 241 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e dol ichonyx 

oryzivore arr ive tous les étés dans l ' A m é r i q u e du 
Nord, d 'où il r epa r t , en hiver, p o u r se r end re 
dans l ' A m é r i q u e cent ra le , dans les Anti l les , et 
peu t -ê t r e dans la pa r t i e n o r d de l 'Amér ique du 
S u d . Il ne pa ra î t pas c e p e n d a n t s 'avancer j u s 
q u ' a u Brési l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . •—Dans l 'é ta t 

de New-York , on voit, au c o m m e n c e m e n t de 
ma i , ar r iver des bandes de d o l i c h o n y x , qui ne 
ta rden t pas à couvr i r l i t t é r a l emen t t ou t le pays . 
Il est imposs ib le , d 'après A u d u b o n , de t rouver un 
c h a m p qu i ne soit hab i t é pa r ces o i s e a u x ; auss i , 
les cul t iva teurs les détes tent - i l s ; mais pour celui 
qu i n 'a pas con t re eux de motifs de h a i n e , les 
dol ichonyx offrent p lus ieurs pa r t i cu la r i t é s in té
ressantes à observer . Us son t t rès-sociables , 
m ê m e à l ' époque des a m o u r s . Les couples ni
c h e n t dans le voisinage les uns des a u t r e s . Le 
nid est établi sur le sol, au mil ieu des tiges de 
céréales . P e n d a n t que les femelles p o n d e n t et 
couvent , les mâles e r r e n t au mil ieu des moissons. 
L 'un ou l 'autre s 'élève-t-il dans les airs en chan
t an t , les au t r e s lui r é p o n d e n t , e t b ien tô t on voit 
tou te la bande l ' imi ter , m o n t e r , d e s c e n d r e en 
faisant en t endre la m ê m e chanson . C'est avec 
jus te ra ison q u e les Amér i ca in s van ten t le c h a n t 
du dol ichonyx oryzivore. Ce chan t est t rès-var ié ; 
les notes en sont si préc ip i tées , si mê lées , que 
souvent on cro i ra i t e n t e n d r e u n e demi -douza ine 
d 'oiseaux, a lors qu ' i l n 'y en a q u ' u n q u i d o n n e 
de la voix. Wi l son di t q u ' o n peu t s'en faire u n e 
idée en f rappant r a p i d e m e n t et au h a s a r d sur 
un p i ano . 

Le dol ichonyx oryzivore est u n oiseau t rès-
vif dans tous ses m o u v e m e n t s . A t e r r e , il glisse 
p lu tô t qu ' i l ne s a u l e ; il vole fac i lement et r ap i 
d e m e n t ; il g r i m p e , c o m m e u n e roussero l le , 
après les tiges des cé réa les . 

A la fin de mai , on t rouve dans le n id de cet 
oiseau qua t r e à six œufs, b l anchâ t r e s , couver ts 
de poin ts ser rés d 'un b leu foncé et semés i r ré 
gu l i è r emen t de po in t s no i r â t r e s . C h a q u e couple 
ne n iche q u ' u n e fois dans l ' année , si on ne lui 
enlève pas ses œufs . Les pe t i t s sont n o u r r i s d ' in
sectes , lis croissent t r è s - r a p i d e m e n t , qu i t t en t le 
n id et se r éun i s sen t à leurs semblables pour for
m e r de g randes bandes . A ce m o m e n t , le do l i 
c h o n y x se m o n t r e sous u n au t r e aspect . Il n e 
chan t e p lus ; le mâ le pe rd son beau p lumage ; 
les couples o n t a b a n d o n n é l eu r c a n t o n n e m e n t et i 
e r r en t dans la con t rée . C'est l ' époque des dévas- | 
l a t ions . Les dol ichonyx volent de c h a m p en l 
c h a m p , s'y aba t t en t en quant i t és i n n o m b r a b l e s , ' 

m a n g e n t les gra ines e n c o r e succu len tes des cé
réales aussi b i en q u e celles qui sont déjà mûres , 
et p rodu i sen t ainsi de t r è s - g r a n d s dégâ t s . Les 
cul t iva teurs l eur font u n e g u e r r e sans t rêve ni 
p i t i é ; ils en tuen t pa r mi l l ie rs , mais en va in ; 
la dévas ta t ion con t i nue son t ra in . Chassés d 'un 
c h a m p , ces oiseaux s ' aba t t en t s u r u n a u t r e . Une 
fois les cont rées du nord pi l lées, ils vont dans le 
sud c o n t i n u e r leurs ravages . E t ainsi , p e n d a n t 
des s ema ines , passan t le j o u r dans la c a m p a g n e 
et d o r m a n t la nu i t dans les forêts de roseaux . 

Malgré les dégâts q u e cause le dol ichonyx ory
z ivore , on peu t se d e m a n d e r s'il n ' e s t pas p lus 
utile q u e nuis ib le . J u s q u ' à l ' époque de la m a t u 
ri té des moissons , il dé t ru i t des insectes , ce qu i 
devrai t le faire m é n a g e r , au mo ins j u s q u ' à l 'é
poque où il c o m m e n c e ses pi l lages. 

C a p t i v i t é . — La ha ine vouée pa r les cult iva
t eu r s à cet oiseau est p e u t - ê t r e le mot i f qu i fait 
q u ' o n le voit t r è s - r a r e m e n t en cage . Ce n'est 
que dans ces de rn iè res années q u e l 'on en a 
appor t é de vivants en E u r o p e , et m a i n t e n a n t 
on en t rouve dans les j a rd ins zoologiques et chez 
tous les m a r c h a n d s . J e puis le r e c o m m a n d e r aux 
a m a t e u r s c o m m e u n excel lent oiseau d 'appar
t e m e n t . Il chan te avec a rdeu r , sauf à l ' époque de 
la m u e ; il est toujours vif, tou jours gai, et fait 
l ' o rnemen t d ' une g r a n d e vol ière . 

L E S T R O U P 1 A L E S — AGELAIUS. 

Din Sumpftrupiale. 

C a r a c t è r e s . — Les t roupia les on t le bec en 

cône a l longé , u n peu c o m p r i m é l a t é r a l emen t , 

t r è s -acuminé , à a rê te se p r o l o n g e a n t en pointe 

su r le f r o n t ; le corps épa i s ; les ailes de longueur 

m o y e n n e , les d e u x i è m e et t ro is ième pennes é t a n t 

les plus l o n g u e s ; la q u e u e assez longue et a r ron

d i e ; le p l u m a g e m o u et br i l lant . 

LE TROUPIALE A EPAULETTES ROUGES — 
JGELJIUS PHOEMCECS. 

Der Rothjlùgel. 

C a r a c t è r e s . — Le t roupia le à épaule t tes rouges 
(fig.76) est p resque auss i c o m m u n que le dolicho
nyx oryz ivore . Le m â l e , au t emps des amour s , 
est noi r foncé, avec les épaules d 'un beau rouge 
éca r l a t e . L 'œil est b r u n foncé, le bec et les pat
tes sont d ' u n noir b l euâ t r e . L 'oiseau a 26 cenl .de 

i l ong , e t 37 c e n t , d ' enve rgu re ; l ' a i lep l iée m e s u r e 
| 12 cen t . , et la q u e u e 9 . 

i La femelle a le dos b r u n no i r â t r e , le ventre 
' b r u n gr isâ t re ; les p lumes é tant bordées de gris 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 

http://cenl.de


L E T l l O U P J A L E A Ê P A U L E T T E S R O U G E S . 233 

j a u n â t r e ; . l a gorge et les j oues sont d 'un gris 

fauve clair , avec des taches long i tud ina les fon

cées. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le t r o u p i a l e à 

épaulet tes rouges est c o m m u n d a n s tou te l 'Amé

rique du Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses hab i tudes 

rappel lent b e a u c o u p celles du dol ichonyx. Cha
que é té , il vient se r e p r o d u i r e dans les É ta t s d u 
Nord; il ne fait q u ' u n sé jour t empora i r e dans 
ceux du S u d . 

A u d u b o n donne su r les hab i tudes de ces 
oiseaux des détails in téressants , q u e n o u s lui em
prun te rons en pa r t i e . 

Au c o m m e n c e m e n t du p r i n t e m p s , les t roup ia -
les à épau le t t es rouges qu i t t en t l e sÉ ta t s du Sud, 
où ils avaient passé l 'hiver, e t se d i r igen t vers le 
Nord en b a n d e s p lus ou moins n o m b r e u s e s . 
Les mâles ouvren t la m a r c h e en chan t an t , c o m 
me p o u r inviter les femelles à les suivre. Us s 'ar
rêtent de t e m p s à au t re sur les a rbres qu ' i l s r en 
contrent , é ca r t en t la q u e u e , l issent l eur p l u m a g e 
et font en t end re leur voix claire et sonore , sur
tout le m a t i n , avant de qu i t t e r l ' endro i t où ils 
ont passé la nu i t , car ils ne voyagent que de 
jour. 

Dès q u e les femelles sont ar r ivées , les pa r i a -
des ont lieu. P lus i eu r s mâ les pou r su iven t u n e 
femelle, j u squ ' à ce que l 'un d 'eux la possède , et 
se me t t e avec elle à cons t ru i r e son nid . Chaque 
couple s'isole et c h e r c h e un endro i t convenab le , 
au bord d 'un é t a n g , ou dans une pra i r ie m a r é 
cageuse. Un pet i t buisson, u n fourré d 'he rbes ou 
de roseaux sont des cond i t ions suffisantes p o u r 
l 'é tabl issement du nid , qui consiste en u n a m a s 
de roseaux secs à l ' ex tér ieur , l ' in tér ieur é tan t t a 
pissé de br ins déliés d 'herbes et de cr ins . Cha
que n id cont ient de qua t re à six œufs d 'un b r u n 
clair, couver ts de t aches foncées et éparses . «A 
ce m o m e n t , dit A u d u b o n , on peu t ê t re t émoin 
de la fidélité, de tou t le courage du mâ le . Il veille 
consciencieusement sur sa compagne . Q u e l q u ' u n 
s'approche-t-il du nid , il le repousse p a r des 
cris de détresse et de m e n a c e ; souvent , il a r r ive 
jusque près de l ' h o m m e , qu i , vo lon ta i r emen t ou 
non, vient appor t e r le t r o u b l e ; ou bien il se per
che s u r u n e b r a n c h e , au-dessus du n id , et pousse 
des cris si plaintifs , qu ' i l fauL u n cœur de p ie r re 
pour a l a rmer plus l ong t emps ces pauvres oi
seaux, i) 

Lorsque les pet i t s sont devenus g r ands , i ls se 
réunissent avec leurs semblables à p lus ieurs mil 
liers, et e r r en t de côté et d ' au t r e , pendan t que 
Jes paren ts é lèvent une seconde couvée. Les 

p r e m i e r s pet i t s p r e n n e n t l eur essor à la fin 
de j u i n ; ceux de la seconde couvée, au c o m 
m e n c e m e n t d ' aoû t . Au m o m e n t où les moissons 
sont à peu près m û r e s , les t roup ia l e s s ' aba t ten t 
en masses dans les c h a m p s . L ' h o m m e fait son 
possible p o u r les en éloigner , mais l e u r grand 
n o m b r e rend vains tous ses efforts. Q u a n d les 
g r a i n s sont tou t à fait m û r s , les pi l lards qui t ten t 
les champs , se réun issen t dans les pra i r ies et 
au bord des cours d 'eaux, se m ê l e n t aux gr ives , 
aux do l i chonyx , et fo rment des vols t e l l e m e n t 
n o m b r e u x qu ' i ls obscurc i ssen t le ciel . On ne peu t 
se faire u n e idée de la quan t i t é que l'on en dé 
t ru i t . A u d u b o n assure qu ' on en a u n e fois aba t tu 
c inquan te d 'un coup de fusil, et il dit en avoir 
tué l u i - m ê m e p lus ieurs cen ta ines dans une seule 
a p r è s - m i d i ; et cependan t , les bandes n e para i s 
sent pas d i m i n u e r en n o m b r e . C o m m e les é tour -
neaux , ces t roup ia les s e r e t i r e n t à l a t o m b é e d e l a 
nu i t dans les fourrés de roseaux, p o u r y d o r m i r 
à l 'abri des poursu i tes de leurs e n n e m i s . 

1 1 n 'y a r ien d ' é tonnan t à ce que les cul t iva
teurs amér ica ins n ' a imen t pas b e a u c o u p ce su
perbe oiseau, et q u ' a u lieu d ' a d m i r e r sa b e a u t é , ils 
lui a ient voué u n e ha ine mor t e l l e . Et c e p e n d a n t , 
n 'es t - i l pas d 'une uti l i té qu i c o m p e n s e les d é 
gâts qu ' i l c a u s e ? Ce n 'es t q u e q u a n d les b lés 
m û r i s s e n t qu ' i l est n u i s i b l e ; t ou t le res te de 
l ' année il r end de grands services en d é t r u i 
sant les insectes de t o u t e e s p è c e ; on le voit, 
c o m m e l ' é tourneau et la cornei l le , cou r i r de r 
r iè re la c h a r r u e et m a n g e r les insectes q u e le 
soc a découver t s . Mais les Amér ica ins ne veulen t 
pas r econna î t r e ces services. 

C a p t i v i t é . — La beau té du p l u m a g e d u t rou-
piale à épaule t tes rouges fait qu 'on t i en t souvent 
cet oiseau en capt iv i té . I l se con ten te de p e u : on 
le n o u r r i t faci lement avec des graines , et avec la 
pâtée qu ' on donne aux grives. Il c h a n t e en cage; 
il est tou jours g a i , tou jours vif, et vit en bons 
rappor t s avec les aut res oiseaux, avec ceux du 
moins qui sont aussi forts que lu i . 1 1 a n i m e u n e 
volière peuplée de divers o i s eaux ; il c h a r m e à 
la fois et l'œil et l 'o re i l le ; j e ne saura is donc 
t rop le r e c o m m a n d e r aux amaLeurs. 

On a va inemen t essayé , j u s q u ' i c i , de le faire 
r e p r o d u i r e en capt ivi té . Il ne faudrai t c e p e n d a n t 
pas encore désespérer . J e ne dou te pas que , 
bien s o i g n é , il ne finisse par n i che r en cage , et 
j ' e spè re pouvo i r en fournir b ien tô t la p reuve . 
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L E S M O L O T I I R E S — MOLOTHRUS. 

Die Kuhvôgel, The Cow Troopials. 

C a r a c t è r e s . — U n hec c o u r t , con ique , t rès-

po in tu , à a rê t e dro i te , à bord bucca l for tement 

r e n t r a n t ; des ailes assez longues e t po in tues , 

don t les trois p remiè res rémiges ont u n e éga le 

é t endue ; u n e q u e u e de longueur m o y e n n e , 

t ronquée à angle droi t , à pennes s 'é largissant un 

peu vers l e u r e x t r é m i t é ; des pat tes minces , de 

h a u t e u r m o y e n n e ; un p l u m a g e m o u , b leu d 'a

cier à reflets méta l l iques chez l ' adu l te , b r u n ou 

b r u n â t r e chez le j e u n e , tels sont les carac tè res 

du genre m o l o t h r e . 

LE MOLOTHRE DES TROUPEAUX — MOLOTHRUS 

PECORIS. 

Der Kuhstaar, The Cow Troopial. 

C a r a c t è r e s . •— L e m o l o t h r e des t roupeaux 

(fig. 11) est l 'espèce la p lus c o n n u e . Le m â l e 

adul te est un bel o iseau , q u o i q u e son p l u m a g e 

soit fort s imple . Il a la tê te et le cou d ' un b r u n 

de suie, le res te du corps no i r b r u n â t r e , à r e 

flets b leuâ t res à la po i t r ine , b leus et verts au 

dos. L ' i r is est b r u n foncé ; le bec e t les pat tes 

sont d ' u n noir b r u n â t r e . L 'o iseau a 19 cent , de 

long , et 32 cen t , d ' enve rgu re . 

La femelle est un peu plus pet i te q u e le m â l e . 

El le est d ' u n b r u n de suie assez un i fo rme , avec 

le dos u n p e u plus foncé que le ven t r e . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m o l o t h r e 

des t roupeaux hab i t e u n e g r a n d e par t ie de l 'A

m é r i q u e d u Nord , où il est t r è s - c o m m u n , du 

moins d a n s cer ta ines con t r ée s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 11 se l i en t de 

préférence dans les mara i s et dans les pâ tu rages , 
a u mi l ieu des bœufs et des chevaux . Il passe la 
nu i t dans les buissons et les roseaux , au bord 
des fleuves. Il appara î t dans le n o r d des É t a t s -
Unis à la fin de m a r s ou au c o m m e n c e m e n t 
d 'avr i l , pour le qu i t t e r à la fin de s e p t e m b r e . 

Les molo th res des t r o u p e a u x se m o n t r e n t 
d ' o rd ina i r e en pet i tes b a n d e s ; ce n 'es t q u e vers 
le soir qu ' i l s se réun i s sen t en t roupes nom
breuses . L e u r n o u r r i t u r e est la m ê m e q u e celle 
de leurs congénè re s . Us on t , eux aussi , l ' hab i tude 
de se poser sur le dos des bêtes à cornes , p o u r 
y m a n g e r les parasi tes qui s 'y sont fixes. 

Mais le mo lo th re présen te ce r t a ines par t icu la
r i tés cur ieuses , qu ' i l ne nous est pas pe rmis de 
passer sous si lence. II ne cons t ru i t pas son nid lu i -
m ê m e : c o m m e no t r e coucou d ' E u r o p e , il pond 

ses œufs dans le nid des au t r e s o iseaux. Il ne vit 
m ê m e pas par coup les . Non-seu lement , chaque 
mâ le a plus ieurs femelles, mais c h a q u e femelle 
a aussi p lus ieurs mâles. ' C h a c u n s ' accouple avec 
le p remie r ind iv idu de l 'autre sexe qu ' i l r en 
c o n t r e . Il est p robab l e q u e le coucou a les m ê 
m e s m œ u r s , mais il est b ien plus difficile à 
observer q u e ne l 'est le m o l o t h r e des t roupeaux . 
Celui-ci vit en t r o u p e s aussi n o m b r e u s e s au 
t e m p s des a m o u r s q u ' à u n e a u t r e é p o q u e , et 
dans ces t r o u p e s t an tô t ce sont les mâ les , t an tô t 
les femelles qu i l ' e m p o r t e n t en n o m b r e . « Lors 
q u ' u n e femelle qu i t t e la b a n d e , di t Po t t e r , son 
dépa r t n 'es t pas r e m a r q u é . A u c u n de ses c o m 
pagnons n e l ' a ccompagne n i ne se m o n t r e tr iste 
d e son absence , a u c u n cr i d ' a m o u r ou de t e n 
dresse ne sa lue son r e t o u r . Les mo lo th re s sont 
d 'a i l leurs pa r fa i t emen t indifférents aux t é m o i 
gnages d'affection ; ils vivent dans la p lus g r a n d e 
i n d é p e n d a n c e ; c h a c u n fait ce qu ' i l veut . Lor s 
qu 'on les observe p e n d a n t la saison des amours , ' 
orr peut voir u n e femelle a b a n d o n n e r son c o m 
p a g n o n , e r r e r de côté e t d ' au t r e , s ' a r rê te r en
fin à u n endro i t d 'où elle peu t survei l ler [es 

[ ac tes des au t res o iseaux. Un j o u r , je vis u n e 
femel le s 'éloigner a ins i , en c h e r c h a n t ; cu r i eux 
de savoir ce qu 'e l le al lai t faire, je mon ta i à cheval 
et la suivis. De t e m p s en t e m p s j e la perda is de 
vue ; c e p e n d a n t elle revenai t toujours s'offrir à 
m e s r e g a r d s . El le volait vers t ous les bouque t s 
d ' a rbres , les fouillait a t t en t ivemen t , por ta i t s u r 
tou t ses r e c h e r c h e s là où les pe t i t s oiseaux ont 
l ' hab i tude de n i c h e r ; à la fin, elle se préc ip i ta 
dans u n épais bu isson d ' au lnes et de ronces , y 
res ta cinq ou six m i n u t e s , puis r e tou rna vers ses 
c o m p a g n o n s . Dans le buisson, j e t rouvai le nid 
d 'un gorge - j aune (sylvia marylandica), renfer 
m a n t un œuf de cet te espèce , à côté d u q u e l étai t 
u n œuf de m o l o t h r e des t r o u p e a u x . En volant 
çà et là, ce t te femelle se di r igea encore vers un 
cèd re , d i spa ru t à p lus ieurs repr ises au mil ieu 
des b r a n c h e s , avan t de se déc ider à s 'en é loigner . 
Là, j e trouvai un m o i n e a u dans sou nid ; le m o 
lo th re y aura i t c e r t a inemen t p o n d u un œuf, si le 
propr ié ta i re légi t ime avait été absent . J e crois que 
le. paras i te s ' in t rodui t quelquefois dans un nid en 
e m p l o y a n t l a f o r c e , en c n d é p o s s é d a n t v i o l e m m e n t 
les p remie r s o c c u p a n t s . Au hesoin , il empor te 
p a r ruse ce qu'i l ne p e u t ob t en i r de force. La 
femelle de gorge- jaune arr iva p e n d a n t que j ' é t a i s 
encore près de son nid. Incon t inen t elle se sauva, 
pour reveni r b ientôt après a c c o m p a g n é e de son 
m â l e . Tous deux gazoui l la ient avec é n e r g i e , 
c o m m e s'ils par la ient avec an ima t ion , et se con* 
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Fig. 7 7 . Le Molothre des troupeaux. 

sul ta ient au sujet de l ' insul te qu i venai t de leur 
être faite. » 

L'œuf du m o l o t h r e des t r o u p e a u x est p lus 
pet i t qu 'on ne p o u r r a i t le suppose r d 'après la 
taille de l 'oiseau. Sa cou l eu r varie peu . Il est 
d 'un gris b leu pâ l e , semé de t aches et de pe 
tites ra ies b r u n e s , s u r t o u t vers le gros bou t . 
D'après A u d u b o n , j a m a i s le m o l o t h r e ne pond 
plus d 'un œuf dans le m ê m e nid . Après q u a 
torze j ou r s d ' incuba t ion , le j e u n e éclôt , et tou
jours , di t-on, avant les au t r e s œufs qu i sont dans 
le nid. Il en résul te que ceux-ci sont négl igés 
par les pa ren t s , don t le j e u n e é t r ange r absorbe 
tous les soins. Us se d o n n e n t mille peines p o u r 
l 'élever, lui t émo ignen t b e a u c o u p de tendresse , 
beaucoup d ' a t t a chemen t ; ma i s , à pe ine celui -c i 
est-il capable de se suffire, qu ' i l a b a n d o n n e b r u 
ta lement ses nour r i c i e r s . 

Wi l son racon te le fait su ivant , H En ju in , j e 
pris dans u n nid un j e u n e m o l o t h r e des t r o u 
peaux ; je r e m p o r t a i à la maison , e t le mis dans 
la m ê m e cage q u ' u n t angara . Celui-ci cons idéra 
quelque t emps avec cur ios i té le nouveau venu , 
qui se mi t à crier la faim ; aussi tôt le t anga ra de 

l ' adopter , de lui d o n n e r à m a n g e r , de le so ignes 
avec tou te la t endresse d ' une parfai te n o u r r i c e . 
Trouvait- i l t rop gros le m o r c e a u qu' i l al lai t 
por te r à son p ro tégé , il le cassai t , le mâcha i t 
u n peu p o u r le ramol l i r , e t lui en me t t a i t les 
f ragments u n à u n dans le b e c . Souvent , il le 
considéra i t , l ' examina i t de t ous les côtés , en l e 
vait que lques saletés qu i lui soui l la ien t les p l u 
mes . Il l 'appelait , l ' invitait à m a n g e r l u i - m ê m e , 
che rcha i t de toute façon à le r e n d r e i n d é p e n d a n t . 
Au m o m e n t où j ' é c r i s ces l ignes , le m o l o t h r e 
est âgé de six mo i s , il a tou les ses p l u m e s et 
r emerc i e son n o u r r i c i e r en r é p é t a n t souvent son 
chan t . Ce c h a n t n 'est n u l l e m e n t ravissant , mais 
il est t o u t pa r t i cu l ie r : l 'oiseau é t end les ailes, 
gonlte son corps en bou le , hér isse ses p l u m e s , 
à l ' exemple du d indon , et, c o m m e s'il déployai t 
beaucoup d'efforts, il pousse que lques no tes b a s 
ses et sonores , pu i s se p r o m è n e g r a v e m e n t devant 
lu t a n g a r a ; celui-c i semble l ' écouter avec a t t e n 
t ion , mais excel lent c h a n t e u r l u i - m ê m e , il ne 
peu t t rouver à ces sons g u t t u r a u x d 'au t res c h a r 
mes q u e l ' amour et la r econna i s sance qu ' i l s 
c h e r c h e n t à exp r imer . » 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



2 ° Les Ictériês — Icteri. 

Hic Gilbvôgel. 

C a r a c t è r e s . — Le deux ième g r o u p e de la fa
mi l l e des iclér idés se d is t ingue de celui des 
agéla iés en ce que les oiseaux qui en font par t ie 
on t u n e tail le plus forte, un bec long, é t ro i t , 
t r è s -po in tu , à arê te d ro i t e , des ailes de lon
g u e u r m o y e n n e ; u n e q u e u e l o n g u e , des pat tes 
r o b u s t e s ; des doigts assez forts ; des ongles for
t e m e n t r ecourbés ; u n p l u m a g e m o u , de cou leur 
g é n é r a l e m e n t j a u n e . Les deux sexes por t en t à 
peu près le m ê m e p l u m a g e , et les j e u n e s n 'on t 
pas de livrée bien t r a n c h é e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La p lupa r t 

des ic tér iés h a b i t e n t l 'Amér ique d u S u d , q u e l 

q u e s - u n s s e u l e m e n t se t r o u v e n t dans l ' A m é r i q u e 

du Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — I l s Vivent 

pa r pet i tes t roupes dans les forêts et les buissons ; 
ils a n i m e n t les locali tés qu ' i l s h a b i t e n t , et leurs 
c h a n t s , re ten t i ssan t dans la forêt, c h a r m e n t l 'o 
reille du braconn ie r et d u chasseur . Ils se n o u r 
r issent o rd ina i r emen t de fruits et d ' insec tes ; dans 
cer ta ines saisons, de g ra ines . Us c h e r c h e n t su r 
t o u t les vers e t les larves qu i vivent s u r l e s o l , fouil
lent le fumier , et cet te h a b i t u d e l e u r a fait d o n 
ner pa r les Brési l iens le n o m d'oiseaux de fumier. 

Ils occupen t p a r m i les s tu rn i fo rmes la place 
que t i ennen t les plocéidés p a r m i les passereaux . 
L e u r s n ids t rês -a r t i s tement t ravai l lés , sont sus 
p e n d u s , souvent en g r a n d n o m b r e , à u n seul et 
m ê m e a r b r e . 

C a p t i v i t é . — P r e s q u e tous les ic tér iés sont 
r e c h e r c h é s c o m m e oiseaux d ' a p p a r t e m e n t ; ils 
se r e c o m m a n d e n t p a r leur beau p l u m a g e , l eu r 
vivacité, leurs chan t s h a r m o n i e u x . 

L E S C A R R O U G E S — ICTERUS. 

Die Gilbvôgel. . 

C a r a c t è r e s . — Les ca r rouges on t u n bec co

n i q u e , t r è s -épa i s à la base , à bo rds dro i t s , à s o m 
m e t de la m a n d i b u l e supé r i eu re f o rman t u n 
angle a igu dans les p lumes du f r o n t ; des ailes 
a m p l e s , à t ro is ième et q u a t r i è m e r é m i g e s les plus 
l o n g u e s ; une queue a r rond ie et t r è s -é t agée sur 
les côtés . 

LE CARROCGE .TAMACAT —ICTERUS JAMACAI. 

Eer Soffre. 

C a r a c t è r e s . — Le j a m a c a i , que l 'on connaî t 
aussi sous le n o m de soffre, dans l 'Amér ique du 

Sud , est u n des p lus b eau x oiseaux de cet te fa
mil le . Il a la t ê t e , la go rge , le dos et la q u e u e 
noi rs , la n u q u e , la par t i e pos té r i eu re du dos , la 
po i t r ine , le ven t re d 'un j a u n e o range vif; une 
par t i e des pennes pos t é r i eu res du bras bordées 
de b lanc ; les pe t i tes couve r tu re s supér ieures de 
l'aile d 'un j aune o r a n g e ; les couver tu res infé
r ieures d 'un j a u n e d 'œuf ; le bec noir , avec u n e 
t ache gris de p l o m b à la m a n d i b u l e inférieure ; 
les pat tes cou l eu r de c h a i r ; l 'iris j a u n e c l a i r ; 
l 'œil en tou ré d ' u n cercle nu et ver t . 

La femelle a des cou leurs plus claires que le 
mâ le . Les j e u n e s son t p lus t e r n e s ; ils ont le bec 
b r u n , les pa t tes d 'un b r u n j a u n e clair , les plu
mes des ailes l a r g e m e n t bordées de gr is . L 'o iseau 
a 27 cent , de long, et 36 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliôe et la q u e u e m e s u r e n t 12 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le j amaca i 

est t r è s - c o m m u n au Brésil e t dans la Guyane. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le pr ince de 

W i e d , S e h o m b u r g k , B u r m e i s t e r et d ' au t re s n a 
tura l i s tes nous on t fait conna î t r e les hab i tudes 
du j a m a c a i en l ibe r t é . « Cet oiseau, dit le p r ince 
de W i e d , est u n des p lus b eau x o r n e m e n t s des 
forêts qu ' i l hab i t e . Son p l u m a g e bri l le c o m m e 
u n e f lamme, se d é t a c h a n t sur le feuillage foncé, 
dans lequel il disparaî t dès q u ' o n l ' app roche . Ses 
m œ u r s sont fort ag réab les . 11 est vif, agi le , tou
j o u r s e n m o u v e m e n t . Sa voix est t rès-var iée ; il 
imi te le c h a n t des au t re s oiseaux, mais en y in 
te rca lan t des airs qu i lui sont, pa r t i cu l i e r s . I I 
préfère les endro i t s où des forêts épaisses bo r 
den t des lieux découver t s . C'est là qu 'on le ren
con t re pa r pa i res , au m o m e n t des a m o u r s , plus 
t a rd par pet i tes bandes qu i e r r e n t de côté et 
d ' a u t r e . 

« Dans l ' e s tomac de. ceux q u e j e tua i , j ' a i 
t rouvé des débr is d ' i n sec t e s ; mais le soffre pil le 
aussi les a rb res f rui t iers , s u r t o u t les o r a n g e r s et 
les banan ie r s , et cause ainsi cer ta ins dégâ t s . 
Lo r sque les fruits sont m û r s , il s ' approche sou
vent t r è s -p r è s des hab i t a t i ons . 

« U n de m e s chasseurs t rouva u n nid de cet te 
espèce . Il était à hui t ou neuf pieds du sol, sur 
une b r a n c h e hor izonta le , et étai t assez semblab le 
à celui de no t r e loriot . Il en différait toutefois 
en ce qu' i l é ta i t en t re lacé avec les r a m e a u x de 
l 'arbre , au lieu d'y ê t re suspendu . Il formai t une 
sphè re c r e u s e , f e rmée s u p é r i e u r e m e n t ; l ' ou
ve r tu re en étai t l a té ra le . C'est au milieu de fé
vrier que ce nid fut t rouvé : il était c o m p l è t e 
m e n t achevé , mais ne ren fe rma i t enco re a u c u n 
œuf. » 

S e h o m b u r g k nous donne encore d 'au t res dé -
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tails : a Les épais bu i s sons qui couvren t les rives 
du fleuve re ten t i s sa ien t m a t i n et soir des chan t s 
h a r m o n i e u x et plaintifs du soffre; c 'est là le 
seul endro i t qu' i l hab i t e . Son n id , en forme de 
b o u r s e , est composé de c h a u m e s e t de br ins 
d 'herbes des p lus fins; il est suspendu à u n 
buisson a rborescen t , sur la lisière de la s teppe . » 

C a p t i v i t é . — « Cet oiseau est t r è s - r e c h e r c h é 
dans les colonies à cause de son c h a n t ; les Eu
ropéens le r e c h e r c h e n t éga l emen t , mais il n e 
peut suppor t e r l o n g t e m p s le séjour d 'une cage 
étroite. T o u s les soffres apprivoisés que j e vis, 
jouissaient d ' u n e en t i è r e l iber té e t volaient où 
bon leur sembla i t , u 

Cette de rn i è r e asser t ion n 'es t pas c o m p l è t e 
men t exacte . On conserve , en pet i t n o m b r e il 
est vrai , des j amaca i s vivanLs en E u r o p e . J ' en ai 
vu dans les j a r d i n s zoologiques de L o n d r e s et 
d ' A m s t e r d a m ; j ' a i possédé m o i - m ê m e u n m â l e , 
qui vécut plus d 'un an en cage , et qui se con ten 
tait de la m ê m e n o u r r i t u r e q u e les gr ives . 

Le j a m a c a i a n o m b r e de qual i tés : la vivacité, 
la grâce de ses m o u v e m e n t s , la beau té de son 
p lumage , son chan t , qu ' i l ne fait c ependan t e n 
tendre que r a r e m e n t . Mais il exige u n e vaste 
prison, et son carac tè re fait qu 'on ne peu t le 
met t re dans u n e volière qu i r en fe rme déjà d 'au
tres o iseaux. Il a t t a q u e ceux qu i sont plus faibles 
que lui , les tue et les m a n g e . Il pille et dé t ru i t 
les nids qu i r en fe rmen t des œufs ou des pe
t i ts . De plus g r a n d s o iseaux m ê m e , les é tour -
neaùx, les grives, ne sont pas en sûre té avec lui . 
Il ne souffre pas q u ' u n au t r e se p e r c h e sur le 
bâton qu' i l occupe , ou s ' approche de la m a n 
geoire, sans sa permiss ion . Ce n 'es t q u ' a p r è s qu ' i l 
est rassasié que les au t res captifs peuvent m a n 
ger. Il semble avoir pour son ga rd i en u n cer ta in 
a t t achement , sans toutefois lui en d o n n e r plus 
de t émoignages q u ' a u x pe r sonnes qu ' i l voit h a 
bi tuel lement ou qui le visi tent p o u r la p r e m i è r e 
fois. 

Il fait r a r e m e n t e n t e n d r e sa voix en présence 
des é t rangers . P o u r qu ' i l chan te , il faut q u ' o n se 
cache; q u a n t à son gardien , il n ' e n est pas t rou
blé. Toujours est-il que son chan t mér i t e p lus 
d 'at tention q u ' o n ne lui en a accordé j u s q u ' à 
présent. 

L E S B A L T I M O R E S — IIYPHANTES. 

Die Hcmgnestler. 

C a r a c t è r e s . — Chez les ba l t imores , le bec , 

comme chez les t roupiales , est dro i t e t se p r o -

longe en po in te dans les p lumes d u front, ma i s 

il est b ien mo ins épais à la base et sa forme est 

p o l y é d r i q u e ; en ou t r e , les ailes sont plus a l lon

gées , à d e u x i è m e et t ro is ième rec t r ices les plus 

longues , et la queue est plus c o u r t e , p lus amp le 

et p re sque ca r r ée . 

LE BALTIMORE VULGAIRE — HYriIANTES 

BALTIMORE. 

Der BaUimorevogcl. 

C a r a c t è r e s . — Le ba l t imore vu lga i re (PI. VI) 

ressemble beaucoup au t roup ia le j a m a c a i . Le 

mâle adu l t e a la tê te , le devant du cou, la n u q u e , 

les r é m i g e s , les g randes couver tu res supér ieures 

de l 'aile, les rec t r i ces méd ianes no i res ; la face 

infér ieure d u corps , le bas d u dos , les peti tes 

couver tu res supé r i eu res de l 'ai le d 'un j a u n e 

o range b r i l l an t ; les p l u m e s de la po i t r ine et 

du dos d ' un rouge écar la te ; les rec t r ices la té 

rales noi res dans leur moi t ié supé r i eu re , cou -

laur o range dans l eu r moi t i é t e rmina l e ; l 'œil 

j aune o range ; le bec et les pat tes gris clair . L 'o i 

seau a u n e l o n g u e u r d e 2 1 cen t , e t une envergure 

de 30 cen t . Les j e u n e s mâles on t des couleurs 

p lus t e r n e s ; chez eux , l 'œil est b r u n clair , et la 

m a n d i b u l e supé r i eu re d 'un noir b r u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le b a l t i m o r e 

vulga i re est r é p a n d u dans t o u t e l 'Amér ique du 
Nord, j u s q u ' a u 55° de la t i tude n o r d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après A u -

d u b o n , il est t r è s - c o m m u n dans cer ta ines local i 
tés , tandis qu ' i l n 'es t q u e de passage dans d ' a u 
t r e s . Il hab i t e de préférence le bord des r iv iè res , 
et r e c h e r c h e su r tou t les endro i t s m o n t u e u x . 

Les b a l t i m o r e s a r r iven t par pa i res et n e t a r 
d e n t pas à se r e p r o d u i r e . Leur nid est d iversement 
cons t ru i t et plus ou moins c h a u d e m e n t r em
b o u r r é , su ivant les local i tés . L 'oiseau le suspend 
à u n e b r a n c h e , et le tisse avec b e a u c o u p d 'a r t . 
Dans les Éta t s d u sud de l ' A m é r i q u e du Nord, ce 
nid est fait exc lus ivement de mousse d 'Espagne , 
et les paro is en sont t r è s - l âches , ce qui p e r m e t à 
l 'air de c i rcu le r f a c i l e m e n t d u dehors au d e d a n s , 
et r é c i p r o q u e m e n t . L ' in té r i eu r n 'est tapissé pa r 
a u c u n e subs t ance c h a u d e ; bien plus , le nid est 
d 'o rd ina i re exposé au c o u c h a n L Dans les Éta ls 
d u Nord , le nid est t o u r n é de façon à recevoi r 
les rayons d u soleil, et il est tapissé de m a t é 
r iaux les plus fins et les p lus c h a u d s . On voit que 
l 'oiseau s ' a ccommode par fa i t ement au c l imat . 

Il cons t ru i t son n id , avons-nous dit , c o m m e le 
loriot . Les subs tances qu ' i l emploie s o n t r e c u e i l -
lies sur le sol , et lorsqu' i l en a r encon t r é qu i lui 
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conv iennen t , il les e m p o r t e , les fixe avec son bec et 
ses pa t t e s à l ' ex t rémi té d 'une b r a n c h e , et en t re 
lace le tou t avec la plus g r a n d e hab i l e t é . Au mo
m e n t de la nidification, le ba l t imore peu t deve 
n i r désagréab le . Les ménagè re s ont à veiller sur 
le lin qu 'e l les me t t en t à b lanchi r ; car l 'oiseau 
e m p o r t e tous les fils qu ' i l peu t t rouver , p o u r en 
t isser son n id . 

Ce nid achevé , la femelle y pond q u a t r e ou six 
œufs, d 'un gris p â l e , m a r q u é s de taches ,de po in t s , 
de l ignes foncés. A p r è s q u i n z e j o u r s d ' i ncuba t ion , 
les j e u n e s éelosent , et t ro is semaines après , ils 
p r e n n e n t l eur essor . Dans les paysdu Sud , les pa-« 
ren t s ont une seconde couvée . Souvent , avant 
qu ' i l s s ' envolent , on voit les pet i ts se suspendre 
aux côtés du n id , en sor t i r , y r e n t r e r , c o m m e les 
pics . Après qu' i ls on t pr is leur essor, ils suivent 
l eu r s pa ren t s p e n d a n t u n e qu inza ine de j o u r s , et 
sont nou r r i s p a r eux . Dès q u e les mûres e t les 
figues c o m m e n c e n t à. m û r i r , ces oiseaux se m e t 
t e n t à piller les a rbres f rui t iers , e t causen t s o u 
vent des dégâts assez cons idé rab les . Au pr in 
t e m p s , pa r con t r e , ils se nour r i s sen t p r e s q u e 
exclus ivement d ' insec tes , qu ' i l s chassen t avec 
la plus g rande a r d e u r . I l s c o m m e n c e n t leurs m i 
gra t ions de t rès -bonne h e u r e . Ils voyagent de 
j o u r et s 'élèvent h a u t dans l ' a i r , g é n é r a l e 
m e n t à la suite l 'un de l ' au t re , en poussan t de 
g rands cris, et en volant r a p i d e m e n t . Yers le soir , | 
ils s ' aba t t en t s u r les a rb re s , y c h e r c h e n t d e quoi 
apaiser leur faim, y d o r m e n t , y d é j e u n e n t , pu i s 
r e p r e n n e n t l eur voyage . 

Le ba l t imore vu lga i re est g rac ieux d a n s ses 
m o u v e m e n t s . Il vole dro i t devant lui et long
t e m p s ; il m a r c h e assez h a b i l e m e n t sur le sol ; il 
déploie su r tou t son adresse au mi l ieu des b r a n 
ches , et rivalise sous ce r a p p o r t avec les m é 
sanges . 

C a p t i v i t é . — Sa beau té fait q u ' o n t ient sou
vent le ba l t imore en cage . On lui donne à m a n 
ger des rais ins s e c s , des figues, des insec tes , et 
on peu t ainsi le conse rve r p lus ieurs années . Son 
c h a n t est peu v a r i é ; il n 'a q u e trois ou q u a t r e 
notes , au plus hu i t ou dix, mais tou tes p le ines , 
for tes , h a r m o n i e u s e s . 

3° Les Cassicés — Cassicœ. 

Die Schwarzvôgel. 

C a r a c t è r e s . — Les cass icés , qu i forment un -

t ro i s ième g r o u p e dans la famille des ic tér idés , 
sont des oiseaux é lancés , à bec long, t r è s -
robus te et t rès -é levé à la base , c o m p r i m é lé
g è r e m e n t , convexe , à poin te ap la t i e ; ils on t des 

ailes assez al longées e t po in tues ; u n e queue 
ample e t large ; des pattes v igoureuses , à doigts 
longs , a r m é s d 'ongles solides ; un p lumage ser ré , 
lu i san t , de couleur g é n é r a l e m e n t no i re , ordinai 
r e m e n t re levée par du j a u n e . Ces oiseaux sont 
p r e s q u e tous de forte tail le. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les Cassicés 

sont p rop res au nouveau con t inen t . 

î l l u ' u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils r e p r é 

sen ten t , en q u e l q u e sorte, en A m é r i q u e , nos cor
beaux . Ce sont des oiseaux beaux , vifs, agiles, dont 
les hab i tudes on t b e a u c o u p de rappor t s avec celles 
des espèces du g roupe p r écéden t . Ils vivent dans 
les forêts et su r les a rb r e s . Lors de la m a t u r i t é des 
m o i s s o n s e t des fruits, ils s ' approchen t sans c ra in te 
des p l an t a t i ons , e t y causen t cer ta ins dégâ t s . Dans 
les forêts, ils chassent les insectes , que lques-uns 
m ê m e les pet i t s m a m m i f è r e s ; ils se nour r i s sen t , 
en ou t re , de gra ines et de fruits. L e u r voix n 'es t 
pas aussi h a r m o n i e u s e que celle du t roupia le 
j a m a c a i , mais elle n 'es t c e p e n d a n t pas dénuée 
de tou t c h a r m e , et se fait s u r t o u t r e m a r q u e r par 
sa g r a n d e flexibilité. D 'après S c h o m b u r g k , les 
E u r o p é e n s établ is dans la Guyane , on t baptisé 
q u e l q u e s espèces d u n o m d'oiseaux moqueurs; 
car ils i m i t e n t n o n - s e u l e m e n t les chan t s et les 
cris de tous les au t r e s o iseaux, ma i s encore ceux 
des m a m m i f è r e s . <c On n e peu t imag ine r , dit 

I S c h o m b u r g k , d ' a n i m a l moins t ranqui l le e t plus 
b ruyan t q u e ces oiseaux m o q u e u r s . Au mil ieu 
du s i lence géné ra l , u n seul fait e n t e n d r e son 
c h a n t , qui n'a r i en de désagréab le : t ou t à coup , 
u n t o u c a n pousse son cri gu t tu ra l , l 'oiseau m o 
q u e u r devient u n t o u c a n ; les pics se font en
t e n d r e , l 'oiseau m o q u e u r devient pin à son tou r ; 
les m o u t o n s se m e t t e n t à bê le r , il l eu r r épond 
en bê lan t . P u i s , si t o u t redevient t r anqu i l l e , il 
r ep rend sa p r o p r e chanson , p o u r r épondre , l ' in
s tan t d ' ap rè s , au g lous semen t des d indons ou 
au caque t age des oies de la ferme voisine. En 
m ê m e t e m p s qu ' i l im i t e tous ces sons , l 'oiseau 
p r e n d les pos tures les plus s ingul ières , il t ou rne 
et r e tou rne sa t ê t e , son cou , son corps en ent ier , 
et tout cela d ' u n e façon si c o m i q u e , q u e souvent 
je ne pouvais r e t en i r un éclat de r i r e . » 

Les cassicés sont non moins r e m a r q u a b l e s par 
l 'habi leté q u ' d s déplo ien t en n ichan t . Ils forment 
des co lon ies ,e t s u s p e n d e n t à u n m ê m e a r b r e leurs 
n ids , dont la forme est celle d 'une bourse ; souvent, 

• ils se m ê l e n t à d ' au t res espèces, qui les qui t te ront 
après la saison des a m o u r s ; mais c o m m e tous 
les o iseaux t i sseurs , ils u t i l i sent p lus ieurs années 
le m ê m e nid, en ayant soin de le r é p a r e r tous 
les ans . Ces n ids sont en forme de bourses et très-
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for tement di la tés par en bas . Ils sont p re sque à 
claire-voie, et l 'on peu t , au t ravers des parois , 
apercevoir l 'o iseau qu i couve . L e u r cons t ruc t i on 
exige beaucoup de t emps , de peine et d ' adresse . 

Quelques espèces n e se servent q u e de fibres, 
q u'elles a r r a c h e n t aux frondes des max imi l i anées . 
« L'oiseau, di t S c h o m b u r g k , se pe rche s u r la 
f ronde; il en p ince l ' écorce externe avec son bec , 
la dé tache sur u n e l o n g u e u r de que lques pouces , 
saisit l ' ex t rémi té l ibre et s 'envole de côté , d 'une 
façon tou t e pa r t i cu l i è re , de m a n i è r e à a r r a c h e r 
des fibres d 'une é t endue de t rois ou qua t r e au
nes. » Quelques espèces se servent de longues 
tiges d 'herbes et les agg lu t inen t avec l eu r salive. 

D'après le p r ince de W i e d , ces oiseaux n ' on t 
jamais p lus de deux pet i ts pa r po r t ée . 

Outre l ' h o m m e , les cassicés n ' o n t à r e d o u t e r 
que les g randes espèces de faucons qu i h a b i t e n t 
leur pat r ie ; ils savent se défendre con t re les 
oiseaux de p ro ie plus pe t i t s . La fo rme , la d ispo
sition du nid me t déjà les j e u n e s à l 'abri de b ien 
des dangers qui m e n a c e n t ceux des au t r e s 
oiseaux ; mais ils ne sont c e p e n d a n t pas c o m p l è 
t emen t assurés con t re t o u s . Ainsi , S c h o m b u r g k 

Cnr . i iM. 

a vu, dans u n e inonda t ion , u n e colonie for tement 
m e n a c é e . « De g r a n d e s b a n d e s de cassicés, r a -
conte- t - i l , e n t o u r a i e n t en c r i an t l eu r s nids ; 
p lus ieurs ava ien t déjà été envahis par les flots 
e t e m p o r t é s . Les u n s c h e r c h a i e n t avec anxié té 
l eur n id , l eu r s œuf s , l e u r s pet i ts ; d ' au t r e s , non 
encore a t t e in t s p a r l 'eau, c o n t i n u a i e n t t r a n q u i l 
l e m e n t à couver , à n o u r r i r l eu r s pe t i t s , à t r a 
vail ler à l eurs n id s , sans se p r é o c c u p e r des 
l a m e n t a t i o n s de leurs c o m p a g n o n s . La vie de ces 
colonies est bien l ' image de la vie de nos g randes 
villes ; c o m m e ic i , les o iseaux avaient é tabl i 
leurs d e m e u r e s les unes à côté des au t res , et 
a u c u n c e p e n d a n t n e s ' inquié ta i t des d o u l e u r s de 
ses vois ins , n 

L E S C A S S 1 Q U E S — CASSICUS. 

Vie Schwarzvôtjel. 

C a r a c t è r e s . — Les espèces de ce g e n r e sont 
carac tér i sées pa r u n bec à base t r è s - l a r g e , à 
arôle formant en a r r iè re un d i sque osseux qu i 
e n t a m e c i r c u l a i r e m e n t les p l u m e s du front. 
L e u r s ailes on t la t ro i s ième et la q u a t r i è m e r é -
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mige plus l ongues q u e les a u t r e s ; et leur q u e u e | 

est l a rge , é tagée chez les u n s , t r o n q u é e chez les ' 

a u t r e s . 

LE CASSIQUE HUPPÉ — CJSSICVS CllISTJTVS. 

Der JapU, die Haubenkassike. 

C a r a c t è r e s . — Le cass ique h u p p é , aussi 

nommèjapu, a u n p l u m a g e no i r br i l lant , avec la 

par t ie pos té r ieure du dos et le c roup ion d ' un 

rouge b r u n foncé. Les rec t r ices ex ternes sont 

j a u n e s , les deux méd ianes n o i r e s ; le bec est 

j a u n e b l a n c h â t r e , l 'œil b l eu c la i r ; les pa t tes sont 

no i res . Le mâle a de 42 à 47 cent , de long, et de 

64 à 69 cent , d ' enve rgure ; l'aile p l iée m e s u r e 

21 à 22 cen t . , la q u e u e de 18 à 19. La tail le de la 

femelle est au mo ins de 8 cen t , p lus pe t i te q u e 

celle du m â l e , et son enve rgu re a de 16 à 20 cent , 

en m o i n s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

est r é p a n d u e s u r u n e g rande é t e n d u e de l ' A m é 
r i q u e d u Sud , mais s u r t o u t dans la par t ie septen
t r ionale . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Le p r ince de 

W i e d a décr i t le cass ique h u p p é avec u n e tel le 
exac t i tude , q u e S c h o m b u r g k dit n 'avoir r ien à y 
ajouter . Nous le p r e n d r o n s c o m m e gu ide dans 
no t re é t u d e . 

Le cass ique h u p p é hab i te les g rands bois , -et 
n e s ' approche des p lan ta t ions q u e q u a n d elles 
sont cont iguës aux forêts. T r è s - c o m m u n dans 
les l ieux couver t s d ' a rb re s , il m a n q u e complè t e 
m e n t dans les endroi ts qu i en sont dépourvus . 

C'est u n oiseau très-vif, toujours en m o u v e 
m e n t ; volant d ' u n a rb re fruit ier à l ' au t re , se 
s u s p e n d a n t à une b r a n c h e par ses ongles vigou
r eux , p r e n a n t u n fruit, l ' e m p o r t a n t p o u r le 
m a n g e r plus loin, et c r ian t sans cesse d u r a n t 
t o u t ce m a n è g e . II se n o u r r i t d ' insectes et de 
baies . Lorsque les fruits sont m û r s , les iapus 
s ' aba t ten t pa r grandes bandes dans les p lan ta 
t ions , p i l lent les oranges , les b a n a n e s , les l i 
mons , et causen t des dégâ ts assez cons idérables . 

Ces oiseaux sont t rès -soc iab les . On les t rouve , 
m ê m e au t e m p s des a m o u r s , r éun i s par vingt , 
t r en te , q u a r a n t e paires et p l u s , et leurs nids 
p e n d e n t à toutes les b r a n c h e s d 'un m ê m e a r b r e . 
« U n j o u r , di t le p r ince de W i e d , au fond d 'une 
vallée r o m a n t i q u e , o m b r a g é e , e n t o u r é e de tous 
côtés de m o n t a g n e s boisées , j e t rouvai u n e co
lonie e x t r ê m e m e n t n o m b r e u s e de iapus . Ils 
an ima ien t t e l l ement t ou t e la forêt, qu ' on ne 
pouvait fixer son a t t en t ion sur u n po in t . T o u t 
re tent issai t de leurs c r i s . 

«D 'o rd ina i r e , ils ne font en t end re q u ' u n cri 
d 'appel cour t , r a u q u e ; pa r m o m e n t s , ils pous
sent encore d ' au t re s cris : u n sifflement perçan t , 
l a ryng ien , r e s semblan t assez au son d ' u n e flûte, 
et embrassan t u n e demi-oc tave . D 'au t res notes y 
sont mêlées , e t il en résu l t e u n chan t fort sin
gulier , mais n u l l e m e n t désag réab le . 

a Le iapu n iche sur des a r b r e s plus ou moins 
élevés. Son nid, en forme de b o u r s e , a cinq ou 
six pouces de d i amè t r e , et souvent t rois à qua t re 
pieds de long. Il est é t roi t , a r rond i in fé r ieure -
m e n t , et fixé à un r a m e a u de l 'épaisseur du doigt 
envi ron . » Son o u v e r t u r e est s u p é r i e u r e , al lon
gée , n u l l e m e n t couver t e . La forme de ce n id , la 
flexibilité des ma té r i aux qu i le composen t en 
font le j o u e t de la plus l égère br ise . L 'o iseau le 
tisse et le feutre avec des fibres de tillandsia et de 
gravatha, et il en fait u n tout si solide qu ' on ne 
p e u t le d é c h i r e r qu ' avec la plus g r a n d e pe ine . 
Au fond de cet te longue b o u r s e se t rouve un lit 
de m o u s s e , de feuilles sèches e l d 'écorce , sur 
lequel r eposen t u n ou deux œufs . Ceux-ci sont 
a l longés , b lancs , m a r b r é s de rouge violet pâle el 
m a r q u é s de points i r régul ie rs d 'un violet foncé . 
D 'ord ina i re , j e n 'y t rouvai q u ' u n p e t i t ; ma i s le 
n o m b r e n o r m a l doi t ê t r e de deux , et d 'Azara 
se t r o m p e en le fixant à t ro is . Les j e u n e s ont u n e 
voix r a u q u e el pe rçan te . Leur p r e m i e r p l u mag e 
ressemble déjà à celui de leurs p a r e n t s . Souven t 
on t rouve un nid accolé à un a u t r e , c ' e s t - à -d i r e 
un n id p ré sen t an t en son mi l ieu un append ice , 
éga lemen t en forme de bou r se , et où loge auss i 
u n e pai re de i apus . Le m ê m e a rb re por te t r en t e , 
qua ran te nids et p lus . Us sont sur tou t appendus 
aux b ranches sèches . Des nids que j e t rouvai au 
mois de n o v e m b r e , les u n s é ta ient vides, les a u 
tres r en fe rma ien t des œufs ou des pe t i t s . 

« Le na tura l i s te , le chasseur ne peuvent voir un 
plus beau spectacle q u e celui d 'un a r b r e ainsi 
c h a r g é de n ids , et su r leque l se meuven t en 
grand n o m b r e ces b eau x et g rands oiseaux. Les 
mâles éca r t en t l eur s u p e r b e q u e u e , ils en t r ' ou -
vrent leurs ailes, ba issent la t ê t e , gonflent leur 
j abo t , et font a lors e n t e n d r e leur voix s ingul ière . 
En volant, ils p rodu i sen t avec l eu rs ailes un bru i t 
qu i s ' en tend à u n e ce r t a ine d i s t ance . On peut 
rester des h e u r e s en t iè res à observer ces oiseaux, 
sans les effrayer. 

« La r e p r o d u c t i o n t e r m i n é e , les iapus vont en 
bandes s 'abat t re sur les arbres fruit iers. J ' en ai 
ainsi tué plus ieurs sur des gén ipas , s u r t o u t aux 
bords des fleuves Be l mo n t e el Uhéos , où ils sont 
e x t r ê m e m e n t c o m m u n s . » 

C a p t i v i t é . — Il est r a r e de voir chez nous des 
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cassiques h u p p é s capt i f s ; il y en a a u x j a r d i n s 

zoologiques de L o n d r e s et d ' A m s t e r d a m . Us sup

portent assez faci lement la cap t iv i t é ; ils sont gais 

et, vifs, mais il leur faut de la société et u n e 

grande cage . 11 sera i t poss ible , j e crois , de les 

amener à cons t ru i r e leur n id , c o m m e le font les 

tisserins. 

Usage» et p r o d u i t s . — D'après le p r ince de 

Wied, on peu t m a n g e r l eu r chai r , quo iqu ' e l l e 

soit assez d u r e . « J a m a i s , di t - i l , je ne lui ai t rouvé 

de goût par t i cu l ie r , c o m m e l 'ont d i t que lques 

au teurs . Les Bo tokudes t u e n t ces oiseaux à 

coups de flèches, soit p o u r les m a n g e r , soit 

pour se p r o c u r e r leurs belles p lumes j a u n e s . Ils 

a iment b e a u c o u p celles-ci, les agg lu t inen t avec 

de la cire, p o u r en fo rmer u n e sor te d 'éventai l , 

qu'ils p o r t e n t su r le front , en guise de d i a 

d è m e . » 

L E S Q U I S C A L E S —-.QUISCALÛS. 

Die Bootschxvunze, The Great Doat-Tail. 

C a r a c t è r e s . — Les quiscales on t u n bec p lus 

long q u e la t ê t e , à m a n d i b u l e supé r i eu re c o n 
vexe, a r q u é e , a po in te n e t t e m e n t r e c o u r b é e ; des 
ailes d e m o y e n n e l o n g u e u r ; u n e q u e u e for te
ment a r rond ie , don t les pennes m é d i a n e s ont les 
barbes relevées en l 'a i r ; des tarses g rê les ; u n 
plumage noi r , à éclat mé t a l l i que . 

LE QUISCALE MAJEUR— QV1SCALVS MAJOR. 

Der Boolschwanz, The Great Boat-Tail. 

C a r a c t è r e s . — Le quiscale m a j e u r , grand 

quiscale ou quiscale à queue en carène {fig. 78) a 

-44 cent, de long et 66 cent , d ' enve rgure . Son 
p lumage est d 'un no i r s u p e r b e , à reflets b leu-
pourpre à la t ê t e et à la n u q u e , ver t s à la q u e u e . 

La femelle est b e a u c o u p p lus pet i te q u e le 
mâle ; elle a au plus 36 cent , de long, et 25 cent , 
d 'envergure . Son p l u m a g e est d ' u n gris b r u n 
foncé ma t à la face supé r i eu re du corps , et d 'un 
brun rouge à la face infér ieure . Dans les deux 
sexes, l ' iris est j a u n e c la i r ; le bec et les pat tes 
sont noi rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'espèce h a 

bile les l ieux marécageux et le bord des r ivières 
du sud de l 'Amér ique du Nord . El le n e se t rouve 
pas dans les endro i t s s ecs . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces o iseaux 

vivent t ou t e l 'année en société ; souvent ils se r é u 

nissent en bandes excess ivement nombreuse s , et 
e r r en t dans les éno rmes mara i s et dans les la
gunes des con t rées qu ' i l s hab i t en t . Us se n o u r 
r issent p r i n c i p a l e m e n t de vers et de pet i ts c ra 
bes . Us ne dé tes ten t c e p e n d a n t pas les insectes , 
et, lors de la m a t u r i t é des fruits et des moissons , 
ils envahissent et pi l lent les c h a m p s et les ver 
gers . 

Au c o m m e n c e m e n t de février, les mâles r e 
vêtent leur p l u m a g e nup t ia l et s ' accouplent . On 
les voit p e r c h é s i so lément sur les a rbres les p lus 
élevés. Us se compla i sen t en que lque sorte dans 
la con templa t ion de leur b e a u t é , e t sont t r è s -
j a loux de l eu r s semblab les , au moins j u s q u ' a p r è s 
l ' a ccoup lemen t . Dès que tous se sont accouplés , 
les comba t s cessent , el la plus parfaite h a r m o n i e 
r è g n e en t r e les m e m b r e s de la co lon ie . C'est 
sur le b o r d d ' u n e r ivière , ou le long de la m e r , 
ou dans l ' in té r ieur du mara i s , qu ' i ls cons t ru i sen t 
leur n i d , qu i ressemble beaucoup à celui des 
au t res cassicés. La femelle pond qua t re ou cinq 
œufs, d 'un b l a n c gr i sâ t re , couver ts i r régu l iè re 
m e n t de poin ts b r u n s ou no i r s . Le pè re et la 
m è r e nour r i s sen t et élèvent leurs pet i ts ; souvent 
ils pi l lent les nids des au t res oiseaux, pour en 
d o n n e r les œufs à m a n g e r à leurs pet i t s . Mais ils 
ont aussi leurs e n n e m i s . « Lorsque ie quiscale , 
dit A u d u b o n , n iche dans les roseaux des baies 
et des lacs de la F lo r ide et de la Louis iane , le cri 
des j eu n es a t t i re souvent l ' a t t en t ion de l ' a l l i 
ga to r ; celui-ci nage s i l enc ieusement vers les r o 
seaux, puis , t ou t à coup , les frappe d 'un vigou
reux coup de q u e u e , e spéran t faire t o m b e r hor s 
du nid les i m p r u d e n t s q u e leurs cr is ont t rah i s . 
Ceux qui t o m b e n t sont mangés i n s t an t anémen t -
Mais le saur ien ne p e u t faire q u ' u n e ou deux 
v ic t imes , car les pa ren t s ne t a r d e n t pas à devenir 
t rès -prudents , et à avert i r leurs pet i ts du d a n g e r 
qu i les m e n a c e . » 

Le g rand quisca le est un oiseau t r è s -ag i l e . Il 
g r impe fac i lement au mi l i eu des roseaux. A 
te r re , il déploie tou te la légère té de l ' c tourneau 
et tou te la hard iesse de la cornei l le . E n volant , 
il décr i t de longues l ignes ondulées . Sa voix 
n 'est pas fort h a r m o n i e u s e ; son cri d 'appel 
peu t se r e n d r e par krikrikri; son c h a n t d ' a m o u r , 
tou t s imp lemen t par tiriri, qu ' i l répète avec ex
press ion. E n a u t o m n e et en hiver , les g rands 
quiscales se r éun i s sen t à d 'autres espèces de gen
res bien éloignés du leur , aux hérons , par 
exemple . Les rapaces les poursu iven t sans re
lâché . 
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L E S S T U R N I D E S — STURN1. 

Die Staaren. 

C a r a c t è r e s . — Les s lurn idés sont des oiseaux 

de tai l le m o y e n n e , au corps r amassé , à la q u e u e 

cour te , aux ailes assez longues , a u bec long , 

droi t , c o n i q u e ; aux pa t t e s assez fortes et de hau 

teur m o y e n n e . Leur p l u m a g e est d u r , et les 

couleurs en sont assez r i ches et var iées . 

M r e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les s t u r n i -

dés sont soc i ab l e s ; ils vivent , m ê m e p e n d a n t 

l ' époque de la r e p r o d u c t i o n , en bandes plus ou 

moins n o m b r e u s e s , et m è n e n t u n e vie c o m m u n e . 

Malgré leur l o u r d e u r a p p a r e n t e , ils sont lestes 

e t agi les , aussi b ien sur le sol q u e sur les a rbres 

et dans l 'air . Ils m a r c h e n t en vaci l lant u n peu, 

mais fort r a p i d e m e n t ; ils volent fac i lement , et 

à g r a n d s coups d ' a i l e ; ils se m e u v e n t avec 

adresse a u mi l ieu des b r a n c h e s d ' a rb res e t dans 

les fourrés de roseaux . Vifs,-actifs, sans cesse 

en m o u v e m e n t , ils n e se reposen t q u e p e n d a n t 

la nu i t . 

Us se nour r i s sen t d ' i n s e c t e s , de v e r s , de l i 

maces , de fruits et d ' au t r e s subs tances végéta les . 

L e u r n id est i r r égu l i è r emen t cons t ru i t et placé 

dans le c r e u x d ' u n a r b r e , d 'un m u r , d 'un r o 

che r . Le n o m b r e des œufs d 'une couvée varie 

de qua t r e à sept . 

C a p t i v i t é . — Tous les s tu rn idés suppor t en t 

pa r fa i t emen t l a capt iv i té , q u e l q u e s - u n s m ê m e 

sont des oiseaux des p lus in té ressants q u e l 'on 

puisse ten i r en cage . 

L E S É T O U R N E A U X — STURNUS. 

Die Staaren. 

C a r a c t è r e s . — Les é tou rneaux o n t la tê te 

par fa i t ement e m p l u m é e , dépou rvue de h u p p e 
ou de c a r o n c u l e s ; le bec droi t , aplat i e t mousse 
à l ' ex t rémi té , à a rê t e large , a r r o n d i e , e n t a m a n t 
les p l u m e s du front ; u n e q u e u e de m o y e n n e 
l o n g u e u r , a m p l e e t l é g è r e m e n t é c h a n c r é e . Le 
mâ le et la femelle p o r t e n t à peu près le m ê m e 
p l u m a g e , et les j e u n e s en diffèrent j u squ ' à la p r e 
mière m u e . 

L'ÉTOURNEAU VULGAIRE — STURNUS VULGARIS. 

Der Staar, die Sprehe, The Common Starling. 

L'E'l'OURNEAU UNICOLORE — STURNUS UNICOLOR. 

Der einfarbige Staar. 

L 'é lou rneau vulga i re {fig. 79) est le type bien 
connu d e la famille des s tu rn idés , et il n o u s suf
fira d ' é tud ie r ses m œ u r s , son genre d é v i e , pour 
conna î t r e ceux de ses congénères . 

C a r a c t è r e s . — Le p l u m a g e de l ' é tourneau 

vulgaire varie avec l 'âge et la saison. Au p r in 
t emps , le mâle adul te est noir , à reflets verts ou 
p o u r p r e s ; ce t te c o u l e u r para î t moins foncée aux 
ailes et à la q u e u e , d o n t les pennes sont large
m e n t bo rdées de gr is . Quelques p l u m e s du dos 
sont m a r q u é e s à l eu r ex t r émi t é d ' une tache 
g r i s - j aunâ t r e . L 'œi l est b r u n , le bec noir , les 
pa t tes sont d ' un b r u n rouge . E n a u t o m n e , après 
la m u e , ce p l u mag e est t o u t dif férent ; toutes les 
p l u m e s de la n u q u e , de la par t i e supé r i eu re du 
dos e t de la po i t r ine on t leur ex t rémi té b lan
che , ce qu i fait pa ra î t r e l 'oiseau c o m m e p o n c 
tué de b l a n c ; le bec est aussi plus foncé. 

La femelle r e s semble beaucoup au m â l e ; ma i s 
son p l u m a g e de p r i n t e m p s est p lus fo r t emen t p i 
que té de b l a n c . Les j e u n e s sont d ' u n gris b r u n 
foncé pa r t o u t le co rps , avec les joues un p e u plus 
c la i res ; ils on t le bec gr is-noir , les pa t t e s gr i s -brun. 

L ' é t o u r n e a u vu lga i re a de 23 à 24 cent , de 
long, e t de 38 à 41 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliée m e s u r e 12 à 13 cen t . ; la q u e u e de 7 à 8 
cen t . Les plus faibles de ces d imens ions s 'appli
q u e n t à la femelle . 

L ' é t o u r n e a u un ico lo re diffère de l ' é tourneau 
vu lga i re pa r les p l u m e s de la t ê t e , du c o u e t de 
l a p o i t r i n e , qu i sont t r è s - longues et é t ro i tes , ainsi 
que par son p l u m a g e , qu i es t cou l eu r d 'ardoise , 
p r e s q u e t e rne , à éclat mé ta l l i que à pe ine pro
noncé , e t d é p o u r v u de t aches . Les j eu n es res-
s e m b l e n t a s s e z a u x j e u n e s é t o u r n e a u x c o m m u n s , 
et sont toujours d ' u n b r u n foncé. 

• D 'après les na tura l i s tes d u mid i de l 'Europe, 
l ' é tou rneau un ico lo re serai t u n peu plus g rand 
q u e l ' é tou rneau vu lga i re . J e n 'a i m e s u r é qu 'une 
femelle, et les d imens ions q u e j ' a i ob tenues ne 
conf i rment pas cet te asser t ion. Elle avait 23 cent, 
de l ong et 40 cent , d ' e n v e r g u r e ; son aile pliée 
m e s u r a i t 13 c e n t . , et sa q u c u e 7 . L ' œ i l , le bec , 
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Fig. 79. L'Étourneau vulgaire. 

les pattes sont de la m ô m e cou leu r q u e chez l 'é-

tourneau vu lga i re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' é t o u r n e a u 

unicolore se t rouve en E s p a g n e , dans le sud de 
l'Italie, en Sa rda igne , en Sicile, en Ukra ine , 
dans u n e g rande par t ie de l 'Asie. Il es t t rès-
c o m m u n dans le Cachemi re , le S ind , le P u n j a b . 

L ' é tourneau vulga i re hab i te t o u t e l ' E u r o p e , 
depuis l ' Is lande e t les îles F é r o é où il est t r è s -
c o m m u n , au mo ins d a n s cer ta ines saisons. On le 
trouve aussi dans l 'Afr ique sep ten t r iona le . 

I f o R u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Quelques 
na tura l i s tes ne veulent voir dans l ' é tou rneau 
vulgaire et l ' é t o u r n e a u un ico lo re que des va
riétés dé t e rminées par l ' influence du c l imat , 
mais ceux qu i on t observé ces oiseaux en vie 

n e peuven t se pe r suade r q u ; i l l e g f d l l e c o Q _ 
sidérer c o m m e n e cons t i tuan t q u ' u n e seule 
e t m ô m e espèce . Quoi qu ' i l e n soit , les deux 
é t o u r n e a u x on t des m œ u r s et des hab i tudes a b 
so lumen t iden t iques ; ce q u e n o u s a l lons d i re d u 
genre de vie de l 'espèce c o m m u n e , p e u t aussi 
s ' appl iquer à l ' un i co lo r e . 

L ' é tou rneau vulga i re est u n oiseau voyageu r : 
ainsi , il n ' appa ra î t q u ' e n hiver dans tou tes les p r o 
vinces du sud de l 'E spagne ; il en est de m ê m e , 
p r o b a b l e m e n t , d a n s le sud de l 'Italie et en Grèce ; 
c e p e n d a n t il n i che dans les P y r é n é e s et dans la 
par t ie mér id iona le des Alpes. Ce qu' i l r e c h e r c h e , 
dans les pays où il s 'établit , ce sont les p la ines , e t 
su r tou t celles qui sont a r r o s a b l e s , car il a i m e 
l 'eau ou au moins les t e r ra ins h u m i d e s . On p e u t 
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fac i lement lo d é t e r m i n e r à s 'établir dans des lo 
cali tés q u ' a u p a r a v a n t il ne faisait que t raverser ; 
p o u r ob ten i r ce r é su l t a t , il suffit de lui c réer des 
endroi t s convenables p o u r n i che r . C'est ainsi 
q u e Lenz , c o m m e nous le verrons plus bas , a 
a cc l ima té les é t o u r n e a u x en T h u r i n g e . 

Chez n o u s , l ' é tourneau vulgai re est u n des 
p r e m i e r s arr ivés, et un des de rn ie r s à par t i r . Il 
va j u s q u ' e n Afr ique , et tous les h i v e r s , on le 
voit en Egypte e t e n Algér i e ; mais la majeure 
par t ie des émigran t s passe l 'hiver dans le sud de 
l 'Eu rope . Dès que l ' é tou rneau suppose q u e sa pa -
t r i e p e u t de nouveau lui fournir de la n o u r r i t u r e , 
il y r e t o u r n e , et c 'est ainsi q u e nous le voyons 
ar r iver dans nos pays avant la fonte des neiges . 

Il n 'est p e u t - ê t r e pas d 'oiseau qui soit p lus gai, 
p lus vif, p lus enjoué que l ' é t ou rneau vu lga i re . 
Quand il a r r ive dans nos c l imats , le ciel est no i r , 
il neige e n c o r e ; l 'oiseau ne t r o u v e q u ' u n e table 
biep m é d i o c r e m e n t servie; p o u r t a n t , d è s le p r e 
m i e r j o u r , il se m e t à chan te r , pe rché su r les p lus 
hau t e s b r a n c h e s , exposé de tous côtés au vent 
et aux in tempér ies . Il suppor te toutes ces misères 
avec la séréni té du sage, et r ien ne p e u t t r oub l e r 
sa b o n n e h u m e u r . Qui le connaî t app rend à l 'a i 
m e r , et qui n e le conna î t pas doit t ou t faire 
pour a p p r e n d r e à le conna î t r e . L ' é t o u r n e a u est 
pour l ' h o m m e u n bon et fidèle a m i , qui lui r end 
au cen tup le les services qu ' i l en r eço i t ; aussi 
est-il le favori de t o u s , g rands et pet i ts , l 'hôte 
bien venu, pa r tou t où il se m o n t r e . 

Aussi tôt après l 'arr ivée de ces oiseaux, les m a 
ies se pe r chen t sur les l ieux les plus élevés dans 
les villes et les v i l l ages , sur les c l o c h e r s , les 
g r a n d s a rb res , et chan t en t en ag i tan t les ailes et 
la q u e u e . Leur chan t n 'es t pas des plus h a r m o 
n ieux : c 'est un babi l lage p lu tô t q u ' u n e c h a n 
s o n ; il r en fe rme des notes désagréab les , r o u 
l an te s ; mais l 'oiseau les l ance avec t a n t d ' an ima
t ion , t an t d 'expression, qu 'on l 'écoute avec 
plaisir . L ' é t o u r n e a u vulgai re j o u î t à u n cer ta in 
degré de la faculté d ' imi te r les cris des aut res 
o iseaux, et cela a joute encore à la s ingular i té de 
son chan t . T o u t e s les voix qui se font en t en 
dre dans la c o n t r é e , le sifflement du lor iet , le 
cr i de la pie , celui du busa rd , le g loussement des 
poules , le c h a n l d e la cai l le , celui de l ' a l oue l t e , de s 
phrases ent ières du chan t de la fauvet te et de la 
mésange , le t ic tac m ê m e d 'un mou l in , le g r i n 
c e m e n t d 'une por te , t o u t frappe son oreil le, se 
grave dans sa m é m o i r e et se répè te dans son 
chan t . Aux p r e m i è r e s l ueu r s du j o u r , l ' é tour 
neau c o m m e n c e à c h a n t e r , pu is se ta i t p e n d a n t 
que lques h e u r e s , occupé qu ' i l est à c h e r c h e r sa 

n o u r r i t u r e ; de t e m p s à a u t r e , s eu l emen t , il fait" 
e n t e n d r e sa voix ; enfin, le soir , il d o n n e encore 
un grand concer t . 

Au c o m m e n c e m e n t de m a r s , l ' amour se fait 
sent i r . Le mâle alors m e t t ou t en œuvre pour 
c h a r m e r sa femelle, il cour t après elle et la pour
sui t de tous côtés. Le nid est établi dans u n 
c r eux de g r a n d e u r m o y e n n e , et ce n 'es t pas tou
jours sans c o m b a t que s'en achè te la possession. 
Dans les forêts , l ' é tourneau n iche dans le creux 
d 'un a r b r e ; s'il n 'en t rouve pas , il se. loge dans les 
c o n s t r u c t i o n s ; mais , ce qu' i l préfère , ce sont les 
nids artificiels, cons is tan t en des t roncs d 'a rbres 
creux, de 50 cen t , ou plus de longueur , fermés par 
des p lanchet tes aux deux ex t rémi tés , et p résen
tan t , non loin du couvercle , u n e ouve r tu re d 'en
viron 5 ou 6 cent , de d i a m è t r e ; ou b ien ce sont 
de. pet i tes caisses s e m b l a b l e m e n t cons t ru i tes , 
et qu 'on pend aux a rb res , à des pe rches , au 
faîte des to i t s . Le nid est d ' u n e s t ruc ture in 
forme. Le fond en est formé de pail le e l d e b r in s 
d ' h e r b e s ; l ' in té r ieur en est tapissé de p l u m e s 
d ' o i e , de poule e t d ' au t res g rands oiseaux. 
N 'en trouve-t-i l pas , l ' é tourneau se con ten te de 
se servir de pai l le , de foin, de mousses , de 
l i chens . A la fin d'avril , a lieu la p r e m i è r e 
couvée, composée de c inq ou six œufs, g r a n d s , 
a l longés , d 'un bleu clair , à coquil le b r i l l an te , 
mais u n p e u r u g u e u s e . La femelle les couve 
seule . Dès q u e les j e u n e s sont éclos, les deux pa
ren ts s ' occupen t de les nour r i r , et lo p è r e n ' a 
p lus le fèmps de faire e n t e n d r e sa voix. Il sa i t 
c e p e n d a n t dé rober u n e h e u r e à ses devoirs pa
ternels , et, vers le soir, on voit les mâles se r é u n i r 
et chan t e r de concer t . Une fois que les jeunes ont 
p r i s l e u r e s s o r , les p a r e n t s , n ' ayan t plus d e s o i n s à 
leur d o n n e r , font de nouveau en tendre leur .voix, 
c o m m e au p r i n t e m p s . Trois ou qua t r e j ou r s suf
fisent p o u r que les peti ts a p p r e n n e n t à p o u r v o i r 
e u x - m ê m e s à l eur subs is tance . Us se r éun i s sen t 
alors avec leurs semblab les , et fo rment des 
bandes assez nombreuse s , qui p a r c o u r e n t s a n s b u t 
la c o n t r é e . Les pa ren t s ont u n e seconde couvée, 
et lo rsque celle-ci est élevée, ils vont, en c o m p a 
gnie de leur nouvel le p rogén i tu re , r e jo indre les 
j eu n es des p remières couvées. A par t i r de ce 
m o m e n t , les é tou rneaux ne passent plus la n u i t 
dans leurs n ids , mais dans les forôts, et, plus t a rd , 
dans les roseaux , au bord des cours d 'eau . « De 
p lus ieurs milles à la ronde , dit Lenz, on les voit 
arr iver vers ces e n d r o i t s , et s'y r assemble r le 
soir. L o r s q u e , à la fin d ' aoû t , les roseaux sont 
assez forts, ils se réunissen t , à la nui t , dans les . 
fourrés qu' i ls forment au b o r d des lacs, des 
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rivières , des é tangs ; ils a r r ivent là pa r mil l iers , 
par centa ines de mi l l e ; ils volètent l ong temps 
de côté et d ' a u t r e , s ' aba t ten t t an tô t sur les 
prés , t an tô t sur les roseaux ; enfin, après avoir 
bien c r ié , b ien sifflé, b ien c h a n t é , b ien d is 
puté ; q u a n d c h a c u n a pris possession de sa 
place, ils s ' abandonnent peu à peu au sommei l . 
Souvent , une t ige de roseau cassant sous le poids 
d 'un é t o u r n e a u , celui-ci se lève b r u y a m m e n t et 
fait tapage j u s q u ' à ce qu ' i l en ait t rouvé u n e a u 
tre qui lui conv ienne . Si u n c o u p de feu vient 
t roubler la t r anqu i l l i t é , auss i tô t t ou t e la b a n d e 
s'élève dans l 'air, e t y reste assez l ong temps . 

« Vers la fin de s e p t e m b r e , les vieux r e t o u r 
nent à l eur anc ien n i d ; ils chan ten t le ma t in et. 
Ic soir , et se c o m p o r t e n t e o m m e si l 'hiver n ' é ta i t 
pas i m m i n e n t ; m a i s , a u x p remiers froids, ils dis
paraissent et se d i r igen t vers le sud . Lorsque la 
saison est pa r t i cu l i è r emen t favorable, ils d e m e u 
rent chez nous ju squ ' à la fin d 'oc tobre , ou ju s 
qu ' aux premiers j o u r s de novembre . » 

Dans les con t rées où ils passent l 'hiver, ils 
m è n e n t u n e vie aussi j oyeuse q u e dans leur p a 
t r ie . J e les ai e n t e n d u s au mois de janv ie r chan
ter du hau t de la ca thédra le de To lède , et en 
Egypte pe rchés sur le dos des buffles. 

U s a g e s . —- L ' é tou rneau mér i t e d 'ê t re p ro tégé 
avec soin ; il rend d ' é n o r m e s services à l ' agr i 
cu l teur en dé t ru i san t les insectes , les vers , les 
l imaces . 

o L ' é tou rneau est de tous les oiseaux, dit encore 
Lenz, celui dont l 'uti l i té p e u t se d é m o n t r e r le 
plus fac i lement . Lorsque les p remie r s peti ts sont 
éclos, les pa ren t s leur appo r t en t à mange r , le 
mal in toutes les t rois m i n u t e s , le soir tou tes les 
c inq ; ce qu i fait, le ma t in , pour sept h e u r e s , 140 
l imaces (ou sautere l les , cheni l les , e tc . ) , et le 
soir, 84. Les deuxp .^ ren t smangen t , eux , au moins 
10 l imaces par h e u r e , soit 140 en qua to rze 
heures ; ainsi en un jou r , une famille d ' é tou rneaux 
détrui t 364 l imaces . Lorsque les pet i ts on t pris 
leur essor, ils en dé t ru i sen t b ien davan tage . 
Puis vient la seconde couvée, et lo rsque les petits 
qui la composen t on t aussi pr is leur volée, la fa
mille se trouve composée de douze m e m b r e s , 
dont c h a c u n m a n g e par h e u r e c inq l imaces , 
soit, en un jou r , 840 pour ton te la famil le . 

« J ' a i dans mon j a r d i n 42 nids artificiels pour 
les é tou rneaux . Us sont tous ple ins , e t en ad
me t t an t que c h a q u e famille soit composée de 
douze m e m b r e s , ce sont 504 é tou rneaux q u e j e 
fais en t re r c h a q u e a n n é e en c a m p a g n e , et qui 
dé t ru i sen t c h a q u e j o u r 55,280 l imaces . , 

«Autrefois , les é tou rneaux ne se mon t r a i en t 

I qu ' isolés dans les envi rons de Gotha. Il y a 
douze ans , j e fis le p r e m i e r essai de disposer 
pour eux des nids artificiels. J e n ' eus j u s q u ' e n 
1856 a u c u n succès , pa r ce s imp le motif q u ' a u 
c u n é t o u r n e a u n 'y pouvai t en t r e r : l ' ouver tu re en 
étai t t r op é t ro i te . Au c o m m e n c e m e n t de l ' année , 
u n nouveau forestier a r r iva à F r i e d r i c h r o d a , m i t 
p a r t o u t d e s re t ra i tes convenab lemen t cons t ru i t e s , 
et m' invi ta à suivre son exemple . Bientôt nous 
avions r é p a n d u l 'élève des é tourneaux dans tou t 
le d u c h é de Gotha, et dans une g r a n d e pa r t i e d e 
l a f o r ê t d e T h u r i n g e . Déjà, dans l ' au t o mn e de 1856, 
on voyait des é t o u r n e a u x près de tous les t r o u 
peaux de bœufs , et par b a n d e s quelquefois de 
500 indiv idus . En 1837, ils é ta ient devenus i n 
n o m b r a b l e s . Dans les r o s e a u x - d e l ' é t ang de 
K u m b a c h , à u n e demi - l i eue de Schnepfen tha l , 
•40,000 é t o u r n e a u x passaient la n u i t ; 400,000 
d a n s c e u x de l 'étang de Siebleb, près de G o t h a ; 
40,000 dans ceux de l ' é tang Neuf, près de W a l -

j l e r shausen : soit, en tout 180,000 é t o u r n e a u x , 
qui c h a q u e j o u r dé t ru i sa i en t a u moins 12 m i l 
l iards 600 mil l ions de l imaces . » 

Un é tou rneau en quê te de n o u r r i t u r e est u n 
spectacle fort d iver t i ssant . Il cour t sur le sol 
avec ses c o m p a g n o n s , se t o u r n e , se r e t o u r n e à 
d ro i t e , à g a u c h e , inspecte c h a q u e fente du sol, 
c h a q u e touffe d ' h e r b e . Il se se r t de son bec à 
m e r v e i l l e , et on ne p e u t assez a d m i r e r son 
adresse . J 'a i observé les é t o u r n e a u x captifs que 
nous avons au J a r d i n zoologique de H a m b o u r g ; 
j e les ai vus fouiller toutes les touffes d 'he rbes : 
ils in t roduisa ien t leur bec fermé au mil ieu des 
t iges, les écar ta ien t en ouvran t l a r g e m e n t les 
m a n d i b u l e s , et découvra ien t ainsi un pe t i t espace 
qu ' i ls explora ien t avec la l angue . Us fouil laient 
de m ê m e et agrandissa ien t tou tes les crevasses 
d u sol. Ce q u e leur œil ne p e u t voir, l eur l angue 
le sen t ; ce .qui l eur échappe au jou rd 'hu i , sera 
demain leur proie . 

Mais les é t o u r n e a u x , si r edou tab le s p o u r les 
insectes et les vers , ont aussi l eu r s e n n e m i s ; et 
p a r m i eux les g rands oiseaux de proie , le mi lan , 
l 'épecyier, la m a r t e , la be le t te , l ' écureui l , le loir , 
les co rbeaux , les p ies , les geais . Les p remie r s at
t a q u e n t les é t o u r n e a u x pendan t leurs voyages ; 
les au t res pi l lent les n ids , égorgen t les j e u n e s , 
q u o i q u e les pa r en t s les dé fenden t avec c o u 
rage . H e u r e u s e m e n t , ces o iseaux se mu l t i p l i en t 
assez r ap idemen t pour que les per tes soient vi te 
compensées , et leur p rudence leur pe rme t d ' é 
c h a p p e r à bien des d a n g e r s . Ainsi , dans les 
c h a m p s , ils se t i ennen t en compagnie des cor 
neil les, profitent de la vigi lance de cel les-ci , e t 
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s 'enfuient à l ' app roche d 'un oiseau de proie , pen

d a n t que les cornei l les lui l ivrent c o m b a t . 

L ' é t o u r n e a u n ' a guère à c r a ind re de l ' h o m m e . 

Il est p r o t é g é de ce côté par ' sa genti l lesse, et 

p lus encore p a r le mauvais goût de sa cha i r . 

Dans cer ta ins endro i t s , il est v r a i , on dresse des 

pièges à . c e s o i seaux ; ma i s , en s o m m e , on l eu r 

fait t r è s -peu de ma l . 

C a p t i v i t é . — On n e voit pas b e a u c o u p d ' é -

t o u r n e a u x en captivité , et c e p e n d a n t ils ne sont 

n u l l e m e n t difficiles à garder en cage . M ê m e pris 

vieux, l ' é tou rneau s'apprivoise, t r è s - r ap idemen t 

et ne t a r d e pas à égayer la p e r s o n n e qui l 'élève. 

« II m o n t r e , d i t N a u m a n n , cer ta ines bonnes 

qua l i tés , don t il ne fait po in t p reuve en l iber té . 

Il est aussi sage q u e le chien ; il obéi t au geste et 

a la paro le , et sai t en c o n c l u r e si son m a î t r e est 

b ien ou m a l disposé à son éga rd . Il vi t en bons 

r a p p o r t s avec les a u t r e s o i s e a u x , m a i s il les 

t rouble p a r sa cur ios i té et son agi ta t ion cont i 

nue l l e s . Mes é t o u r n e a u x on t pr is c o m m e victi

mes de leurs ma l i ce s les a u t r e s o iseaux chan 

t eu r s qu i hab i t en t la m ê m e cage q u ' e u x ; ils vont 

m ê m e j u s q u ' à dé t ru i r e leurs n ids , à j e t e r de 

hors les pe t i t s . Un jou r , des cr is , u n b r u i t i n a c 

c o u t u m é s m ' a t t i r è r e n t vers ce t t e vo l iè re ; j e vis 

alors , à m o n grand a m u s e m e n t , u n de mes é tour

neaux , t e n a n t dans le b e c u n g r a n d m o r c e a u de 

papier b l anc , pou rchas san t les au t re s oiseaux, et 

p r e n a n t plais ir à voir l eu r t e r r e u r . 

« Les é t o u r n e a u x sont c o n s t a m m e n t o c c u p é s ; 

aussi se t rouvent - i l s m i e u x dans u n e c h a m b r e 

ou dans u n e volière que dans u n e cage . P a r m i 

t o u t e s l eu r s q u a l i t é s , celle qu i doi t les faire le 

p lus e s t imer c o m m e oiseaux d ' appa r t emen t , c'est 

la facilité avec laque l le on les ins t ru i t . Les j eu 

n e s s u r t o u t a p p r e n n e n t à r épé t e r tous les airs 

q u ' o n siffle devan t eux, et le c h a n t des a u t r e s 

o iseaux. Us pa rv i ennen t aussi à a p p r e n d r e des 

m o t s , de pet i tes p h r a s e s ; on r a c o n t e m ê m e 

q u ' u n é t o u r n e a u disait le Pater sans faire u n e 

seule faute. » 

« É t a n t enfant , r a c o n t e Lenz , j e possédais u n 

é t o u r n e a u qu i savait d e u x pet i tes c h a n s o n s , aux

quel les il e n t r e m ê l a i t son c h a n t et dix au t res 

sons fort var iés , et qui p rononça i t t rès -b ien le 

m o t de polisson. Si on le poussai t d a n s un coin , 

en l 'agaçant avec le doigt , il devena i^fur ieux , se 

dressai t sur ses pa t t e s , donna i t des coups de bec , 

sifflait de toutes ses forces, et cr ia i t : Polisson ! 

polisson! Quand j e jouais dans la p ra i r i e , l 'é tour

neau m ' a c c o m p a g n a i t , e t se ba igna i t dans le 

ru i sse le l ; si j e t ravai l lais au j a r d i n , il é tai t de r 

r i è re moi et che rcha i t des b a i e s ; si j e g r impa i s 

s u r un ceris ier , il était avec moi , p ico tan t les ce

rises p lus a r d e m m e n t q u e j e ne le faisais. Il sa

vait, c o m m e un ch ien , i n t e rp r é t e r tous mes ges

tes , c o m p r e n d r e mes paro les . Il étai t t rès-gour

m a n d , et che rcha i t tou jours à a t t e ind re le vase 

où j e me t t a i s les vers de far ine et q u ' u n e peti te 

p l a n c h e recouvra i t . Un j o u r , j e mis des vers dans 

ce vase, et j ' e u s le soin de laisser u n taboure t à 

cô té . L ' é t o u r n e a u sut profi ter de l 'occas ion, il 

sauta su r le t abou re t , in t roduis i t son bec entre le 

po t et la p l a n c h e t t e , r epoussa celle-ci, e t dès que 

l ' ouver tu re fut assez g r ande , il sau ta dans le vase 

et m a n g e a t an t qu ' i l p u t ; il étai t t e l l emen t gorgé 

qu ' i l lui fut imposs ib le de ressor t i r , et peu s'en 

fallut q u e la m o r t ne fût la sui te de son in tempé

r a n c e . E n se b a i g n a n t , il ne connaissa i t aucune 

m e s u r e ; il lançai t l 'eau de tous côtés , et j e dus ne 

p lus lui d o n n e r son ba in dans la c h a m b r e , mais 

dans le cor r idor , où il se ba igna i t m ê m e par les 

plus g rands froids, et lo r sque des glaçons restaien I 

s u s p e n d u s à ses p l u m e s . Dans ces c i rcons tances , il 

s ' empressa i t de se réfugier dans la c h a m b r e . Un 

j o u r , en couran t après u n e pe r sonne qu i sortait , 

son bec fut pr is dans la p o r t e , et la mandibu le 

supé r i eu re fendue dans la moi t i é de sa l ongueu r . 

Mon é t o u r n e a u est p e r d u , pensa i - j e ; mais sa 

m a n d i b u l e se m i t à c ro î t re , la pa r t i e fendue se 

dé t acha , et le bec fut pa r fa i t ement r e s t a u r é . Une 

a u t r e fois, q u e l q u ' u n lui m a r c h a dessus et lui 

cassa la pa t t e : j e le pansa i , j e le fr ict ionnai avec 

de l ' hu i le , lui mi s une a t te l le , et au b o u t d e 

que lque t e m p s , il é tai t g u é r i ; à la place de la 

f rac ture , se développa u n e pe t i t e ve r rue q u e j e 

liai avec un fil, e t qu i t o m b a . 

« U n j o u r , il s 'envola p a r la fenê t re , et j e le 

c h e r c h a i l o n g t e m p s en vain . Ayant à la fin e n 

tendu u n g rand tapage , j ' a c c o u r u s , et j e vis 

que lques gamins sous u n a rb re , e n t r a i n de j e t e r 

des p ie r res à m o n é t o u r n e a u . Celui-ci é ta i t 

t r a n q u i l l e m e n t pe rché su r u n e b r a n c h e , chan 

tan t , sifflant, et c r i an t de tou tes ses forces : 

Polissons, polissons! » 

L E S M A R T I N S — PASTOR. 

Die Staaramseln, The l'astors. 

C a r a c t è r e s . — Les inart i i is diffèrent des 

é t o u r n e a u x par leur b e c c o m p r i m é l a t é ra lement , 
courbé vers la po in te , qui est l é g è r e m e n t fléchie 
et é c h a n c r é e ; pa r leurs ailes plus longues et 
a iguës ; p a r leur q u e u e ca r r ée , l eurs tarses p lus 
élevés. Chez les adu l t e s , la tê te est o rnée d 'une 
h u p p e qui t o m b e en a r r i è r e . Les deux sexes ont. 
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C o i b e i l , C r c l é F i l ? , i n . p . 

Fig. 8 0 . L e Martin r o t e . 
le m ê m e p l u m a g e , et les j eunes on t u n e livrée 

pa r t i cu l i è re . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — M. Cret té de P a l -

luel ( I ) a s ignalé les services que b e a u c o u p d'oi

seaux insect ivores peuvent r e n d r e à nos cul t iva

teurs et en pa r l i cu l i e r ceux des diverses espèces 

de m a r t i n s . Il déplore d ' a u t a n t p lus la chasse 

inconsidérée q u e l 'on fait à ces p r é c i e u x oi

seaux, que leur c h a i r est g é n é r a l e m e n t de t rès -

mauvaise qual i té et qu ' on p o u r r a i t p e u t - ê t r e a t 

tribuer cer ta ines maladies à la c o n s o m m a t i o n de 

ce médiocre g ib ie r . 

LE MARTIN ROSE — PASTOR ROSE VS. 

Der Rosenstaar, The Rose-coloured Pastor. 

C a r a c t è r e s . — Le mar t in rose , q u ' o n a aussi 
appelé étourneau pasteur, êtourneau des sauterelles, 

iHourneau merle (fig. 80) a de 23 à 24 cent , de long , 
et de 40 à 45 cen t , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e 
sure 9 cent . Le mâle adu l t e a la tè te , le cou, la 
partie supér i eu re de la poi t r ine d 'un bleu noir 
bril lant, à reflets pourpres ; les ailes et la queue 
d'un b run noir à reflets, bleu no i r ; le reste du 
corps ruse clair . La feme l l ees t p lus pet iLeque le 

(0 Crettc de Palluel, Bull, delà Société d'acclimatation, 
¡81!). 

l t l t E E M . 

mâle , e t ses cou leu r s sont p lus t e rnes . Les j e u n e s 
ont la face supé r i eu re du corps b r u n isabel le , la 
face infér ieure g r i s - b r u n , la gorge et le vent re 
gr is -blanc. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m a r t i n 

rose hab i t e le sud-est de l 'Europe , à pa r t i r de la 

Hongr ie , et la plus g r a n d e par t ie de l 'Asie cen 

t ra le et m é r i d i o n a l e , j u s q u ' a u x Indes . De là, il 

arr ive assez r é g u l i è r e m e n t en Grèce , p lus r a r e 

m e n t en E s p a g n e , en F r a n c e , en Al l emagne . P a r 

con t r e , on en voit tous les hivers dans le sud de 

l 'Asie. Il ne para î t pas tous les a n s en égale 

quan t i t é dans les pays du bas D a n u b e et dans les 

s teppes du sud de la Russ ie . Dans de cer ta ines 

années on n 'y voit q u e des individus isolés, dans 

d ' au t res , on r e n c o n l r e des t roupes t r è s - n o m 

breuses . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Pa r S E S 

m œ u r s , cet o iseau se r a p p r o c h e b e a u c o u p de 
l ' é tou rneau vu lga i r e ; souvent ces d e u x espèces 
se r éun i s sen t en b a n d e s cons idérables . P o u r 
compla i re à son proche parent, le m a r t i n rose 
passe la nu i t dans les massifs de roseaux , ce 
qu ' i l ne fait j ama i s dans d ' au t res o c c a s i o n s ; car 
il p rend o rd ina i r emen t son repos de nu i t s u r les 
arbres élevés, bien touffus, d 'où il pa r t le m a t i n 
p o u r aller à la r e c h e r c h e de sa n o u r r i t u r e . Les 
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m a r l i n s se réun i s sen t là où ils t rouven t de quo i 
se rassasier , et forment des b a n d e s p lus n o m 
b r e u s e s que celles qui se r e n d e n t le soir sur les 
a r b r e s . 

Dans leurs mouvemen t s , les mar t in s roses r e s 
semblen t b e a u c o u p à l eu r s congénè re s ; ils 
m a r c h e n t mieux qu ' eux c e p e n d a n t . Leur cr i 
d 'appel est swit ou hourwitt, o r d i n a i r e m e n t 
suivi d 'un son r a u q u e et sifflant q u e l 'on peu t 
r e n d r e pa r hritsch. Ce m ê m e krilsch et u n tschirr 
non moins désagréab le forment le fond d u chan t 
du m â l e ; c h a n t qui n 'es t d 'a i l leurs q u ' u n m é 
lange de sons r a u q u e s , c r ia rds , g r i n ç a n t s , l ancés 
avec effort. D 'après N o r d m a n n , on ne p o u r r a i t 
c o m p a r e r ce chan t qu ' au brui t que feraient p l u 
s ieurs r a t s , enfermés dans un pet i t espace e t se 
b a t t a n t , se m o r d a n t m u t u e l l e m e n t . Celui qu i 
en tend des m a r t i n s roses p o u r la p remiè re fois 
est pe r suadé qu ' i ls sont en t ra in de se livrer un 
c o m b a t a c h a r n é . 

Ce n 'es t pas sans de bonnes ra isons qu ' on a j 
d o n n é à ce t oiseau le n o m d'étourneau des saute
relles: ces insec tes , en effet, forment sa nou r r i - , 
t u r e pr inc ipa le ,et il les chasse dans tou tes les 
phases de leur exis tence , à l 'é ta t d'oeufs c o m m e 
à celui de larves et d ' insectes parfai ts . C'est l 'en
nemi le plus r edou tab le p o u r la sautere l le voya
geuse . Dans p lus ieurs pays, l ' approche de cet te 
plaie est ind iquée par l ' appar i t ion des m a r t i n s . 
Dans les années à sautere l les , les mar t i n s roses i 
se reun i s sen t pa r cen ta ines de mil le , et p o u r 
suivent ac t ivement ces ter r ib les bandes dévas ta
t r ices . 

Us r e n d e n t encore d ' au t res services au bétai l , 
en d é b a r r a s s a n t les an imaux de leurs pa ras i t e s . 
Aux Indes , pa r con t re , ils dev iennen t souven t 
fort nu is ib les , au r a p p o r t de J e r d o n . « Ils rava
gent les rizières, et l 'on est obligé de m e l t r e des 
gard iens p o u r les en é lo igner . Lo r sque la moisson 
est faite, ils se nour r i s sen t de graines de grami
nées et d ' au t res p l an tes , de fleurs, de fruits, e t 
accesso i remen t d ' insectes , a 

Le m a r t i n rose n iche dans les a rb re s c reux , sur
tout dans ceux qu i fo rmen t la lisière des forê t s ; 
dans les t rous , les crevasses des parois de roche r s , 
dans les ru ines et les bâ t imen t s inhab i tés , dans 
les tas de p ie r res , de bois, e t c . Son nid ressemble 
à celui de l ' é t ou rneau c o m m u n ; il renferme de 
q u a t r e à six œufs , semblables en tou t à ceux de 
l ' espèce p récéden te . Les paren ts sont t rès-a t ta
chés l ' un à l ' au t re , et t é m o i g n e n t la p lus vive 
t endresse à leur p rogén i tu r e . 

C a p t i v i t é . — Les mar t ins roses n e son t pas 
t rès -agréab les en capt ivi té , ils son t voraces et 

ennuyeux . J ' en ai eu p lu s i eu r s , et ils ne m'on t 
donné a u c u n ag rémen t . Ils n 'on t pas le comique 
de l ' é tourneau . Néanmoins , la beauté de leur plu
m a g e fait passe r su r les qual i tés qui leur man
q u e n t . 

L E S ACRIDOTLTÈRES —A CMDOTBERES 

Die Minos, die Memas, die [lirtenstaaren. 

C a r a c t è r e s . — • Aux Indes , hab i t en t des 

espères voisines des é t o u r n e a u x ; on les y con

naî t sous le n o m vulgai re dominos ou meinas. Ces 

oiseaux sont pa r f a i t emen t carac té r i sés par la 

forme du bec , qu i est d ro i t , c o m p r i m é , légère

m e n t é c h a n c r é à l ' ex t r émi t é , no t ab l emen t incliné 

du front à la poin te , et dont la mand ibu l e supé

r i e u r e embo î t e la mand ibu l e infér ieure j u s q u ' a u 

niveau des nar ines , p o u r ê t re emboî tée à son 

t o u r , j u s q u ' a u x commissu re s , p a r l e b e c i n f é r i e u r . 

L e u r s pa t t e s sont v i g o u r e u s e s ; leurs doigts 

longs ; l e u r q u e u e a r r o n d i e . Us on t la tête pour

vue d 'une h u p p e plus ou moins p rononcée , et 

leurs j oues sont en par t ie nues . 

L'ACRIDOTIIÈRE TRISTE — ACRIDOTIIERES TRISTIS 

Die Meina. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce, la meina des in 

digènes , a 27 cent , de long, sur lesquels 9 appar
t i e n n e n t à la q u e u e ; l'aile pl iée m e s u r e 14 cent. 
La tê te , la n u q u e , la poi t r ine sont d 'un noi r 
b r i d a n t ; le res te du p l u mag e est b run -canne l l e 
foncé au dos et aux ailes, clair à la face inférieure 
du corps . Les rémiges p r ima i res sont noi res , 
sauf à la base qui est b l a n c h e , ce qui forme sur 
l'aile u n e t ache de cet te cou l eu r . La q u e u e est 
no i re , avec une b a n d e b l anche à l ' ex t rémi té . Le 
ven t re et les couver tures infér ieures de la 
q u e u e sont b lanches . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « La meina, 

dit J e r d o n , hab i te l ' Inde , l 'Assam et le R u r m a ; 

elle y est un des oiseaux les plus c o m m u n s . Elle 

se t rouve dans les villes et les vil lages, au voisi

nage des habi ta t ions , bien p lus que dans l ' inté

r ieur des forêts. 

Dlceurs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — «Les meinas 

chois issent , pour passer la nui t , cer ta ins arbres 
dans les villages ou dans les c h a m p s ; elles s'y 
réunissent en grand n o m b r e , et tous les mat ins , 
tous les soirs, on y entend leur babi l cont inuel . 
Peu après le lever du soleil, elles s 'envolent par 
paires , o u par petiLes bandes de qua t r e à six, 
pour che rche r l eur n o u r r i t u r e . Quelques-unes 
res ten t dans les endroi ts hab i tés , et, co mme les 
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cornei l les , se repaissent des res tes de l ' h o m m e , 

no t ammen t des res tes de r iz , qu 'el les vont che r 

cher j u s q u e dans les m a i s o n s . D 'au t res suivent 

les t r o u p e a u x au p â t u r a g e , et dévoren t les sau 

terelles et les insectes q u e le bétai l fait l ever ; 

•d'autres encore pi l lent les c h a m p s et les j a rd in s . 

ci La mei na m a r c h e g rac ieusement , en ba l ançan t 

la tôle à chaque pas ; à l 'occasion, elle fait auss i 

de grands bonds . Son vol est lourd , mais assez 

rapide et a lieu en l igne d ro i te . Sa voix est t rès-

•étendue. Quelques no tes en sont agréab les , d 'au

t res r auques ; q u e l q u e s - u n e s on t u n t imbre m é 

ta l l ique . On a c h e r c h é à r e n d r e son cri partVoe/f 
•braek et par twitivi. 

« La me ina est famil ière avec l ' h o m m e . Elle 

ne n iche guè re q u e dans les habi ta t ions , sous les 

toits, dans les m u r s crevassés, dans des pots q u e 

les ind igènes suspenden t d a n s ce bu t à l eu r s 

maisons . D'après S m i t h , elle a p lus ieurs couvées 

p a r an. Dans le Mosour i , où elle ne se m o n t r e 

•qu'en é t é , et à Ceylan, elle n i che dans les t roncs 

d ' a rbres c reux . 

« On p r e n d souvent des m e i n a s , et on les t ient 

en cage . Elles s 'apprivoisent t rès-v i te , et su ivent 

leur ma î t r e c o m m e un chien , m ê m e hors de la 

maison . C o m m e l ' é tou rneau vulga i re , elles a p 

p r e n n e n t fac i lement à imi t e r tou tes sortes de 

voix, et m ê m e à pa r l e r . 

« La meina est consacrée à la déesse R a m , qu i 

•est r ep ré sen t ée p o r t a n t u n de ces oiseaux sur le 

•poing. On a t r anspor té des me inas de l ' Inde aux 

Mascare igues , p o u r dé t ru i r e les insecles , et elles 

s'y sont p a r f a i t e m e n t acc l imatées . On en voit 

t r è s - r a r e m e n t en E u r o p e . » 

En ju in 186o, le major Norga te a complé té ce 

q u e nous savions au sujet de cet o iseau. 

« J e ne sais, d i t - i l , pou rquo i L inné a infligé à 

la me ina l ' épi lhète de tristis; c 'est un des oiseaux 

•les p lus vifs de l ' Inde , et son p l u m a g e n ' a r i en 

•de t r i s te . On la t rouve pa r tou t en t r è s - g r a n d 

n o m b r e , e t eu été on la r encon t r e à une g r a n d e 

al t i tude. Les bandes de meinas sont formées de 

-quatre ou c inq familles, qui se sont r éun ies pour 

-chercher des a l imen t s , ou qu i on t é té a t t i rées 

par le b ru i t d 'un de ces duels f réquents en t re 

•oiseaux aussi que re l l eu r s . Le c o m b a t se livre 

d 'ordinaire à. t e r r e . Les deux adversa i res se sa i 

sissent avec leurs ongles , se d o n n e n t des coups 

d'ailes, se rou len t m u t u e l l e m e n t sur le sol, et 

poussen t des cris pe rçan t s . Bien tô t tou te la t r o u p e 

se r a s s e m b l e ; que lques ind iv idus se posen t 

-en arb i t res et f rappent sur les deux adversa i res ; 

d 'autres , en t r a înés par le mauvais exemple , 

se livrent batai l le à l eur tour , et t rop souvent la 

lu t te se t e r m i n e par des ailes cassées . Le b ru i t , 

causé par ces peti tes gue r re s est t rès-s ingul ier , 

e t fort désagréab le . 

« Il est t r è s - a m u s a n t d 'observer u n e m e i n a 

qui c r i e . Elle c o m m e n c e par se p répa re r en 

ba issan t p lus ieurs fois la t ê t e ; on dira i t qu 'e l le 

a besoin de r e m p l i r d ' a i r sa po i t r i ne ; pu is elle se 

m e t à pousser u n e série de sons cons is tan t en 

des g r i ncemen t s , des g r o g n e m e n t s , des siffle

m e n t s auxque l s sont mêlées à pe ine q u e l q u e s 

notes u n peu ha rmonieuses . E n s 'envolant , elle 

pousse u n pe t i t cr i , et en cas de danger , u n cr i 

r a u q u e et p e r ç a n t , auquel r é p o n d e n t ses s e m 

blables . 

« L e n i d d e l a m e i n a est u n amas grossier et mal 

coordonné de b r a n c h e s , d 'he rbes sèches , de chif

fons, de p l u m e s . Souven t , ce nid est placé dans 

des endro i t s t r ès -mal choisis , d a n s la gou t t i è re 

d 'un toit , pa r e x e m p l e ; aussi , à la p r e m i è r e p lu ie , 

l ' é tabl issement et les pet i ts qui s'y t rouven t sont-

ils empor t é s . Le mâ le et la femelle couvent alter

na t ivement , et p r e n n e n t une p a r t égale à l ' édu

cat ion des pet i t s . 

« J e dois avouer q u e j ' a i m e beaucoup la m e i n a . 

C'est u n oiseau gai , vif, b r u y a n t , q u e sa b o n n e 

h u m e u r r e n d toujours agréab le . El le est si affec

tueuse envers de l ' h o m m e et si u t i le , que j e 

r ega rde c o m m e u n c r ime de lui faire la chasse ; 

du reste , sa chair est dé tes tab le . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Insect ivores , les a c r i -

do lhè res peuven t s e r v i r a a r r ê t e r ou du moins à 

c o m b a t t r e les ravages exercés p a r les sau te re l 

les dans nos colonies et p r i nc ipa l emen t en A l 

gér ie . 

Dans le couran t de 1868, M. Grandidier a i n t r o 

du i t en Algér ie que lques individus d ' ac r ido thère 

t r i s te . Cet oiseau, i m p o r t é à l'Ile de F r a n c e p a r 

Poivre , y avait si bien accompl i sa mission q u e 

les insecles nuis ibles ont p r e s q u e to t a l emen t dis

pa ru de cet te î le. 

Cette i n t roduc t ion doi t ê t re secondée pa r la 

sol l ic i tude du g o u v e r n e m e n t , et de nouveaux 

ac r ido lhè re s t r is tes doivent a r r iver à Alger p o u r 

devenir la souche d ' une m u l t i t u d e de p réc ieux 

auxil iaires con t re les ravages des insectes . 

L E S M E I N A T E S — GRACULA. 

Die Grakeln, die Atzeln. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre r en fe rme des oiseaux 

depuis long temps cé lèbres . Ils ont une taille assez 

forte , les ailes et la queue cour tes ; le bec a à peu 

p rès la l o n g u e u r de la t ê t e ; il est gros , élevé, à 
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Fi g. 81. Le Meinate religieux. 

m a n d i b u l e infér ieure p r i s m a t i q u e , la supé r i eu re 
é tan t a r r o n d i e ; à a rê te fo r t emen t r ecou rbée du 
front à la po in te , qui est ôchancrée . Leurs pat tes 
sont v igoureuses ; leur tête por te deux l ambeaux 
c h a r n u s , mobi les , de cou leu r s vives, et t o m b a n t 
en a r r i è r e . Le p l u m a g e est m o u et d ' appa rence 
soyeuse. 

LE MEINATE RELIGIEUX — GRACVLA RELlGIUS.i-

Der Mino, die Meinate, The Mino Bird. 

C a r a c t è r e s . — Le mino ou le meinate, u n e des 

espèces les plus connues , est un assez grand oi
seau, de 27 cent , de long, de 51 cent , d ' enver 
g u r e , dont l 'aile pliée m e s u r e 15 cent , e t la 
q u e u e 7. Son p l u m a g e est d 'un no i r p o u r p r e 
br i l lant , avec des reflets verts à la par t ie pos té 
r i e u r e du dos et aux couver tu res supér ieures de 
la q u e u e ; la face infér ieure d u corps est moins 
br i l lan te que le dos ; les ailes et la q u e u e sont 
t e r n e s , et les p r e m i è r e s sont m a r q u é e s , sur sept 
des r émiges p r i m a i r e s , d ' u n e tache b lanche . De 
de r r i è r e l 'œil pa r t u n repl i c u t a n é d 'un b e a u 
j a u n e vif, qui s 'é tend vers l 'oreil le, s 'élargit et se 
ra t t ache au c râne pa r u n e ligne m i n c e ; au -des 

sous de l'œil se t rouve un espace n u , de cou l eu r 
j a u n e . Le bec est o range , l ' iris b r u n foncé ; les 
pat tes sont j a u n e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'espèce CSt 

prop re à l ' I nde mér id iona le et à Ceylan . 

l l l n e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après J e r -
don , le m e i n a t e re l ig ieux hab i te sur tou t les forêts 
des I n d e s . Il est t r è s - c o m m u n dans les m o n t a 
gnes du R h a t , j u s q u ' à une a l t i tude de 1,000 m è 
tres au-dessus du n iveau de la mer , mais il 
ne se t rouve pas pa r tou t en m ê m e quan t i t é . On 
en r e n c o n t r e d 'o rd ina i re de pet i tes bandes de 
c inq ou six ind iv idus . L 'h iver , ils s ' a t t roupent 
en p lus g r a n d n o m b r e . Ils passent la n u i t dans 
les fourrés de b a m b o u s , sur les bords des to r 
r e n t s . 

En l i b e r t é , le m e i n a t e rel igieux se nour r i t 
p resque exc lus ivement de fruits et de baies de 
diverses espèces ; il visite tous les l ieux où il 
espère t rouver de quoi m a n g e r , ce qu i ex
cite le déplais ir des propr ié ta i res . C'est u n oiseau 
vif, p r u d e n t , éveillé, don t les m œ u r s se r a p p r o 
chen t b e a u c o u p de celles de l ' é tourneau vul
gai re . Son chan t est t r è s - r i che , t r ès -agréab le , 
bien qu' i l y en t re que lques sons p e u h a r m o n i e u x . 
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Fig. 8?. Le Pique-bœuf à bec rouge. 

Il possède au p lus h a u t point le ta lent d ' imi ta
tion que n o u s avons r e n c o n t r é chez d ' au t res 
espèces voisines. 

C a p t i v i t é . — On voit souvent cet oiseau en 
captivité. Il s 'hab i tue r a p i d e m e n t à son m a î t r e ; 
vole l i b remen t dans la m a i s o n ; che rche lu i -
m ê m e p re sque tou t e sa n o u r r i t u r e ; j o u e avec les 
autres a n i m a u x domes t iques ; divert i t t ou t le 
monde par sa ga ie té , sa doci l i té , son ta lent d ' imi
tat ion. Des a m a t e u r s assuren t m ê m e qu ' i l l ' em
porte, sous ce r appo r t , sur tous les p e r r o q u e t s . Il 
répète des paro les , des phrases ent ières ; il a p 
prend à siffler et à c h a n t e r des ai rs , et n 'a a u 
cun des défauts des pe r roque t s . C'est d o n c un 
excellent oiseau d ' appa r t emen t . On en appor te 
souvent en E u r o p e , et, s'il est b ien soigné, il 
peut endure r la captivi té pendan t des années . 

Mes p ropres observat ions ne s ' accordent pas 
en t iè rement avec ces asser t ions de J e r d o n . J 'a i 
vu p lus ieurs meina tes qui pa r l a i en t t rès-bien et 
sans cesse, mais j ' a i aussi vu le cont ra i re . Ainsi, 
te ja rd in zoologique de H a m b o u r g possède un in
dividu qui n e s e f a i t r e m a r q u e r q u e p a r s a v o r a c i t ô , 
et qui e t - t une c r é a t u r e des p lus ennuyeuses . On 
n 'en tend j a m a i s sa voix ; il est aussi s i lencieux 

que paresseux , et se mont re c o m p l è t e m e n t in
différent vis-à-vis des au t res oiseaux, ou bien il 
se d ispute avec eux sans motifs, et les mal t ra i t e 
de la façon la p lus c rue l le . 

Le me ina te rel igieux n iche dans des t roncs 
d 'a rbres c r e u x ; on ne conna î t pas encore ses 
œufs ; J e r d o n , du moins , dit n ' en avoir j a m a i s 
vu , et pou r t an t il a vécu long temps dans des en
droits où cet oiseau est c o m m u n , e t en a sou-

i vent dén iché les pet i ts . 

L E S P I Q U E - B O E U F — BUP1IAGA. 

Lie Madenhacker, The Beef-Eater. 

On ne sait encore , et nous ne t r a n c h e r o n s pas 
cette ques t ion , si les p i q u e - b œ u f doivent ê t re 
r a n g é s o u n o n dans la m ê m e famille q u e l e s s t u r -
n idés , d o n t ils se d i s t inguent par la forme du 
bec et des pat tes et par le genre de vie . 

C a r a c t è r e s . — Les p ique-bœuf sont des oi

seaux é lancés , à ailes assez longues et pointues , 
à queue m o y e n n e , é tagée , a r r o n d i e ; à tarses a s 
sez robus tes ; à doigts cour t s , a rmés d 'ongles 
cour ts et for tement r ecourbés . L e u r b e c a u n o 
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forme tou te par t icu l iè re : il est c o u r t , robus te , 

c o m p r i m é dans sa moi t i é an té r i eu re , reni lé à 

l ' ex t r émi té des d e u x mand ibu l e s , qu i sont ob

tuses , puis ré t réc i et cy l ind r ique , enfin p re sque 

q t iadrangula i re à ia base . 

L e u r p lu mag e est m o u et sans éclat . 

On ne connaî t e n c o r e que deux espèces , fort 

semblab les en t r e elles par la tai l le et la co lo

ra t ion , et dont les m œ u r s para issent i den t iques . 

LE PIQUE-BOEUF D'AFRIQUE — BtJFIIAGA 

AFRICANA. 

Ler gemeine Madenhacker, The African Beef-Eater. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau a 25 cent , de long , 

et 38 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'a i le p l iée mesu re 12 

cen t . , e t la q u e u e 10. Il a tou te la pa r t i e su

pér i eu re du corps , la par t ie an t é r i eu re d u cou et 

la pa r t i e s u p é r i e u r e de la poi t r ine d 'un b r u n rou-

g e â l r e ; le c roup ion et la face infér ieure du corps 

d 'un fauve c l a i r ; les ailes et la q u e u e d 'un b r u n 

foncé ; le bec r o u g e - c i n a b r e à la po in te , j a u n e à 

la r a c i n e ; les pat tes g r i s - b r u n â t r e ; l ' i r is d 'un 

b r u n r o u g e vif. 

LE PIQUE-BOEUF A BEC ROUGE— BUFIIAGA 
ERYTIIRORIIYNCHA. 

J)er rothschnàbelige Madenhacker. 

C a r a c t è r e s . — Le pique-bœuf à bec rouge a 

22 cen t de long, e t d e 31 à 3G cent , d ' e n v e r g u r e ; 

l ' a i le pl iée m e s u r e 11 cen t . , et la q u e u e 9. Il 

a le dos d 'un gris b r u n c e n d r é , le ventre j a u n e 

clair , le bec r o u g e clair , les pa t tes g r i s - b r u n , l ' i 

ris et les paupières d 'un j a u n e d 'or . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les deux es

pèces de p i q u e - b œ u f sont t r è s - r é p a n d u e s . La 

p r e m i è r e se t rouve dans tout le sud de l 'Afrique 

j u s q u ' e n Abyssinie et au S é n é g a l ; la seconde pa

r a î t p lu tô t appa r t en i r à l 'Afrique cen t ra l e , d e 

puis la côte or ien ta le j u s q u ' à la côte occ iden ta l e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r i ' g i m e . — Les deux es

pèces hab i t en t dans l ' H a b e s c h , mais j a m a i s , 

a u dire de I leuglin, elles n e se réun issen t . Leur 

appar i t ion semble liée à cer ta ines condi t ions qui 

nous sont encore i n c o n n u e s ; on ne les r e n c o n t r e 

que dans que lques local i tés . Dans le pays des 

E o g o s , le p i q u e - b œ u f à bec r o u g e est assez com

m u n ; dans le Soudan , pa r con t re , on ne trouve 

n i l 'un ni l ' au t r e . 

On r encon t r a les p ique -bœuf en pet i tes t rou

pes de six à hu i t ind iv idus , et exc lus ivement en 

société des grands mammi fè r e s . Us suivent les 

t r o u p e a u x de bœufs et de c h a m e a u x , s u r le dos 

desquels ils s 'abat tent . Les voyageurs qu i on t 

p a r c o u r u le sud de l 'Afrique, nous a p p r e n n e n t 

qu ' on les voit de m ô m e a u p r è s des é léphants et 

des rh inocé ros . Le Vail lant dit qu ' i ls suivent aussi 

les an t i lopes . Us s 'a t tachent su r tou t aux an i 

m a u x blessés, dont les plaies a t t i r en t les m o u 

ches . Les Abyssins les dé tes t en t p o u r cel te ra ison; 

ils croient qu ' i l s i r r i t en t la p la ie , et qu ' i l s en r e 

t a r d e n t la guér i son . Les vrais coupab les sont les 

larves de cer ta ines m o u c h e s qui se sont fixées 

sous la peau d e ces a n i m a u x , et don t les p i q u e -

bœuf savent à mervei l le les débar rasse r . Les 

m a m m i f è r e s , qui sont hab i tués de bonne h e u r e 

à la société des pique-bœuf , ne t é m o i g n e n t j a 

mais d ' impa t i ence con t re e u x ; ils les t r a i t en t 

p lu tô t avec une cer ta ine ami t ié e t n e les é lo ignent 

m ô m e pas avec leur q u e u e . Les a n i m a u x , au 

c o n t r a i r e , qui ne les connaissent pas , se mon

t r e n t c o m m e affolés lorsqu ' i l s en sont visités. 

Ande r son r acon te q u ' u n ma l in les bœufs de son 

at te lage se sauvèren t , en faisant les b o n d s les 

p lus dé so rdonnés , parce q u ' u n e bande d e p ique -

bœuf s 'était aba t t ue sur eux . Un c h a m e a u ou u n 

cheval couver t de p ique-bœuf offre un spec tac le 

cur ieux . E h r e n b e r g dit avec ra ison q u e ces o i 

seaux g r impen t a u t o u r des m a m m i f è r e s , c o m m e 

les pics a u t o u r des a rb res . Le p ique -bœuf se pend 

au ven t re de l ' an imal , il mon te , il descend le 

long des j a m b e s ; se perche sur le dos , sur le m u 

seau . Il p rend avec adresse les m o u c h e s et l ave r -

m i n e ; il re t i re les larves de dessous la p e a u . Quoi 

qu ' i l fasse, l ' an imal reste t r a n q u i l l e : il sai t , d i ra i t -

on , q u e la pe t i te dou l eu r qu ' i l a à suppor t e r est 

p o u r son b ien . 

D 'un a u t r e côté , le p ique-bœuf ne se lie qu ' aux 

a n i m a u x ; il a peur de l ' h o m m e . Dès q u e que l 

q u ' u n s ' approche , tou te la b a n d e se réfugie sur 

l ' éch iné de l ' an imal , e t r ega rde a t t e n t i v e m e n t 

la pe rsonne qui avance . J e n 'ai j a m a i s pu m ' e n 

a p p r o c h e r à moins de quaranLe pas . Q u e l q u e 

fois, ils a b a n d o n n e n t la place lorsqu 'on es t e n 

core loin ; ils s 'élèvent dans l 'air , font un déLour 

souvent assez é t endu , et rev iennent sur le dos de 

la bôLe qui les po r t a i t . Ont-ils q u e l q u e danger à 

redou te r , ils vont s 'abat t re su r u n lieu élevé, sur 

u n bloc de roche r s , et y res tent j u s q u ' à ce que 

leur c ra in te se soit évanou ie . J a m a i s j e n ' en ai 

vu sur des a r b r e s . 

Les a n i m a u x sauvages n e t a r d e n t pas à faire 

a t ten t ion à la condui te du pique-bœuf, qu i , c o m m e 

j e l'ai dit en pa r l an t des m a m m i f è r e s , leur ser t 

d 'aver t i sseur . 

J e n e sais a b s o l u m e n t r ien sur le m o d e de r e 

produc t ion de ces s ingul iers o iseaux. 
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LES LAMPROTOUiMTHIUES — LAMPROTORN1TI1ES. 

Die Glanzdrosseln. 

C a r a c t è r e s . — Dans les pa r t i e s chaudes de 
l 'Afrique et de l 'Asie h a b i t e n t cer ta ins oiseaux, 
qu i ont encore les formes et les m œ u r s des s lur -
n idés , ma i s qui en diffèrent pa r leur p l u m a g e 
superbe , sa t iné . On peu t les r e g a r d e r c o m m e 
faisant une transi t ion en t re les é lou rneaux et. les 
parad is ie rs . 

I l i r u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —• Les l am-

pro to rn i th idés h a b i t e n t les l ieux les plus divers . 
Ils se t rouven t s u r t o u t dans les forets, mais peu , 
cependan t , hab i t en t les forêts v ie rges ; ils préfè
r en t les bois c la i r - semés des s teppes et les plaines 
buissonneuses . Quelques uns se logent au mil ieu 
des r o c h e r s ; p lus ieurs vivent au voisinage des 
hab i ta t ions ; il en est, m ê m e , qui vont n i c h e r dans 
les ma i sons . 

Tous les l a m p r o t o r n i t h i d é s sont t rès-gais , 
très-vifs, i m p u d e n t s , bavards . Us vivent en 
sociéLés, souvent assez n o m b r e u s e s , qui , au 
moins p o u r p lus ieurs espèces , ne se séparen t 
pas au m o m e n t des a m o u r s . Des espèces voisines 
se réun issen t souvent et p a r c o u r e n t ensemble le 
pays . P a r con t re , ils ne vivent pas en excel lente 
ha rmon ie avec les au t r e s oiseaux, et sont n o 
t a m m e n t toujours en g u e r r e avec les corbeaux , 
les coracias , les p ies -gr ièches . Us se nour r i s sen t 
de fruits, de gra ines , d ' insectes , de vers , de pe 
tits mol lusques , excep t ionne l l emen t de c h a r o 
gne, et r e n d e n t au béta i l les m ê m e s services q u e 
le p ique-bœuf et q u e nos é t o u r n e a u x , en dé t ru i 
sant la vermine qui les i n c o m m o d e . Us volent 
t rès- fac i lement , mais d 'un vol t r a înan t ; se m e u 
vent t r è s - r a p i d e m e n t à t e r r e , en couran t et en 
sau t i l l an t , et ne sont pas mo ins agiles au mi l ieu 
des branches des a rb re s . Us sont p r u d e n t s , sans 
être craintifs , et ne t a rden t pas à r econna î t r e 
ceux qu i les p ro t ègen t et ceux qu ' i ls doivent 
éviter. Quelques espèces on t u n e voix discor
dante ; d 'aut res sont de bons o iseaux c h a n t e u r s ; 
leur cri d 'appel est su r tou t t r è s - h a r m o n i e u x . 

Les diverses espèces diffèrent n o t a b l e m e n t 
quant au mode de rep roduc t ion . Cer ta ines d 'en
tre elles, celles s u r t o u t qui h a b i t e n t les roche r s , 
forment des colonies ; les au t re s n ichent sépa
rément . La forme des nids varie b e a u c o u p : telles 
espèces ne font q u ' u n amas grossier de b ranches 
et de br ins d 'he rbes : ce sont en généra l celles 
qui n ichent dans des crevasses de r o c h e r s . Les 

espèces qui suspenden t leurs nids aux a r b r e s les 

cons t ru i sen t plus so l idement et avec p lus d 'ar t ; 

mais , en s o m m e , on ne peu t pas d i re que ces n ids 

soient d 'un travail parfai t . C h a q u e couvée est d e 

cinq ou six œuTs ve rdâ t res , s emés de po in t s r o u -

geât res , b r u n â t r e s , gr is -b leu et no i r s . Q u e l q u e s 

espèces n i c h e n t deux fois par an . 

On ne sait enco re au jus t e si tous les l a m 

pro to rn i th idés sont des oiseaux séden ta i res . Il 

est cer ta in que la p lupa r t ne font q u ' e r r e r d a n s 

u n cer ta in dis l r ic t , sans émig re r r é e l l e m e n t , 

tandis que d ' au t re s appara issen t dans cerLains 

endroi t s à des époques iixes, et, su ivant les c i r 

cons tances , se fixent dans des locali lés qu ' i l s 

qu i t t e ron t p lus t a rd . 

C a p t i v i t é . — E n Afrique, où vivent p r e s q u e 

tous les l ampro to rn i th idés , on ne les chasse pas , 

et ceci expl ique pourquo i on en voit si r a r e m e n t 

en E u r o p e . D 'après les que lques individus q u e l 'on 

y a conservés en cage , on peut conc lu re que ces 

oiseaux suppor t en t la captivité p e n d a n t p lus ieurs 

a n n é e s , sans r ien p e r d r e de leur gaielé et de l eu r 

vivacité. Us o rnen t à mervei l le u n e g r a n d e vo

lière, ca r la sp lendeur de leur p l u m a g e ravi t t ous 

les spec ta teurs . 

L E S L A M P R O C O L I O U S — L AMP 110-

COLIUS. 

Die Glanzstaaren. 

C a r a c t è r e s . — Les l amproco l ious on t de 

grands r appor t s avec les grives et les éLour-
n e a u x . L e u r bec est de l o n g u e u r m o y e n n e , l é 
gèrement r e c o u r b é vers la po in te , la m a n d i b u l e 
supér i eu re dépassan t un peu l ' infér ieure . L e u r s 
ailes sont assez longues , et r e couv ren t la mo i t i é 
de la q u e u e ; celle-ci est cour te , t r o n q u é e à ang l e 
droi t , l égè remen t échanc rée ou un peu a r r o n d i e . 
Leurs tarses sont cour t s , assez v igoureux ; leurs 
doigts g rands ; l eurs ongles moyens . T o u t e s les 
espèces ont u n p lumage br i l l an t et supe rbe , d a n s 
lequel le vert méta l l ique est la cou l eu r d o m i 
n a n t e . Ce p l u mag e a un aspect plus ou m o i n s 
velouté. 
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l ' i g . s a . Le Spreo superbe,. 

LAMPROCOLIOU BRILLANT — LAMPIIOCOLIUS 
NITENS. 

Ber Glanzhtaar. 

C a r a c t è r e s . -— Le l amproco l iou br i l lant a 

28 cent , de long et 48 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile 
pliée m e s u r e 13 cent . , e t la q u e u e 10. Il est 
d 'un vert de bronze , avec les côtés de la tô le , le 
c roup ion , le bas -ven t r e et u n e t ache à l 'extré
mi té des p l u m e s de l ' épaule b leus . Tou te s ces 
cou leurs p r é sen t en t des reflets sp lendides , e t 
br i l lent d ' un écla t impossible à décr i re . La fe
melle ne diffère pas du m a i e . Les j eunes n 'ont 
q u e le dos vert br i l lant ; la face infér ieure de 
leur corps est gris b l euâ t r e foncé et t e r n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e l a m p r o -

eoliou br i l lant hab i t e le nord-es t de l 'Afr ique. 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est un 

oiseau qui f réquente ind i f fé remment les forêts 
épaisses du bord des r ivières, et les bois clair
semés des s teppes et des m o n t a g n e s . On le r e n 
cont re g é n é r a l e m e n t pa r pa i res , et, après le 
temps des a m o u r s , par peti tes bandes . Il vit dans 
les bu i ssons les plus touffus, c o m m e au mil ieu 
des roene r s qui couvrent le sol de la p la ine . 

Le l amproco l iou br i l l an t est ga i , vif, ac t i f ; il 
se t ient b e a u c o u p à t e r r e e t dans les pet i t s b u i s 
sons. Vers le soir , il s 'abat su r les a rb res les plus 
élevés. Un œil exercé le r econna î t de loin à 
son vol, qu i est assez facile, mais l en t et p r e s 
q u e t r a î n a n t . Il cou r t t rès r a p i d e m e n t et sau te 
p lu tô t qu ' i l n e m a r c h e . Son c h a n t est ins igni 
fiant ; son cr i d 'appel est c r ia rd , désagréab le à 
l 'orei l le . Son beau p l u m a g e est sa seule qua l i t é , 
mais il suffit à en faire l 'objet de l ' admi ra t ion 
universel le . 

E n t raversan t les endro i t s les p lus obscurs de 
la forêt, on voit tout à coup q u c l q u e c h o s e br i l l e r ; 
on oMrait de la lumiè re réfléchie par u n mi ro i r , 
et c 'est en effet u n rayon de soleil réfléchi par 
le p l u mag e br i l l an t de l 'oiseau. Aussi tôt après la 
mor t , ces p l u m e s p e r d e n t de l e u r é c l a t ; on ne 
les voit dpns tou te l eu r sp l endeu r que q u a n d 
l 'oiseau se j o u e , éc la i ré pa r le b r û l a n t soleil d'A
frique. 

J e n ' a i j a m a i s t r ouvé le nid de cet te espèce, et 
j e ne sais si c'est elle que Ueugl in a en vue lors
qu' i l nous parle des g r a n d s nids des clourneaux 
brillants, r éun is par douza ines . 

C a p t i v i t é . — P e r s o n n e , au S o u d a n , n 'a seu
l e m e n t l ' idée de tenir cet oiseau en cage ; j ama i s 
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on n 'en a vu en E u r o p e , où on n ' a m è n e q u e des 

espèces voisines, or ig inai res de la côte occ iden

tale. 

L E S S P R É O S — NOTAUGES. 

Die Staarglanzdrosseln. 

C a r a c t è r e s . — Les spréos ou notauges se dis 

t inguent des l amproco l ious par l eu r p l u m a g e p lus 

roide et moins br i l lant , l eur bec p lus a l longé , 

leur q u e u e plus c o u r t e , leurs tarses r e l a t ivemen t 

forts et é levés; l eu r s doigts assez longs . 

LE SPRÉO A VENTRE DORE — NOTAUGES 
C1IRYSOG ASTER. 

Der Staarglanzvogel. 

C a r a c t è r e s . — Le spréo à ven t re doré n 'a que 

2 2 c e n t , de long, et 35 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'ai le 

pliée m e s u r e 11 cen t . , et la q u e u e 7. L'oiseau 

adulte a le front et le h a u t de la tê te gr i s -ver t ; 

le dos, la gorge, le cou , la poi t r ine d ' u n vert 

noir, semé de b r u n vif; le c roup ion bleu d 'ac ier 

bri l lant; le ven t re et les pat tes rouge - rou i l l e 

t e rne ; la l igne al lant du bec à l 'œil n o i r e ; l 'iris 

P . l i E r i M . 

b r u n ; le bec j a u n e ; les pat tes d ' u n no i r b l euâ 

t r e . Les j e u n e s ont Je dos d 'un vert b r u n â t r e 

foncé, le ventre b r u n r o u g e , la gorge p lus fon

cée q u e la po i t r ine . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oisCUU 

h a b í t e l e s m ê m e s con t rées que le l amproco l iou 

br i l lant . 

LE SPRÉO SUPERBE - NOTAUGES SUPERBUS. 

Der Prachtglanzstaar. 

C a r a c t è r e s . — L e spréo s u p e r b e (fïg. 83) a à 

peu près la taille d u spréo à vent re do ré . Il a l e 
hau t de la tête ocre r o u g e ; les p l u m e s du dos et 

des ailes ver tes , t achées de noir à l e u r e x t r é 

m i t é ; la par t ie an té r i eu re du cou, la par t i e supé

r i eu re d e l à poi t r ine et la queue b leues , à reflets 

m é t a l l i q u e s ; le ven t re r o u g e ; une b a n d e b l a n 

che en travers de l a po i t r ine . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Spréo Su

perbe h a b i t e l 'Abyssinie et l ' in tér ieur de l 'Afri

q u e . C'est l ' e spèce la p lus c o m m u n e a u S o u 

dan. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le r en 

con t re en bandes n o m b r e u s e s dans tou tes les 

III — 2M 
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s teppes couver tes d e buissons peu élevés; et 
t r è s - r a r e m e n t par paires . Il semble préférer la 
p la ine : d 'après Heugl in , il ne dépasse pas u n e a l t i 
tude de 1,300 m è t r e s ; j a m a i s , p o u r m a p a r t , j e 
ne l'ai vu à cette h a u t e u r . 

Cet oiseau, pa r ses m œ u r s et ses hab i tudes , r ap
pelle et nos grives et nos é t o u r n e a u x . Une b a n d e 
de spréos p a r c o u r t dans la j o u r n é e u n espace 
assez é t e n d u ; pa r m o m e n t s , les individus qu i 
la com posen t se réun i s sen t su r u n a rb re , p o u r 
se d isperser u n ins tan t ap rè s . Le m a t i n et le 
soir , tou te la bande s 'abat su r un a r h r e t r è s -
élevé, e t les mâles se m e t t e n t à c h a n t e r à la fa
çon des é t o u r n e a u x . Dans le mil ieu d u jour , ils 
se ta isent e t se cachen t dans le feuillage ; le reste 
d u t e m p s , ils sont tou jours en m o u v e m e n t . L e u r 
m a r c h e ressemble à celle de la g r i v e ; c o m m e 
elle, lo rsqu ' i l s sont poursuivis , ils cou ren t à une 
pet i te d i s lance , se b lo t t i ssent dans un buisson, 
a t t enden t le chasseur , et ne s 'envolent q u e lors 
qu ' i l a p p r o c h e . T a n t qu' i ls c h e r c h e n t l eur n o u r 
r i t u r e , la con t rée n 'es t pas t ranqui l le un ins tan t . 
T o u s c r i en t b r u y a m m e n t , et m ê m e en volant ils 
con t inuen t à faire e n t e n d r e leur voix. L e u r viva
cité les fait faci lement découvr i r ; ma i s ils sa
ven t se ten i r h o r s de por tée , et une fois qu ' i l s 
on t é té chassés, ils dev iennen t e x t r ê m e m e n t 
méf iants . 

L E S C A L O R N I S — CALORNIS. 

Die Schuppenglanzstaaren. 

C a r a c t è r e s . — Ce gen re , r ep résen té par u n e 

seule espèce , est caractér isé pa r u n bec m i n c e , 

u n peu r e c o u r b é , c o m p r i m é vers la po in te ; des 

ailes r e la t ivement c o u r t e s ; u n e queue de lon

g u e u r m o y e n n e ; des pat tes assez faibles, à doigts 

l o n g s ; un p lumage écai l leux. 

LE CALORNIS A VENTRE BLANC — CALORNIS 

LE UCOG ASTER. 

Der Schuppenglaiizstaar. 

C a r a c t è r e s . — Le calornis à ventre b lanc 
(fig. 84) a toute la par t ie supé r i eu re d u corps et le 
cou b l e u - p o u r p r e , à reflets v io le t s ; la po i t r ine et 
le ven t re b lancs ; les pennes des ailes d 'un b r u n 
no i râ t re , bo rdées en dehors de violet. Toutes les 
par t ies foncées p r e n n e n t sous u n e cer ta ine in
c idence u n éclat méta l l ique cuivré . L ' i r is est 
b r u n vif; le bec et les pat tes sont no i rs . Les j eu 
nes oiseaux diffèrent beaucoup des adu l t e s . Ils 
ont le dos p a r c o u r u de bandes b runes , a l te rna t i 
v e m e n t claires et foncées ; le ven t re b lanc r o u -

geâ t re , rayé de b r u n . Le mâle a de 10 à 20 cent , 
de l ong et de 33 à 33 cent , d ' e n v e r g u r e ; l'aile 
pl iée mesu re H à 12 cen t . , et la q u e u e 7 à 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — C e bel oiseau 

hab i t e tou t le cen t re de l 'Afr ique , de la côte 

or ienta le à la côte o c c i d e n t a l e ; et au delà de la 

m e r Rouge , on le re t rouve en A r a b i e . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le r e n 

cont re en familles n o m b r e u s e s dans les mon ta 
gnes . Il descend auss i dans la p la ine , mais sans 
t r o p s 'é loigner du pied des col l ines . 

C 'es tun vér i table oiseau a rbor i co le . Il descend 
r a r e m e n t sur le so l , et lorsque q u e l q u e chose l'y 
appel le , il n'y res te que très-peu de t e m p s . Dans 
l ' ap rès -mid i , on voit les ca lornis , c o m m e chez 
nous les é tou rneaux , se ras semble r sur cer ta ins 
a rbres ; mais ils n 'y c h a n t e n t pas : l 'oiseau, d 'ai l
l eu r s , est s i l enc ieux . Chaque famille se compose 
de six à vingt individus . 

M ê m e au mi l ieu des br i l lants oiseaux, si abon
dants en Abyssinie , le calornis à ven t re b l anc 
frappe les yeux par la beau té de son p l u m a g e . 
Au soleil s u r t o u t , le b leu de son dos p r e n d les 
te in tes les plus magnif iques . L o r s q u ' o n voit cet 
oiseau voler p o u r la p r e m i è r e fois, on n 'es t pas 
capable de préciser sa c o u l e u r ; le dos pa ra î t 
cuivré , avec un léger reflet violet, et non b leu , 
c o m m e il l 'est r é e l l e m e n t . P a r ins tants seule
men t , on reconna î t l ' i l lusion, mais on est por té 
à r e g a r d e r la te in te b leue c o m m e fact ice , et due 
seu lemen t au m o d e d 'éc la i rage . Quand on t i re 
l 'oiseau et qu 'on le r amasse , on est s tupéfai t , 
c a r il para î t tou t au t r e qu ' i l n ' é ta i t aupa ravan t . 

Le calornis vole l égè remen t , faci lement , e t avec 
b e a u c o u p de rap id i té . A te r re , il sau te c o m m e 
les gr ives , avec lesquel les il a b ien des points 
de r e s semblance . C e p e n d a n t , l o r s q u ' o n l 'effraye, 
il vole non pas vers un buisson, c o m m e cel les-ci , 
mais vers les a rbres les plus élevés. Il s e m 
ble préférer ceux qu i croissent au bord de l 'eau, 
et reste fidèle à la place qu ' i l s'est une fois cho i 
sie. A Mensa, pa r exemple , nous en v î m e s , 
dans une chasse , res te r toujours à peu près sur le 
m ê m e a r b r e . A l 'époque de mon séjour dans ces 
cont rées , les j eunes venaient de m u e r , e l les mâ
les é ta ient dans toute la s p l e n d e u r de leur p lu 
mage nup t ia l ; je ne pus c e p e n d a n t découvr i r au
cun nid, et j e ne p u s a p p r e n d r e r i en de certain 
au sujet de la r ep roduc t i on de ces oiseaux. 

Heug l in d i t avoir vu des calornis à une al t i 
tude de 2,000 mèt res , et avoir t rouvé des pe t i t s , 
à moi t ié couver ts de p l u m e s , au mois de ju i l le t . 
Mais il semble ne pas connaî t re le n id de cet te 
espèce . 
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L E S J U I D A S — LAMPROTORNIS. 

Die Glanzelster. 

C a r a c t è r e s . — L e s j u i d a s , vu lga i r emen t nom
més pies bril antes, à cause d ' u n e ce r ta ine res 
s emb lance qu ' i ls on t avec les pies, sont plus 
grands que les espèces dont nous venons d é f a i r e 
l 'histoire. L e u r q u e u e , e x l r a o r d i n a i r e m e n t lon
gue , suffirait pour les carac té r i se r . Us on t le bec 
cou r t et mince , à a rô te l é g è r e m e n t r e c o u r b é e , 
a b o r d s fa ib lement é c h a n c r é s ; des ailes allon
gées, sans ê t re po in tue s ; u n e q u e u e t r o n q u é e 
l a t é ra l emen t , les pennes ex te rnes n ' a y a n t pas le 
tiers de la l o n g u e u r des rec l r ices méd ianes ; les 
tarses h a u t s , épa i s ; les doigts longs , les ongles 
forts. 

LE JUIDA CUIVRÉ — LAMPROTORNIS JENEA. 

Der Schweifichwaiizvogel. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau a de 48 à 55 cen t , 
de long , sur lesquels 27 à 36 cen t , a p p a r t i e n 
nent à la q u e u e ; l 'aile pliée a de 18 à 20 cent . 
Le dos et le ven t re sont b r u n s , la tê te a un éclat 
cuivré; t ou t le p lumage reflète v e r t - b l e u . Les 
rec t r ices supé r i eu res de l 'aile ont de pet i tes ta
ches no i r e s . La queue est d 'un bleu p o u r p r e , à 
éclat m é t a l l i q u e , et m a r q u é e d e q u e l q u e s t aches 
t ransversales p lus foncées. L 'œil est j a u n e clair ; 
le bec et les pat tes sont no i rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce supe rbe 

oiseau a p o u r pat r ie le sud e t l 'ouest de l'Afri

que ; dans le nord , il est r e m p l a c é p a r u n e es

pèce voisine. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le Vai l lan t , 

qui a décr i t le j u ida cuivré sous le n o m de vert-
doré, r acon te q u e c e t o i s e a u vit en g randes b a n d e s ; 
qu'il se L i e n l s u r l e s a r b r e s , m a i s d e s c e n d s o u v e n t à 
t e r r e p o u r y c h e r c h e r d e s v e r s e t d e s i n s e c t e s ; qu ' i l 
court c o m m e les pies et cr ie con t i nue l l emen t . 
Dans mon j o u r n a l d e voyage, j e n e trouve q u e 
que lquesno tes t r è s -cour t e s t o u c h a n t l 'espèce qu i 
habi te le nord-es t de l 'Afr ique. A u t a n t q u e mes 
souvenirs peuven t m e servir , j e ne l'ai t rouvée 
que dans les forêts vierges et en famil les t rès-peu 
nombreuse s , j a m a i s en grandes b a n d e s , c o m m e 
le dit Le Vai l lan t . Ces oiseaux vivent b e a u c o u p 
sur le sol, t o u t à fait à la façon de nos p ie s ; com
me eei les-ci , ils p o r t e n t relevée l e u r supe rbe 
q u e u e . 

Ils sont t rès-déf iants , m ê m e là où ils n ' o n t ja
mais été t o u r m e n t é s p a r l ' h o m m e . Parfois ils 
s ' approchen t des hab i t a t i ons . J ' en ai vu tou t 

près des de rn iè res hu t t e s de q u e l q u e s vil lages 

de nèg res , bât is au mi l ieu de la forêt . I l eug l in 

a observé le ju ida cuivré j u s q u ' à u n e a l t i tude de 

1,300 m è t r e s au-dessus d u niveau de la m e r ; 

il y vivait pa r pa i res ou par pe>!les bandes ; à 

l 'occasion, il se nou r r i s s a i t de c h a r o g n e . 

C a p t i v i t é . — Au c o m m e n c e m e n t de 1865, des 

spréos et des ju idas furent appor tés en g rand 

n o m b r e sur les m a r c h é s d 'Eu rope . Ils p rove 

na ien t , m 'a - t on dit , d 'un França i s qu i en avait 

envoyé à Pa r i s p lus ieurs cen ta ines . Depuis ce 

m o m e n t , ils figurent dans p re sque t ous les j a r 

d ins zoologiques . 

E n généra l , les j u i d a s ressemblen t b e a u c o u p 

par l eu r m a n i è r e d 'ê t re aux grives et aux p ies , 

n o t a m m e n t à la pie b l e u e ; mais ils se r a p p r o 

chen t encore plus des spréos . T o u s l eu r s m o u 

vemen t s , q u o i q u ' u n peu lents , sont lestes et gra

cieux. Ils po r t en t leur q u e u e relevée q u a n d 

ils sont à t e r r e , hor izon ta le q u a n d ils son t pe r 

chés su r u n e b r a n c h e . L e u r voix est r a u q u e et 

c r i a rde , d 'un t imbre si par t i cu l ie r , qu 'on n e p e u t 

la confondre avec a u c u n e a u t r e . 

Les ju idas sont des c réa tu res vives, gaies , si

lenc ieuses , et d ' u n e d o u c e u r telle qu 'on peu t les 

m e t t r e sans c ra in te avec d ' au t re s pe t i t s o iseaux. 

On l eu r d o n n e la m ê m e n o u r r i t u r e q u ' a u x g r i 

ves : des neufs de fourmis mêlés à des ra is ins 

secs , ou des figues coupées m e n u , l eur font u n 

rég ime t rès -convenab le . Ils sont t r è s - f r i ands 

d ' insectes v ivants ; ils chassent les m o u c h e s , les 

coléoptères , les papi l lons , et savent s 'en e m p a r e r 

avec beaucoup d 'adresse . 

Ces oiseaux sont pa r fa i t ement faits p o u r char 

m e r les a m a t e u r s . Us se r e c o m m a n d e n t p a r l e u r s 

m œ u r s c o m m e pa r la beau té de leur p l u m a g e . 

L E S P 1 L 0 R I 1 I N E S — PILORHINUS. 

Die Felsenglanzvôgel. 

C a r a c t è r e s . — Les p i lorh ines diffèrent des 
espèces p récéden tes par un p l u mag e soyeux , 
mais mo ins br i l l an t et var iant suivant le sexe. 
Leur bec est cour t , mousse , fa iblement r e c o u r b é 
et couver t à la base d 'une c o u r o n n e de peti tes 
p l u m e s ; l eu r s ailes sont de m o y e n n e l o n g u e u r , 
a r r o n d i e s ; l eu r q u e u e est l o n g u e , c o u p é e c a r r é 
m e n t ; l eurs pa t t e s sont fortes, à doigts longs , 
à ongles moyens et fo r tement r ecourbés . 
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LE PILOBHINE A BEC BLANC — PlLOltailSVS 

jLmnosTRis. 

Der Felsenstaai\ 

C a r a c t è r e * . — Le mâ le de cet te espèce est 
d 'un beau b leu noi r , à reflets méta l l iques , avec 
les grandes couver tu res supér ieures de l'aile et la 
q u e u e n o i r e s ; les r émiges d ' un r o u g e vermi l lon , 
bo rdées de no i r â t r e en d e h o r s ; l ' iris est b r u n -
rouge ; le bec b r u n c la i r ; les pat tes sont no i res . 
L 'oiseau a 3i2 cent , de long ; l 'aile pl iée m e s u r e 
34 cen t . , et la queue 12 . 

La femelle est p lus pet i te q u e le m â l e , et a la 
t ê t e , le cou et la par t i e s u p é r i e u r e de la po i t r ine 
gr is -bleu. Les j eunes on t le m ê m e p l u m a g e que 
la femel le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ruppel l dé

couvri t ce l te espèce en Abyss in ie , su r tou t dans 
les m o n t a g n e s de T a r a n t a et dans la province de 
S i m e e n . J e crois en avoir ape rçu sur u n roche r 
isolé au mi l ieu du pla teau de M e n s a . 

M œ u r s , h a b i t n d e s e t r é g i m e . — Le p i lo rh ine 

à bec b lanc vit en t roupes n o m b r e u s e s , e t r e 
c h e r c h e les l ieux rocai l leux. Il vole en c r i an t au
t o u r des roches d o n t il a fait choix p o u r d e 
m e u r e ; il g r i m p e a d r o i t e m e n t le long d e leurs 
pa ro i s , c o u r t avec agil i té su r les saillies : on voit 
qu ' i l se t rouve là d a n s son vrai mi l i eu . E n v o l a n t , 
il p l ane u n cer ta in t e m p s , les ailes l a rgemen t 
ouver tes ; pu is , il donne que lques coups p réc i 
pi tés et é t end de nouveau les ailes. Son vol est 
léger et é légant . T rè s - r a r emen t il s 'é loigne des 
roche r s , qu i sont p o u r lui un po in t de r é u n i o n ; 
le soir , su r tou t , il s'y rend en si grand n o m b r e 
q u e ses bandes les couvren t en q u e l q u e so r t e . De 
t e m p s à a u l r e , la t r oupe va se p e r c h e r sur les a r 
bres les plus élevés du voisinage, et de là le mâle 
f a i t en t end resa c h a n s o n h a r m o n i e u s e . L e cri d 'ap
pel du p i lo rh ine peu t se no te r : djoui, dj'oui. Il res
semble à celui de l ' é t o u r n e a u vulgai re . Son chan t 
t i en t à peu près le mi l i eu en t r e celui de ce der 
n ie r et de la g r ive ; mais il ne finit j a m a i s pa r 
u n e rou lade c o m m e celui de l ' é t o u r n e a u . L o r s 
q u e q u e l q u e chose l'effraye, le p i lo rh ine à bec 
blanc pousse ce cr i pe rçan t : wittitir, wittou, 
wittihou. C'est u n oiseau t rès-déf iant , q u e bien 
des fois j ' a i va inement essayé de s u r p r e n d r e . Un 

j o u r , j e m'é ta i s mis à l'affût sous un des arbres 
qu i filaient au pied des r o c h e r s hab i t é s par ces 
o i s e a u x ; un des a r r ivan t s m ' a p e r ç u t , s ignala ma 
présence , et tous aussi tôt d i spa ru ren t . 

L E S A M Y D R E S — AMYDRUS. 

Die Bergglanzstaaren. 

C a r a c t è r e s . — Les a m y d r e s son t caractér isés 

par leur bec faible, à é c h a n c r u r e fo r t ement p ro 

n o n c é e ; leurs ailes cour tes et a r rondies ; leur 

q u e u e u n peu p o i n t u e ; leur p l u m a g e soyeux, 

ma i s dépourvu d 'éclat mé la l l i que . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ils hab i t en t 

le sud et le cen t re de l 'Afrique : on les r e n 
con t re aussi dans l 'Arabie P é t r é e . 

L'AMYDRE NABORUP — AMYDRVS NJBORUP. 

' Der TXaborup. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , à laque l le Le Vail
lant a d o n n é le n o m de naborup, est u n oiseau 
de 27 cen t , de l o n g , d o n t l 'aile pl iée m e s u r e 
13 cen t , et la q u e u e 1 1 . II a le p l u m a g e d 'un 
b leu d 'acier no i râ t re ; les ba rbes ex te rnes des 
dix p r e m i è r e s r émiges p r ima i r e s d ' u n rouge 
b r u n ; les barbes in te rnes d 'un b r u n clair , avec 
la poin te d ' un b r u n no i r . L' ir is est r o u g e pâle ; 
le bec et les pa t tes sont n o i r s . La femelle est un 
p e u plus pet i te que le m â l e . Les j e u n e s s o r t 
b r u n s , t ache tés de bleu d 'ac ier . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Vail lant 

découvr i t le n a b o r u p dans le pa3 rs des N a m a -
quois sous le 30° de la t i tude sud . J ' e n vis, et tou
jou r s en t r o u p e s assez n o m b r e u s e s , dans l 'Arabie 
Pé t r ée , où ils para i ssen t vivre p a r m i les roche r s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses m œ u r s 

para i ssen t sociables ; son chan t est cour t , mais 
agréable ; son cr i d 'appel h a r m o n i e u x . On con
n a î t t r è s - p e u son m o d e de rep roduc t ion . Une 
espèce voisine n i che en t roupes dans les fentes 
des rochers e t a deux couvées pa r an . Le nid en 
est g ross i è rement cons t ru i t , et les r a m e a u x qui 
le c o m p o s e n t sont si l â chemen t enLrelacés qu 'on 
peu t voir les œufs au t ravers . Ces œufs , au n o m b r e 
de qua t re ou cinq, sont verdâ l res et t ache tés de 
b r u n , Les deux pa ren t s couvent a l t e rna t ivemen t . 
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C a r a c t è r e s . — Quelques natura l i s tes r é u n i s 
sent les oriolidés aux oiseaux de paradis ou pa ra -
disidés, d ' au t res aux grives ; mais j e crois q u ' o n 
peut en faire u n e famille à pa r t , q u e carac té r i sen t 
un corps a l longé , des ailes assez l ongues , une 
queue m o y e n n e , des tarses cou r t s , robus te s , ainsi 
que les doigts , u n bec l égè remen t fléchi, à m a n 
dibule supér ieure pourvue à la po in te d 'une t rès -
petite é c h a n c r u r e . L e u r p l u m a g e m o u et de 
couleurs br i l lantes varie suivant le sexe. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les 

oriolidés a p p a r t i e n n e n t à l ' hémisphè re aus t r a l . 
La p lupar t hab i t en t l 'ancien cont inen t , q u e l q u e s -
uns la Nouvel le-Hollande. 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils vivent 

dans les forêts et se t i e n n e n t géné ra lemen t sur 
les a r b r e s ; cer ta ines espèces , cependan t , sont 
jusqu ' à u n cer ta in poin t de vér i tables oiseaux 
terres t res . Us ne se m e u v e n t , à t e r r e , qu 'avec 

u n e ce r ta ine maladresse ; p a r con t re , ils sont 
t rès-agi les dans les a rb res , et volent avec rap i 
d i t é . Leur voix est s imple ; les notes en sont p a r 
t i cu l i è remen t pleines et h a r m o n i e u s e s . Ils se 
nour r i s sen t d ' insectes et de fruits. 

Quelques espèces s e u l e m e n t se réun i s sen t en 
t roupes : la p lupar t vivent pa r paires dans u n 
domaine plus ou moins é t e n d u , où ils ne souf
frent a u c u n de leurs semblables . Les espèces 
aus t ra l iennes font except ion ; souvent on les ren
cont re en compagn ie s , m ê m e p e n d a n t la saison 
des a m o u r s . Les nids de ces oiseaux sont c o n 
s t ru i ts a r t i s t ement ; que lques espèces se bâ t i s 
sent des hab i la t ions de pla isance, qu 'el les o rnen t 
de mi l le objets br i l lants . 
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L E S P T I L O N O R H Y N Q U E S — 

PTILONORHYNCHUS. 

Die Atlasuô'jel, The glossy Starlings, 

Nous me t tons en tê te de la famille des o r i o 

lidés les espèces aus t ra l iennes , c o m m e formant 

la t rans i t ion des l ampro to rn i th idés aux loriots 

p r o p r e m e n t d i t s , t and is que ceux-c i se r a p p r o 

c h e n t p lus des pa rad i s idés . 

C a r a c t è r e s . — Les p t i l o n o r h y n q u e s on t p o u r 

ca rac tè re essentiel des na r ines e n t i è r e m e n t re

couver tes par les p l u m e s veloutées qu i , du front, 

s ' avancent j u s q u ' a u mi l ieu de la m a n d i b u l e su 

p é r i e u r e . Ils on t des ailes cou r t e s et a r rondies ; 

une q u e u e de m o y e n n e l o n g u e u r et t r o n q u é e ; 

des ta rses assez élevés et des ongles m é d i o c r e 

m e n t r ecou rbés . 

LE PTILONORHYKQUE SATINÉ — 

rTILONOnUYNCIIUS IIOLOSERICEUS. 

Ler Atlasvogel, The satin Bower-Bird. 

C a r a c t è r e s . — Cette belle espèce (fig. 85), à 
laquel le les Anglais de Por t - J ackson d o n n e n t le 
n o m de satin-hird, et les nègres aus t ra l iens celui de 
cowry, a, à l ' âge adu l t e , le p lumage d 'un b leu noi r 
foncé, sa t iné , avec les rémiges , les rect r ices e t les 
couver tu res supé r i eu res de l'aile d 'un noir m a t ; 
l'iris est bleu clair , b o r d é en dedans d 'un cerc le 
étroit r o u g e ; le bec est b l euâ t re clair , à po in te 
j a u n e ; les pat tes son t rougeâ t r e s . 

La femelle a le dos vert , les ailes et la q u e u e 
d ' un b r u n j a u n e foncé, le ventre vert j a u n â t r e , 
avec u n e tache b r u n foncé, en forme déc ro i s san t , 
à la poin te des p l u m e s . Les j eunes ressemblen t 
b e a u c o u p aux femelles. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pt l lo-

n o r h y n q u e satiné hab i t e les forêts du por t Ma-
qua i r e e t les dis t r ic ts du comté de C u m b e r l a n d , 
dans la Nouvel le-Gal les du S u d . 

S l o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D après 

Gould, qui nous en a fait conna î t r e assez c o m 
p l è t e m e n t le genre de vie, cet oiseau se t i en t de 
préférence dans les buissons épais e t touffus. Il 
d e m e u r e fidèle à la p lace qu ' i l s'est u » e fois 
chois ie , et n ' e r r e q u e dans un pe t i t distr ict , p o u r 
y t r o u v e r sa n o u r r i t u r e . Au p r i n t e m p s , on le 
r e n c o n t r e pa r p a i r e s ; en a u t o m n e , pa r pet i tes 
b a n d e s , qu i d e s c e n d e n t souvent vers les lits des 
r iv ières , là s u r t o u t où les bu issons bo rden t l ' eau 
i m m é d i a t e m e n t . Il se n o u r r i t de g ra ines , d e 
frui ts , p r i n c i p a l e m e n t de ceux des figuiers g i 

gan t e sques , et d ' insec tes . O r d i n a i r e m e n t c ra in 
tif et vigi lant , il se laisse faci lement observer 
p e n d a n t qu ' i l est en t r a in de m a n g e r . Les vieux 
mâ le s s u r t o u t sont très-difficiles à s u r p r e n d r e . 
E n sent inel les su r la c ime d ' u n a r b r e , dès qu'ils 
aperço iven t q u e l q u e chose de suspec t , ils aver
t i s sen t l eu r s c o m p a g n o n s , épars sur le sol ou 
dans le feuillage, pa r u n cri pe r çan t , suivi sou
vent de que lques no tes r a u q u e s e t gu t tu ra les . 
Dans u n e t r o u p e on ne voit pas b e a u c o u p de 
mâles don t la m u e soit c o m p l è t e m e n t t e r m i n é e ; 
ce n ' es t que t a rd que leur p l u m a g e est dans 
t o u t e sa sp l endeu r . 

Les p t i lonorhynques ont la s ingu l i è re hab i tude 
de se cons t ru i re des hab i t a t ions de pla isance en 
feuil lage. C'est a u m u s é e de Sydney q u e Gould 
vit p o u r la p r e m i è r e fois ces cur i eux édifi
ces. Char les , Coxen à qu i on les devai t , les 
avait p résen tés c o m m e l 'œuvre d u Bower-Bird 
(l 'oiseau c o n s t r u c t e u r de berceaux) . Gould réso
lu t d 'éclaircir le fait, et voici ce qu ' i l r appor t e . 
« Dans les forêts de cèdres d u gouve rnemen t de 
Liverpool (Austra l ie) , j e vis p lus ieurs d e c e s h a 
bi ta t ions de p la i sance . Elles é ta ien t toujours 
cons t ru i tes sur le s o l , couver tes , d 'o rd ina i re , 
par des b ranches épaisses qu i les s u r p l o m b a i e n t , 
et dans les endro i t s les p lus déser ts de la forêt. 
La base de l'édifice consis te en u n e large p la te 
forme un p e u convexe, faite de bâ tons so l idement 
en t re lacés . A u cen t re , s 'élève le be rceau , cons
t r u i t éga l emen t en peti tes b r a n c h e s , enlacées à 
celles de la plate-forme, mais plus flexibles. Ces 
bague t t e s , r e cou rbées à l eu r e x t r é m i t é , sont 
disposées de m a n i è r e à se r é u n i r en voûte ; la 
c h a r p e n t e du b e r c e a u est placée de telle sor te 
que les fourches p résen tées par les bague t t e s 
sont tou tes t o u r n é e s au d e h o r s , de m a n i è r e à 
n 'opposer à l ' i n t é r i eu r a u c u n e espèce d 'obs tac le 
au passage des oiseaux. L 'é légance de ce c u r i e u x 
b e r c e a u est encore r ehaussée pa r des décora
t ions qu i en tapissent l ' i n té r i eur et l ' en t rée . 
L 'o iseau y entasse tous les objets de cou leu r écla
t a n t e qu ' i l peut r amasse r , te ls que les p lumes 
de la q u e u e de divers p e r r o q u e t s , des coqui l les 
de mou le s , de peti tes p ie r res , des coqui l les d 'es 
cargots , des os b lanch i s , e tc . Il y a cer ta ines 
p l u m e s qu i sont en t re lacées dans la c h a r p e n t e 
d u b e r c e a u ; d ' a u t r e s , avec les os e t les coqui l les , 
en j o n c h e n t les e n t r é e s . Le p e n c h a n t na tu re l 
de ces oiseaux à r a m a s s e r t o u t ce qu ' i l s t r o u 
vent à l e u r convenance et à l ' e m p o r t e r est 
si b ien connu des n a t u r e l s q u e , q u a n d il l eu r 
m a n q u e q u e l q u e pet i t objet , p a r exemple , u n 
t u y a u de p ipe ou a u t r e chose semblab le , qu' i ls 
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peuvent avoir p e r d u dans les b roussa i l l e s , ils se 
met ten t à la r e c h e r c h e des b e r c e a u x , sûrs de l'y 
re t rouver . Moi -même j ' a i r e n c o n t r é , à l ' en t rée 
d 'un be rceau , u n e jolie p ie r re de t o m a h a w k 
d 'un pouce et demi de h a u t e u r , t rès - f inement 
travaillée, mê lée à des chiffons de coton b l eu , q u e 
les oiseaux ava ien t b ien ce r t a inemen t r amassée 
dans un anc ien c a m p e m e n t d ' ind igènes . La gran
deur de ces hab i t a t ions de pla isance varie beau
coup. 1) 

«Les be r ceaux que j e r e n c o n t r a ï , a joute Gould, 
avaient subi de fréquentes répara t ions ; c e p e n 
dant il é tai t facile de r e c o n n a î t r e , à l ' inspect ion 
des objets qu i y é ta ien t a c c u m u l é s , q u e le m ê 
me endro i t avait déjà dû servir p lus ieurs années . 
Charles Coxen m ' a dit qu ' ap rès avoir dé t ru i t un de 
ces berceaux , il avait eu la satisfaction de le voir 
recons t ru i re p re squa en ent ie r , caché dans u n e 
cabane qu ' i l s 'était m é n a g é e . Les oiseaux qu i f i -
r e n t e e travail é t a i e n t , m ' a - t - i l dit, des femelles.» 

On ne sait pas encore pourquo i l 'oiseau élève 
dépare i l l e s cons t ruc t ions . Gould affirme que ce 
ne sont pas des n i d s ; il est p lu tô t p o r t é à les con
sidérer c o m m e des espèces de l ieux de r endez -
vous, où un g r a n d n o m b r e d ' indiv idus des deux 
sexes v iennen t jouer e t s 'accoupler p e n d a n t la 
pér iode de la r ep roduc t ion . Tou jou r s es t - i l que 
les p t i l onorhynques n i chen t dans des buissons 
épais, au voisinage d e leur nid de p la i sance . Ce
pendan t , pe r sonne j u s q u ' i c i n e pa ra î t avoir vu 
leurs œufs. Les observa teurs r appor t en t que si le 
mâle est t ué , la femelle convole à de nouvelles 
noces. Gould , en que lques j o u r s , a tué trois mâles 
devant le m ê m e b e r c e a u . 

C a p t i v i t é . — M ê m e en capt ivi té , les p t i lono
rhynques élèvent leurs s ingul iè res cons t ruc t ions . 
U n a m a t e u r de S i d n e y , d u n o m d e S t r a n g e , é c r i t à 
Gould : « J e possède m a i n t e n a n t une paire de 
satinés; j ' e spé ra i s qu ' i l s al laient n i che r , car dans 
les deux dern ie rs mois , ils é ta ient occupés à 
construire l eu r nid de pla isance. Tous deux y 
travaillaient, mais le mâle su r tou t . Souvent il 
pourchassait la femelle dans tou te la vol iè re ; 
puis il allait à son nid , y appenda i t u n e p l u m e , 
une feuil le , poussait u n cri s i ngu l i e r , hér issai t 
ses p lumes , et coura i t t o u t a u t o u r du berceau 
où la femelle en t ra i t finalement. Le mâle s 'exei-
tant de plus en p lus , les yeux lui so r t a i en tp re sque 
d e l á t e t e . Il levait une aile après l ' a u t r e , d o n 
nait des coups de bec à te r re , sifflait, j u s q u ' à ce 
que la femelle vînt à lui . » 

Dans ces de rn ie r s t e m p s , on a appor t é à L o n 
dres u n e pa i re de p t i l o n o r h y n q u e s vivants, qu i 
ont été pe in ts pa r Wolf. 

L E S C I I L A M Y D È R E S — CHLAMYDERA. 

Die Kragenvôgel, 

C a r a c t è r e s . — Les eb l amydè re s son t t rès -voi
sins des p t i l o n o r h y n q u e s , d o n t ils se d is t inguent 
toutefois pa r leurs na r ine s découver tes , percées 
dans une large m e m b r a n e d é p o u r v u e d é p l u m e s . 
L e u r s ailes sont longues et pointues , l eur q u e u e 
a l longée et l égè remen t a r r o n d i e ; leurs tarses 
robus t e s et couver ts en avant de larges écai l 
les ; le doigt m é d i a n et le pouce sont longs et 
po in tus . 

LE CHLAMYDÈRE TACHETÉ — CIILAMYBERA ' 

MACULÂT A. 

Der gefleckle Kragenvôgel, The spotted Bower-Bird. 

C a r a c t è r e » . — L e chlanaydère t áche le (fig. 86) 

a 23 cen t , de l o n g ; les p lumes de la par t ie supé
r i e u r e de la tête b r u n e s , avec la poin te gris d 'ar 
g e n t ; celles de la gorge é g a l e m e n t b r u n e s , avec un 
fin liséré n o i r ; le d o s , les a i l e s , la queue d 'un 
b r u n foncé, tou tes les p lumes por t an t u n e tache 
r o n d e d 'un j a u n e b r u n à la po in t e ; le cou e n 
touré d 'une sor te de col leret te formée de p lu 
mes longues , d 'un r o u g e fleur de pêche r ; les r é 
miges p r ima i res b l a n c h e s ; les rectr ices d 'un j a u n e 
b r u n à l ' e x t r é m i t é ; le ven t re d 'un b lanc gr isâ
t r e ; les flancs m a r q u é s de pet i tes l ignes en zig
z a g ; l 'iris b r u n foncé ; le bec et les pat tes b r u 
n e s ; la femelle ne diffère guè re du mâ le . Les 
j eu n es se d is t inguent des adul tes par l 'absence de 
col le re t te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les c h l a m y -

dères tachetés hab i t en t l ' in tér ieur de l 'Austra l ie . 

H l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces oiseaux 

f r équen ten t les buissons qui b o r d e n t les p la ines . 
Ils sont défiants au plus h a u t degré et se c a 
chen t au m o i n d r e indice de dange r , aussi a r r i 
ve-t-il souvent que les voyageurs ne peuvent les 
apercevoir . P o u r les observer , il faut user d 'une 
e x t r ê m e p r u d e n c e . Ils t rah issen t l eu r présence 
par u n cri d 'appel r a u q u e , désagréable , qu'i ls 
font e n t e n d r e au m o m e n t de qu i t t e r le sol . Ils 
vont ensu i te se pe rche r sur la b r a n c h e la plus 
élevée, d 'où ils peuvent voir tous les a l en tou r s , 
et se d i r igent de là vers l ' endro i t qui leur offre le 
plus de sécur i té . On les lire plus s û r e m e n t lors
qu ' i ls vont s ' abreuver , s u r t o u t lo rsque , pa r un 
temps de sécheresse , ils n 'on t pas le choix des 
local i tés . Gould dit qu' i ls sont très-défiants , mais 
qu ' à la fin, la soif l ' empor tan t sur l eu r p rudence 
i n n é e , ils passent p o u r aller bo i re non - seu l e -
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m e n t devant l ' h o m m e , ma i s encore devan t les 
éno rmes serpents no i r s , qui les gue t t en t au voi- , 
s inage de l ' eau. Ce sont les plus c i rconspects de 
tous les o iseaux qu i se r éun i s sen t a u p r è s des 
cours d ' eau p o u r s'y désa l t é re r . 

Gould t rouva aussi les nids de pla isance des 
c h l a m y d è r e s ; ils é ta ient s i tués d a n s des endroi ts 
fort divers : t an tô t dans les plaines envahies par 
VAnacia pendula, t an tô t au mil ieu des buissons 
qui couvrent le versant des col l ines . Ces établis
s emen t s é ta ient p lus g rands , p lus évasés que 
ceux du p t i l o n o r h y n q u e s a t i n é ; q u e l q u e s - u n s 
m ê m e avaient p lus d 'un m è t r e de long . 

« L ' in te l l igence invent ive et réfléchie de cette, 
espèce, dit Gould , se manifes te dans l'édifice 
tou t en t i e r et dans la déco ra t ion , e t s u r t o u t 
dans la m a n i è r e don t les p ie r res sont disposées 
dans la c o n s t r u c t i o n , p r o b a b l e m e n t p o u r q u e 
les he rbes qui en re l i en t la cha rpen te ne pu i s 
sent se d é s u n i r . Ces r angées de p i e r r e s , p a r t a n t 
de l ' ent rée du b e r c e a u , s 'en vont en d ivergeant 
de chaque c ô t é , de m a n i è r e à former u n pet i t 
sent ier qui est le m ê m e aux deux b o u t s de la 
tonnel le . Au cen t r e de l ' a v e n u e , à l 'entrée d u 
por t ique , s 'élève u n e i m m e n s e col lect ion de ma
té r iaux de tou te e s p è c e , servant à décore r la 

p l a c e ; ce sont des c o q u i l l a g e s , des p l u m e s , des 
c rânes , des os de peti ts m a m m i f è r e s , e t c . , a r r a n 
g e m e n t qui se répè le à l ' au t re en t rée . Dans quel
ques -uns des plus grands be rceaux q u e j ' a i e v u s , 
œuvre é v i d e m m e n t de p lus ieurs a n n é e s , il y 
avait à c h a q u e en t rée p lus d ' un demi-boisseau 
de ces o r n e m e n t s . Dans que lques c i rcons tances , 
j ' a i r e n c o n t r é de pet i ts b e r c e a u x p r e s q u e en t i è 
r e m e n t fabr iqués d ' he rbages . J ' a i c ru voir là le 
c o m m e n c e m e n t d ' un n o u v e a u l ieu de rendez-
vous. J 'a i souvent t rouvé d e ces cons t ruc t ions à 
une d i s tance cons idérab le des r iv ières . Ce n 'es t 
c e p e n d a n t q u e sur le bord des couran t s , que les 
peti ts a rch i tec tes peuven t se p r o c u r e r les c o 
qui l lages e t les pet i ts cai l loux ronds qu ' i l s e m 
p lo ien t ; j ugez , p a r c o n s é q u e n t , des efforts e t du 
travail q u ' e x i g e n t leurs col lec t ions . C o m m e ces 
oiseaux se nour r i s sen t p r e s q u e exc lus ivement de 
gra ines et de fruits , les coqui l lages et les os n e 
peuven t avoir é té ramassés que pour servir à la 
décora t ion de leurs édif ices; d 'a i l leurs , ils ne 
p r e n n e n t q u e ceux q u e le soleil a pa r fa i t emen t 
b lanchis ou que les na tu re l s ont fait cu i r e , e t 
q u i , par su i t e , sont devenus b lancs . J e me suis 
conva incu que ces b e r c e a u x , c o m m e ceux du 
p t i l ono rhynque sa t iné , fo rment le lieu de r endez -
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CorLci t , C r c l ê F i l a i œ p r . 

Fig. 87. Le Loriot vulgaire. P a r l i , ( U i - ' i i è r e fil F i l , â.lli. 
vous de p lus ieurs individus ; c a r , de la cache t t e 

où j ' é t a i s e n observat ion, j ' a i tué d e u x mâles q u e 

j 'avais vus aupa ravan t passer sous les a rceaux 

de la pet i te avenue . » 

Coxen t rouva au mois de d é c e m b r e u n n id de 

ch lamydères renfe rmant trois j e u n e s . Ce nid res

semblai t à celui de la grive mus ic ienne ou c o m 

m u n e ; sa forme étai t celle d 'une coupe assez 

profonde; il était cons t ru i t avec des b r a n c h e s sè

ches, tapissé de p l u m e s et de pet i tes h e r b e s , et 

reposait su r un acacia , au -des sus d 'un é t ang . 

L E S L O R I O T S — ORIOLUS. 

Die Piro'e, The Orioles. 

C a r a c t è r e s . — Les lor iots ont le bec a l longé , 

un peu dépr imé à la base qui est é largie , c o m 

primé vers la p o i n t e ; les ailes assez longues ; la 

queue de moyenne l o n g u e u r , a m p l e ; les tarses 

courts chez le mâ le . Le j a u n e et le noir sont les 

couleurs dominan te s . 

La femelle po r t e une livrée pa r t i cu l i è re , qui est 

aussi celle des j e u n e s . 

Ï.E LORIOT VULGAIRE — ORWLVS GALBVLUS. 

Der Pirol, die Golddrossel, dm' Ffmgstvogel, 

The Golden Oriole. 

C a r a c t è r e s . — Le lor iot vulgai re {fig- 87) a 

BHEBM. 

27 cen t , de long e t 5 0 c e n t , d ' e n v e r g u r e ; l 'a i lepl iée 

m e s u r e 17 cent . , et la q u e u e H . La femelle est un 

peu plus pe t i t e que le mâ le . Celui-ci a les l o r u m s , 

les ailes et la q u e u e d 'un no i r p ro fond ; le reste 

du corps j a u n e doré . Une t a c h e j a u n e se t rouve 

â la r a c i n e des r é m i g e s ' et à l ' ex t rémi té des 

rec t r i ces . 

L a femelle a le dos d 'un vert de s e r i n , le 

ven t re b l a n c h â t r e , avec des ra ies long i tud ina

les b r u n e s au cen t re des p l u m e s ; le cou d 'un 

gris cendré c la i r ; les r é m i g e s b r u n e s , avec u n e 

tache j a u n â t r e vers le mi l i eu des p r i m a i r e s , e t 

u n e a u t r e de m ê m e cou l eu r à l ' ex t r émi té ; la 

queue b r u n e , t e r m i n é e de j a u n e . Les j e u n e s et 

les mâles d ' un an on t le p l u m a g e de la femelle . 

L'iris est rouge -ca rmin ; le bec r o u g e sale chez 

les vieux m â l e s ; gris no i râ t re chez les j e u n e s 

et les femel les ; les pa t t e s sont gris de p l o m b . 

D i s t r i b u t i o n , g é o g r a p h i q u e . — L ' E u r o p e , à 

l 'except ion des con t rées les p lus sep ten t r iona les , 
et u n e grande pa r t i e de l 'Asie cen t ra le sont la ' 
patr ie d u lor iot vu lga i re . 

»1 l eurs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le n o m d'Oi

seau de Pentecôte, sous l eque l le loriot est connu 
en A l l e m a g n e , est p a r f a i t e m e n t cho i s i , car ce 
n 'es t q u e vers cet te époque qu' i l y fait son appa
r i t ion . C'est donc u n e espèce d 'é té , qui ne passe 
dans sa véri table pat r ie que le t e m p s nécessaire à 
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la r ep roduc t ion , et la qui t te déjà au mois d 'août . 

Le loriot se t ient dans les grands bois et sur
t o u t dans ceux qu i sont en p la ine ; il se m o n t r e 
r a r e m e n t dans les m o n t a g n e s , ne fait que t r a 
verser les forêts de con i fè res , et r e c h e r c h e de 
préférence les bois de chênes et de bou l eaux ; de 
là, il p é n è t r e j u s q u e dans les vergers s i tués au 
voisinage des villes et des villages, et s u r t o u t à 
l ' époque de la ma tu r i t é des cerises. E n hiver , il 
va j u s q u e dans le cen t re de l 'Af r ique ; sous le 
11° de l a t i tude nord , j ' a i encore vu des loriots 
se d i r igeant vers le sud. Il pa ra i t passer son hi
ver dans l 'Afrique occ iden ta le , et n o n , c o m m e 
on l'a dit , dans le no rd de l 'Afr ique. 

Dans ses h a b i t u d e s , le lor iot p ré sen te p lus 
d 'une par t i cu la r i t é cu r i euse . « C'est, di t Nau-
m a n n , un oiseau d é f i a n t , s a u v a g e , qui fuit 
l ' h o m m e , quoiqu ' i l habi te souvent dans son voi
s inage. Il saute e tvo lè t e c o n t i n u e l l e m e n t au mi
l ieu des a rb res les plus é p a i s ; r a r e m e n t il reste 
l ong temps sur le m ê m e a rb r e , et encore moins 
sur la m ê m e b r a n c h e . Son agi ta t ion incessante 
le c o n d u i t t an tô t i c i , t an tô t là ; r a r e m e n t il se 
p e r c h e sur les buissons peu élevés; p lus r a r e 
m e n t enco re , il descend à t e r r e , et il n 'y res te 
que le t emps s t r i c t emen t nécessai re p o u r pren
dre un insecte , pa r exemple . 

« Il est cou rageux et que re l l eu r , et se ba t con
t i nue l l emen t avec ses s e m b l a b l e s , c o m m e avec 
les au t r e s oiseaux. Son vol para i t lourd et 
b ruyan t , mais rap ide c e p e n d a n t . C o m m e l'é-
t o u r n e a u , il décr i t de longues c o u r b e s ou u n e 
l igne l égè remen t ondu lée . S'il n 'a q u ' u n pet i t 
espace à t raverser , il le fait en l igne d r o i t e , t a n 
tôt p lanan t , t an tô t b a t t a n t des ai les. Il a ime à 
vo le r , à e r r e r de côté et d ' a u t r e ; e t souvent 
on voit deux de ces oiseaux se poursu ivre p e n 
d a n t des qua r t s d ' heu re . » 

Son cri d 'appel est jaeck, jaeck ou kraek ; 
quand il est effrayé, il fait e n t e n d r e un son rau-
que : guerr ou ehrr; son cri d ' a m o u r est bulow. 
Le chan t du mâle est h a r m o n i e u x , les noms la
t in et a l lemand de cet oiseau en sont une o n o 
m a t o p é e . N a u m a n n le note : ditleo ou gidudit-
leo; ma is j e crois qu 'on peu t le r e n d r e plus 
s i m p l e m e n t par pvripirvA, P a r t o u t le loriot est 
u n oiseau a i m é ; p a r t o u t il est le b i envenu . C'est 
u n des me i l l eu r s chan t eu r s de nos forêts. On 
l ' en tend sans cesse depuis le lever du soleil 
j u s q u ' à m i d i ; et il r e c o m m e n c e à chan te r , 
quand le soleil baisse à l 'hor izon. Il se fait en
t e n d r e , m ê m e par les j o u r s s o m b r e s . Une paire 
de loriots an ime toute u n e forêt ; car ces 
oiseaux é t an t sans cesse en m o u v e m e n t , le 

chan t d u mâle r e t en t i t , t an tô t s u r un point , 
t an tô t sur un a u t r e . 

A peine a r r ivé , le lor iot se m e t à cons t ru i re 
son n id , qu ' i l suspend à la bi furcat ion d 'un 
mince r a m e a u . II le fait avec des feuilles à moit ié 
sèches , avec des br ins d 'he rbes , des fibres d 'or
ties, d 'écorce de b o u l e a u , de la la ine , des toiles 
d ' a ra ignée , e tc . Ce nid est profond, en forme de 
c o u p e ; l ' in té r ieur en est tapissé d ' h e r b e s fines, 
d é p l u m e s et de laine. D 'o rd ina i re , le loriot doré 
cons t ru i t son nid sur u n a rb re é levé ; q u e l q u e 
fois cependan t , au dire de Paess ler , il l 'établit 
sur u n a rb re t rès-bas . Avec sa salive, il agglut im? 
les m a t é r i a u x les plus longs con t re la b r a n c h e , et 
il les en lace les uns dans les au t r e s p o u r en 
fo rmer la c h a r p e n t e du n id . Le mâ le et la fe
mel le p r e n n e n t éga l emen t par t à cet te cons t ruc 
t i o n ; ma i s à cet te dern iè re seule pa ra î t i n c o m 
be r le soin de tapisser l ' in té r ieur . 

Au c o m m e n c e m e n t de ju in , la femelle pond 
qua t re ou c inq œufs , à coquil le lisse et bril
l an te , d 'un b l a n c pu r , relevé pa r que lques points 
gris c e n d r é et rouge b run foncé. Elle les couve 
avec tan t d ' a r d e u r , qu ' i l est difficile de lui faire 
a b a n d o n n e r ses œufs . 

« J e visitai un nid , dit Paess ler , donl j e venais 
de chasser la femel le , et p o u r en voir l ' in té 
r i e u r , j ' abaissai les b r a n c h e s sur lesquel les il re 
posai t . La femelle poussa u n long c r i , r a u q u e , 
u n vér i table cri de c o m b a t , s 'é lança sur mo i , 
passa tout aup rès de m o n visage, et se posa sur 
u n a rb re de r r i è r e moi . Le mâle accouru t : m ê m e 
cr i , m ê m e tenta t ive de m ' é lo igne r . Les deux 
pa ren t s sembla ien t avoir pour l eur p r o g é n i t u r e 
le m ê m e a m o u r . » 

Vers mid i , le mâle couve à la place de la femel le , 
et celle-ci pa rcour t les envi rons , se h â t a n t de se 
r a s sas ie r . Après qua to rze ou qu inze j ou r s les 
pe t i t s éclosent et r é c l amen t de la n o u r r i t u r e par 
l eu r s cris s ingul ie rs , iouddi, iouddi. Ils croissent 
t r è s - r a p i d e m e n t ; m u e n t p r e s q u e avant d 'aban
d o n n e r leur b e r c e a u . Si on enlève les œ u f s , les 
pa ren t s n i c h e n t u n e seconde fois ; mais ils n e le 
font p lus , quand on enlève les pet i ts , que lque 
peu âgés qu ' i l s soient . 

Les loriots se nou r r i s sen t d ' insec tes de diffé
ren tes espèces , de cheni l les , de papi l lons , de 
vers, et au t e m p s de leur m a t u r i t é , de cer ises , 
de baies, e t c . Us m a n g e n t b e a u c o u p , et peuvent 
ainsi causer que lques dégâ ts ; mais les services 
qu ' i ls r e n d e n t c o m p e n s e n t a m p l e m e n t ces dégâts . 

C a p t i v i t é . — On nour r i t les loriots qu ' on a 
pr is j e u n e s , c o m m e les rossignols . Quelques 
soins qu 'on en ait , il est difficile de les ga rde r 
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longtemps en capt ivi té . Us s 'apprivoisent facile
m e n t , mais ils sont que re l l eu r s et m é c h a n t s a 
l 'égard des au t res oiseaux. Le pè re de N a u m a n n 
préférait les iQi'iots à tous les au t re s oiseaux 
d ' a p p a r t e m e n t ; il en avait qu i venaient che r 
cher leur n o u r r i t u r e dans sa main , dans sa b o u 
che, qui lui t i ra ient les c h e v e u x , q u a n d il ne 
s 'occupait pas assez d 'eux. A l ' époque des mi 
gra t ions , ils é ta ient t rès -ag i tés . Ils r e s t a i en t 
dans cet état de la fin d 'août j u s q u ' e n n o v e m 
bre . En février, ils m u a i e n t et d e m e u r a i e n t 
tristes t an t que dura i t la m u e . E n m a r s , l 'agi-
Jation r e c o m m e n ç a i t ; l ' ins t inct de l ' émigra t ion 
se faisait sent i r de nouveau . 

L E S S É K I C U L E S — SERICULUS. 

Die Seidenpirolen. 

En Afrique et dans le sud de l 'As ie , h a b i t e n t 
des oriol idés voisins des espèces du genre p récé 
d e n t ; on en t rouve aussi en Aust ra l ie , et , p a r m i 
c e u x - c i , que lques -uns font t r ans i t ion en t re les 
oriolidés et les paradis iers . 

Caractères. — Le bec des sér inules est assez 
semblab le pa r sa forme généra le à celui des lo 
r i o t s ; mais la m a n d i b u l e infér ieure est échan-
crée à la pointe c o m m e l a mand ibu l e s u p é r i e u r e ; 
leurs ailes sont méd ioc res ; leur queue de lon
gueur m o y e n n e , t r o n q u é e a angle dro i t ou lé 
g è r e m e n t é c h a n c r é e , et l eu r s tarses sont assez 
a l longés . Ils ont aussi p o u r carac tè res distinctifs 
une langue t e r m i n é e par u n p i n c e a u de fibres. 

LE SÉIUCULE CHIlYSOCÉrHALE — SEItICULUS 
CIIRYSOCEPI1ALUS. 

Der Prinzpirol. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce, que Quoy et Gay-
mard ont les p r e m i e r s fait conna î t r e sous le n o m 
de loriot prince régent, a la tète, la n u q u e et u n e 

bande r ecou rbée , se d i r igean t de la n u q u e vers la 
po i t r ine , d 'un j a u n e vif; le res te du corps est 
noir velouté. La p r e m i è r e des rémiges p r ima i r e s 
est no i re ; les au t r e s sont noires à la r ac ine e t à 
la pointe , j a u n e s dans le mil ieu ; les r émiges 

secondai res sont j a u n e s , bo rdées ex t é r i eu remen t 
de noi r . L ' i r is est j a u n e clair , le bec j a u n e , les 
pa t tes sont no i r e s . 

La femelle a la tè te et la gorge b r u n â t r e s , 
u n e t ache no i re au s o m m e t de la t è t e , le dessus 
des ailes et de la q u e u e b run -o l i ve , les p l u m e s 
du dos m a r q u é e s à leur ex t r émi t é d 'une tache 
t r i angu la i r e b r u n â t r e , la face infér ieure du corps 
d ' un b r u n olive, avec des t aches plus foncées , 
l 'iris b r u n , le bec et les pa t tes n o i r e s . 

Les j eunes mâles ont le m ê m e p l u m a g e q u e 
les femel les . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s Gould, 

le sér icule chrysocépha le para î t l imi té à l 'Aus
tral ie or ienta le . Il est c o m m u n dans les forêts 
à Mai t lang, près de la baie de Mor ton , dans 
l'île des Mouches et dans les îles voisines. 

m œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet oiseau 

a les m œ u r s du loriot d ' E u r o p e , ma i s il est plus 
pais ible , mo ins déf iant ; il se cache mo ins dans 
les b r a n c h a g e s les p lus touffus, et se p e r c h e de 
préférence sur les points les p lus élevés d 'un 
a r b r e . Les vieux mâles s e m b l e n t avoir conscience 
du dange r que leur fait c o u r i r leur b e a u plu
mage , aussi sont-ils b ien p lus défiants, b ien p lus 
difficiles à a p p r o c h e r que les jeunes et les femel les . 

Le sér icu le chrysocépha le para î t ne se n o u r r i r 
que de f ru i t s ; tou jours est- i l que Gould n e 
t rouva j ama i s d ' insectes dans l ' e s tomac de ceux 
qu ' i l t ua . 11 fait de grands dégâ ts dans les j a r 
d ins , su r tou t lors de la m a t u r i t é des fruits. Ces 
oiseaux dé t ru i sen t souvent , d i t -on, u n e réco l t e 
en t i è re . 

Gould ne nous a p p r e n d r i en au sujet de son 
m o d e de r e p r o d u c t i o n . 

2" L E S O I S E A U X D E P A R A D I S . 

Die Paradiesvôyd, The birds of Paradise. 

Les oiseaux de paradis forment dans l 'o rdre 
des coni ros t res u n e d e u x i è m e division ousous -
o rd re , don t nous nous d i spenserons de d o n n e r 
les ca rac tè res , ces carac tè res é t a n t les m ê m e s 
que ceux de la famille u n i q u e s u r laquel le r e 
pose cet te division. 

LES P A R A D I S 1 D É S — PARADISEA!. 

Die Paradiesvögel, The Birds of Paradise. 

Ce n 'es t que dans ces dern ières années q u e 
nous avons appr i s à connaî t re par fa i tement , t an t 
sous le r a p p o r t de leurs formes extér ieures que 

sous celui de leur genre de vie, les superbes o i 
seaux or ig ina i res de la Nouvel le-Guinée et des 
îles voisines. Ceux q u e , depuis p lus ieurs siècles, 
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e n appor ta i t en E u r o p e , é ta ient toujours mu t i l é s ; 
d ' u n au t r e cô té , les h is to i res les plus s ingulières 
avaient cours sur leur compte . On les appelai t 
oiseaux de paradis, et l 'on croyait qu ' i ls p rove
n a i e n t en effet du parad i s e t m e n a i e n t un genre 
de vie tou t pa r t i cu l i e r . On ne recevai t q u e des 
o iseaux privés de pat tes , e t l 'on a d m e t t a i t qu ' i l s 
n ' e n avaient j ama i s e u s , t an t la mut i l a t ion q u e 
leur avaient fait sub i r les ind igènes é ta i t p a r 
fa i tement d i s s imulée . A la vue de leur br i l lant 
p l u m a g e , l ' imag ina t ion se donna i t p le ine car 
r i è r e ; les fables l e s p l u s invra i semblab les avaient 
c o u r s . « E n c o r e a u j o u r d ' h u i , di t Poeppig, la vue 
d 'un paradis ier ou oiseau de parad i s r e m p l i t le 
vu lga i re d ' a d m i r a t i o n ; on c o m p r e n d fac i lement 
quel le du t ôtre la s tupéfact ion des gens , qu i 
n ' ava ien t j a m a i s qu i t t é le c o n t i n e n t e u r o p é e n , 
lorsqu 'on 1S22, u n c o m p a g n o n de Magel lan, 
Pigafet ta arr iva à Séville e t lit conna î t r e ce t 
o iseau. C'est avec émo t ion q u e les na tura l i s tes 
du q u i n z i è m e s iècle , r empl i s de zèle et d ' a r d e u r , 
mais bornés dans leurs moyens , cons idé rè ren t cet 
oiseau : c 'é tai t u n des g rands é v é n e m e n t s de l e u r 
vie sc ien t i f ique ; c 'é tai t la réa l i sa t ion d 'une es
p é r a n c e , l o n g t e m p s caressée en vain, que de 
voir enfin u n e peau mut i l ée d 'o iseau de pa rad i s . 
Il faut leur p a r d o n n e r , s'ils a c c e p t è r e n t c o m m e 
vérités des fables qu i t rouvè ren t c r éance l o n g 
t e m p s enco re . On regarda i t ces oiseaux c o m m e 
des sylphes aé r i ens , p e u p l a n t les a i rs , a c c o m 
plissant tou tes leurs fonc t ions en volant , n e se 
r eposan t q u e que lques ins tan t s , en se suspendan t 
par leur longue q u e u e aux b r a n c h e s des a rb res . 
C 'é ta ient des ê t res supé r i eu r s , qui n ' ava ien t nu l 
besoin de fouler le sol, qui se nour r i s sa ien t 
d a n s l ' é ther , n e faisant que h u m e r la rosée du 
m a t i n . C'est en vain q u e Pigafet ta l u i - m ê m e 
déc la ra que ces oiseaux n ' é t a i en t pas d é p o u r v u s 
de pa t tes ; Marcgrave , Clusius et d ' au t res n a t u 
ra l i s tes eu ren t beau c o m b a t t r e l ' e r reur : tou t 
é ta i t i nu t i l e , le vu lga i re res ta i t fidèle à ces 
c royances p o é t i q u e s . » 

Il fal lut p lus ieurs siècles avant q u e nous c o n 
nuss ions la vér i té . P lus ieurs voyageurs nous 
d o n n è r e n t de p réc i eux détai ls su r ces o i seaux ; 
[nais a u c u n ne pouvai t se m e t t r e c o m p l è t e m e n t 
à l 'abri des pré jugés . Un na tu ra l i s t e f rançais , 
Lesson, qui passa treize j ou r s à la Nouvelle-
Guinée , p e n d a n t son voyage a u t o u r du m o n d e , 
fut le p r e m i e r à qu i il ait été d o n n é d 'observer les 
paradis idés vivants . Dans ces dern ières années 
les Anglais B e n n e t t e t W a l l a c e , et le Hol lan
dais Rosenbe rg nous ont l'ait c o n n a î t r e bien des 
détai ls de la vie de ces oiseaux en l iberté c o m m e 

en capt ivi té , et n o u s savons m a i n t e n a n t à peu 

près à quoi n o u s en t en i r su r ces a n i m a u x si 

l ong t emps fabuleux . 

C a r a c t è r e s . — Les paradis idés sont des co ra -

cirostres don t la taille varie depuis celle d u 

geai j u s q u ' à celle de l ' a loue t t e ; ma i s ils diffè

ren t de tous les oiseaux du m ê m e o rd re pa r 

leurs cou leurs sp lendides , leur s ta ture é légante , 

la forme de l eurs p l u m e s . Ils on t le bec moyen

n e m e n t long , d ro i t ou l é g è r e m e n t r e c o u r b é , 

c o m p r i m é l a t é ra lement , couver t à sa base d 'une 

m e m b r a n e fourn ie de p l u m e s , sous laquel le 

sont cachées les n a r i n e s . L e u r s ailes s o n t de 

l o n g u e u r m o y e n n e , fo r t ement a r rond ie s , les 

s ix ième et sep t ième pennes dépassant les au t res . 

L e u r q u e u e est r e c t i l i gne , formée de douze 

rect r ices . Leurs tarses , l eurs doig ts , l eu r s ongles 

sont robus tes . Chez les mâles de p lus ieurs e s 

p è c e s , les p l u m e s des flancs, t r ès - longues , effi

lées, décomposées , fo rment des p a r u r e s . Le p l u 

m a g e de la femelle et des j e u n e s est beaucoup 

p lus s imple . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les paradis i 

dés ne se r e n c o n t r e n t q u ' à la Nouvel le-Guinée 

et dans les îles voisines, Aru i , Sa lawa t i , Meisol 

et W a i g i r u . Dans chacune de ces îles h a b i t e n t 

u n e ou p lus ieurs espèces . 

L E S P A R A D I S I E R S — PARADISEA. 

Die Paradiesvôgel, The Birds of Paradise. 

C a r a c t è r e s . — Les parad is ie rs ou o iseaux 

de paradis p r o p r e m e n t di ts , sont carac tér i sés par 
les faisceaux de p l u m e s longues , filiformes dé
composées , p innées , q u e le mâle po r t e sur les 
flancs, et que l 'oiseau p e u t é ta ler et se r re r à vo
lonté : en o u t r e , les deux rect r ices méd ianes s 'al
longent chez eux en b r ins grêles aplat is ou to rdus . 

LE PARADISIER. APODE — PARADISEA APODA. 

Der Gôitervogel, The Emerald Bird of Paradise. 

C a r a c t è r e s . — Ce pa rad i s i e r , q u e L inné , 

p o u r consacre r les anc iennes fables, a n o m m é 
apoda (sans pattes), a 3 6 cent , de l o n g ; il a donc 
à peu près la taille de n o t r e choucas . La cou
leur d o m i n a n t e chez lui est u n beau b r u n c h â 
tain ; le front est noi r v e l o u t é , à reflets vert-
é m e r a u d e ; le s o m m e t d e la tê te et la par t ie 
supé r i eu re du cou sont d 'un j a u n e c i t ron ; la 
gorge est vert d o r é ; la par t ie an té r i eure d u cou, 
d 'un b r u n v io le t ; les longues p lumes des côtés 
sont d 'un j a u n e o r a n g e vif, m a r q u é e s de points 
r o u g e - p o u r p r e à lenr ex l r émi t é . Exposées a u 
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soleil, ces pa ru res pe rden t r a p i d e m e n t leur 

éc la t . L' ir is est j a u n e b l a n c h â t r e ; le bec et les 

pat tes sont gris b l euâ t r e . 

La femelle n 'a pas de pa ru res a n s flancs, ni 

de br ins à la q u e u e ; ses te intes sont t e rnes : 

elle a le dos gris fauve b r u n â t r e , la gorge d 'un 

violet g r i sâ t re , et le ven t re j a u n e fauve. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p a r a d i 

sier apode semble confiné aux îles d 'Aru i . 

LE PARADISIER PAPOUAN — PARABISEA 
F A PU A JV A. 

Der Tsiankar, der Wumbi. 

C a r a c t è r e s . — L e paradis ier p a p o u a n (Pl. YI I , 

fig. i ) tsiancar ou wumbi des P a p o u s , est u n peu 

plus pe t i t que l 'espèce p r é c é d e n t e . Il a 33 cen t , 

de long. Il a le dos b r u n - c h â t a i n clair ; le vent re 

b run- rouge foncé ; le s o m m e t de la tê te , la par t ie 

supér ieure d u cou, la n u q u e , les côtés d 'un 

j aune p â l e ; le front et le bec en tou ré s de p l u 

mes no i r e s , à reflets v e r d â t r e s ; la gorge d 'un 

vert é m e r a u d e ; l ' iris j a u n e b l a n c h â t r e ; le bec et 

les pa t tes gris b leuâ t re foncé. 

« Les j e u n e s , au m o m e n t où ils p r e n n e n t l eur 

essor, di t Rosenberg , sont b runs , avec le dos 

plus foncé que le v e n t r e ; tou tes l eu r s rec t r i ces I 

sont d 'égale l o n g u e u r , mais les deux m é d i a n e s 

sont b ien moins larges que les la té ra les . Aprè s 

la p r e m i è r e m u e , la tête et la n u q u e d e v i e n n e n t 

j aune c l a i r ; le front et la gorge p r e n n e n t l eu r 

te in te ve r t e , à écla t m é t a l l i q u e ; les deux pennes 

cauda les m é d i a n e s s 'a l longent de que lques cen

t imè t r e s . A la t ro is ième m u e , cel les-ci devien

nent deux longues t iges , d 'envi ron 40 c e n t i m è 

t res de long , et les touffes de p l u m e s carac tér i s 

t i ques des flancs appa ra i s sen t .E l l e s sont d ' a u t a n t 

plus longues q u e l 'oiseau est p lus âgé ; l eu r lon

g u e u r m o y e n n e est de l m , 37 ; celle des pennes 

caudales m é d i a n e s , de i m , 65 , et p lus enco re , 

chez les individus t rès-âgés. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' ap rè s 

Rosenbe rg , le paradis ier p ap o u an hab i l e la 

par t ie n o r d de la Nouvel le-Guinée et les îles de 

Sa lawal i et de Meisol . 

LE PARADISIER ROUGE — PARABISEA HUBRA. 

Der Sébum, der rothe Paradiesvogel, 

The rcd Bird of Paradise. 

C a r a c t è r e s . — Le parad is ie r rouge (fig. 88) o u 

sébum des na tu re l s de la Nouvel le-Guinée a à p e u 
p rès la taille du p r écéd en t , mais il en diffère, a insi 
que d u paradis ier a p o d e , pa r la p résence d ' u n e 
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h u p p e ver t do ré , que l 'oiseau peu t dresser à 
vo lon té . 11 a le dos d ' un j a u n e fauve g r i s â t r e , 
u n e bande de m ê m e cou leu r en t ravers de la 
po i t r ine , qu i est d ' un b r u n rouge , ainsi q u e les 
a i les ; le p o u r t o u r du bec et une t ache en a r 
r iè re de l 'œil d 'un noir ve lou t é ; la gorge ver t -
é m e r a u d e ; les touffes de p lumes des flancs, 
d o n t l ' ex t rémi té est t o r d u e , d 'un r o u g e ca rmin 
b r i l l a n t ; deux longs br ins de la q u e u e , 
la rges , aplat is , r e cou rbés en d e h o r s et d 'un 
rouge b r u n ; l 'œil d 'un j a u n e cla i r ; le bec et les 
pa t tes d 'un gris b l e u â t r e . 

La femelle a la par t ie an té r i eure de la tê te et 
la gorge d ' u n b r u n ve lou té ; le dos e t le ventre 
d ' un r o u g e b r u n ; la p a r t i e ' p o s t é r i e u r e de la 
t è t e , le cou et la po i t r ine d 'un rouge vif. 

D i s t r i b u t i o n géug - ra i ih iuue . — J u s q u ' à pré

sent , on n ' a t rouvé ce t te espèce qu 'à l 'île de 
"Waigiru, et les hab i t an t s du village de Bessie , 
sur la côte mér id iona le de cet te î le, pa ra i s sen t 
ê t re les seuls qui en p r é p a r e n t les p e a u x . Ceci 
exp l ique c o m m e n t elle est b e a u c o u p plus rare 
q u e les au t r e s . 

M œ u r s , l i a h l t u d e B e t r i ' j S f i m e d e s p a r a d i -

t i e r s . — Ces trois espèces se r e s semblen t consi
d é r a b l e m e n t sous le r a p p o r t de l eurs m œ u r s et 
de l eu r s hab i tudes . Ce sont des oiseaux vifs, r e 
m u a n t s et p r u d e n t s à la fo is ; qu i para issent 
avoir par fa i tement consc ience et de leur b e a u t é , 
c l des dangers qu 'e l le leur fait cou r i r . Tous les 
voyageurs qu i on t eu occasion de les observer 
dans leur pa t r i e , on t été saisis d ' e n t h o u s i a s m e 
à l eu r aspect . Lo r sque Lesson en vit s 'envoler 
un pour la p r e m i è r e fois, il d e m e u r a ravi de la 
b e a u t é de son p l u m a g e , et le suivit l o n g t e m p s 
des y e u x , sans pouvo i r se déc ide r à le t i r e r . 
Rosenbe rg a complé té la descr ip t ion que nous 
avait laissée l ' i l lus t re na tura l i s te f rançais , et 
nous ne croyons pouvoir m i e u x faire q u ' e n lui 
la issant la pa ro le . 

« Les pa rad i s i e r s , dit-il, sont des oiseaux 
v o y a g e u r s ; ils h a b i t e n t t an tô t la côte , t an tô t 
l ' i n té r i eur de l ' î le, suivant l ' époque de la m a t u 
r i té des frui ts . Lors de m o n séjour à D o r e h , 
les fruits d ' u n e l aminée , qui c ro î t t o u t a u 
près des vi l lages, c o m m e n ç a i e n t à m û r i r . Les 
paradis iers , su r tou t les femelles et les j e u n e s 
mâles , y ar r iva ient de tous côtés . Ils é ta ient si 
peu défiants, qu ' i ls r evena ien t à la m ô m e place, 
après avoir essuyé p lus ieurs coups de feu. Gé
n é r a l e m e n t c e p e n d a n t , ces oiseaux, les mâles 
adu l tes p r inc ipa lemen t , sont t rès-cra in t i fs , et 
n e se laissent que diff ici lement a p p r o c h e r à 
po r t ée de fusil. 

« L e u r voix est r a u q u e , mais s 'entend d'assez 
l o i n ; on peu t la r e n d r e par les syllabes : wouk, 

ivouk, ivouk, q u i sont souvent suivies d 'une 
sor te de g r i n c e m e n t . Le cri du parad is ie r mâle 
est woik'o, vjoiku, ivoîka, ces syllabes é t an t forte
m e n t a r t i cu lées . Ce cri ser t à a t t i re r la femelle 
qui se t ient , en c a q u e t a n t , p e r c h é e su r un a rbre 
peu élevé. C'est le m a t i n et le soir su r tou t que 
l'on entend cet appel re ten t i r d a n s la forôt. » 

« La voix d u parad is ie r r o u g e , dit Wal l ace , 
est moins c r i a rde que celle des au t r e s espèces. 
On l ' en tend si souvent , qu ' i l faut a d m e t t r e que 
cet oiseau est t r è s - c o m m u n . Cependan t ce pa
radisier est si vif, si r a r e m e n t au repos , qu ' i l 
est très-difficile de pouvoir l ' a t t e indre . Souvent , 
j ' a i vu de vieux mâles pe rchés sur de peti ts ar
bres , sur des buissons, à une faible d is tance du 
sol. Ils glissaient au mil ieu du feui l lage, et pa
raissaient occupés à chasser des insectes , dont 
ils font leur p r inc ipa le n o u r r i t u r e , au moins tant 
que les figues ne sont pas m û r e s . De t e m p s à 
a u t r e , ils poussaient u n pet i t cri g lapissant , 
t o u t différent de leur c r i d ' appe l , qu' i ls ne font 
e n t e n d r e q u e lorsqu ' i ls sont pe rchés au s o m m e t 
d'uii a r b r e . » 

Tou jours en m o u v e m e n t , les paradis iers vo
lent d ' a rb r e en a rb re . J a m a i s ils ne d e m e u r e n t 
l ong temps sur la m ê m e b r a n c h e ; au m o i n d r e 
b ru i t ils d ispara issent au p lus épais d u feui l lage. 
Dès le lever du soleil ils se m e t t e n t en quê te des 
fruits et des insectes don t ils se nour r i s sen t . Le. 
soir, ils se réun i s sen t , et passent la nu i t en 
c o m m u n dans la c ime touffue de q u e l q u e ar
b r e . Lesson r appo r t e !que les parad i s ie r s , lors 
qu ' i l s passent d 'un can ton dans un au t r e , se 
réun i s sen t pa r bandes de t r en te à q u a r a n t e i n 
d iv idus , ayan t à l e u r tè te un g u i d e ; qu ' i l s 
cr ient c o m m e des é t o u r n e a u x , q u a n d ils volent 
cont re le vent , et croassent c o m m e des co r 
b e a u x , si une t rop forte brise m e t d u déso rd re 
p a r m i eux. L o r s q u ' u n e t e m p ê t e les s u r p r e n d , 
ils s 'élèvent hau t dans l ' a i r , pour échappe r à la 
t o u r m e n t e . Parfois , l eu r s longues p l u m e s s ' em
broui l lent t e l l emen t les unes dans les au t r e s 
qu' i ls ne peuven t p lus vo ler ; ils t o m b e n t alors à 
l ' eau et se no i en t , ou s'ils t o m b e n t à t e r r e , ils y 
res ten t c o u c h é s , j u s q u ' à ce qu ' i ls se soient u n 
p e u remis de leur c h u t e et qu' i ls puissent gagner 
u n a r b r e voisin. 

L ' époque de la r e p r o d u c t i o n var ie suivant les 
moussons . S u r les côtes or ienta le et septen
t r iona le de la Nouvelle Guinée et à Meisol , elle 
a l ieu en m a i ; sur la côte occidenta le e t à S a -
lawat i , en n o v e m b r e . Les mâles se r éun i s sen t en 
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pet i tes t r oupes à la rime des a rb res les plus 
é levés , b a t t e n t des ai les, é largissent leur q u e u e , 
é ta lent et r a b a t t e n t leurs touffes latérales de plu
m e s , et font e n t e n d r e un cri par t icu l ie r , qu i 
a t t i re les femel les . Lesson est por té à croire que 
ces oiseaux son t po lygames , p a r l a raison qu 'on 
voit t ou jours p lus de femelles q u e de mâ le s ; 
mais cela p e u t s ' exp l iquer par cela seul qu ' on 
ne chasse et qu ' on n e dé t ru i t par c o n s é q u e n t 
que les mâles . 

C h a s s e . — « Voici , di t Rosenbe rg , la m a n i è r e 
don t les ind igènes de la Nouvel le-Guinée c h a s 
sen t les pa rad i s i e r s . Vers le mi l i eu de la saison 
des sécheresses , ils r e c h e r c h e n t les a rbres où 
ces oiseaux viennent p e r c h e r p e n d a n t la n u i t : ce 
son t d 'o rd ina i r e les p lus élevés. Us s'y c o n s t r u i 
sent p a r m i les b r a n c h e s u n e p e l h e h u t t e , avec 
des feuilles e t des r a m e a u x . Une h e u r e environ 
avant le c o u c h e r d u soleil, un hab i le t i r eu r y 
g r impe , a r m é d ' un a rc et de flèches, e t a t t end 
dans le plus profond s i lence . Dès que les oiseaux 
arr ivent , il les l i re l 'un après l ' au t re , e t un de 
ses c o m p a g n o n s , caché au pied de l ' a rb re , les 
r amasse . Les indigènes se servent de flèches 
t rès-acérées , don t la b lessure est mor te l le p o u r 
l 'o iseau; ces flèches son t en o u t r e m u n i e s rie 
p lus ieurs po in te s , en forme de t r iangles , e n t r e 
lesquel les le corps de l 'oiseau se t rouve c o m m e 
e n c h â s s é , de tel le façon que son p lumage ne 
soit pas a b î m é dans sa c h u t e . » 

D 'après L e s s o n , les ind igènes p r e n n e n t aussi 
des paradis ie rs au moyen de g luaux p réparés 
avec la glu de l ' a rbre à p a i n , e t Wa l l ace nous 
dit que l 'on cap tu re souvent le parad is ie r ronge 
avec des collets disposés dans les b r a n c h e s des 
arbres couver t s de frui ts . Un des bou t s d u lace t 
pend j u s q u ' à t e r r e , et il est facile de t i rer à soi 
l 'oiseau qu i y est r e t e n u . 

« On pour ra i t c ro i re , dit Wal lace , q u e les oi
seaux pris vivants sont a m e n é s au na tu ra l i s t e en 
meil leur état q u e ceux qu i ont é té t i rés . Il n ' en 
est r ien p o u r t a n t . J a m a i s je n'ai eu au t an t de 
difficultés que pour me p r o c u r e r des paradis iers 
rouges en bon é ta t de conserva t ion . Les p re 
miers qu 'on m ' appor t a , é ta ient v ivan t s , mais 
empaque tés de telle sorte que les p a r u r e s étaient 
cassées et froissées de la façon la plus dép lora 
ble . Je fis c o m p r e n d r e aux ind igènes qu ' i ls 
devaient a t t ache r les oiseaux par les pat tes et les 
suspendre à un bâ ton , et qu ' i ls pouvaient ainsi 
les por le r fac i lement ; cela eu t pour résu l ta i de 
me faire avoir des individus trôs-sales. Les i n d i 
gènes faisaient ce que je leur avais r e c o m m a n d é , 
mais ensui te , ils j e ta ien t l 'oiseau à t e r r e d a n s 

leurs hu t t e s , et son p l u m a g e étai t souil lé de cen
d r e s , de rés ine , e t c . E n vain, j e les priai de 
m ' a p p o r t e r les paradis iers dès qu' i ls les a u r a i e n t 
p r i s ; en vain je l eur r e c o m m a n d a i de les tuer 
i m m é d i a t e m e n t , de les p e n d r e à u n b â t o n , et do 
me les l ivrer auss i tô t ; leur paresse étai t p lus 
forte, J 'avais q u a t r e ou c inq ind igènes à m o n 
service ; j e les payai par avance p o u r m ' a p p o r t e r 
u n e cer ta ine q u a n t i t é de pa rad i s i e r s ; ils se r é 
pand i r en t dans la forflt, mais u n e fois qu ' i ls 
avaient fait u n e c a p t u r e , ils t rouva ien t t rop in
c o m m o d e de reveni r auss i tô t . Us c h e r c h a i e n t au 
con t ra i r e à conserver l ' an imal vivant le plus 
long temps possible , et ne revenaient q u ' a u bout 
de hui t ou dix j o u r s , a p p o r t a n t un oiseau m o r t , 
décomposé ; un a u t r e r é c e m m e n t t u é , et un troi
s i ème encore en v i e ; celui-ci é ta i t le dern ie r 
pr is . J 'essayai de t o u t p o u r l eur faire change r de 
s y s t è m e , mais i n u t i l e m e n t . H e u r e u s e m e n t , le 
p l u m a g e des o iseaux d e paradis est assez solide 
pour rés i s te r à ce t r a i t e m e n t . 

C a p t i v i t é . — « Je puis me r e n d r e cet te jus t ice , 
c o n t i n u e Wa l l ace . que j ' a i fait tout mon possible 
pour conserver ceux de ces o iseaux q u e je pus 
me p rocu re r vivants . J e leur const ruis is d e mes 
propres ma ins une cage s p a c i e u s e , où ils p o u 
vaient se mouvo i r à l e u r a i s e ; je l eu r donna i la 
mei l l eure n o u r r i t u r e qu ' i l m e fut possible de 
t r o u v e r ; m a l h e u r e u s e m e n t , j e ne pus toujours 
leur p r o c u r e r , en qual i té suffisante, les fruits 
d o n t ils faisaient h a b i t u e l l e m e n t l e u r nour r i 
tu re . Us m a n g e a i e n t avec plais ir d u riz e t des 
sau te re l l es ; j ' e n avais conçu un bon espoir , mais 
le second ou le t ro is ième jour , ils é ta ient pr is de 
convuls ions , t o m b a i e n t s u r le sol et m o u r a i e n t . 
11 en l'ut ainsi sept ou h u i t fois de su i t e , et , à m o n 
grand regre t , j e ne pus me p r o c u r e r d é j e u n e s 
o iseaux, qui a u r a i e n t sans d o u t e m i e u x suppor t é 
la capl iv ' té . » 

Wal lace fut plus h e u r e u x u l t é r i e u r e m e n t ; car, 
si je ne me t r o m p e , ce f i t lu i , le p r e m i e r , qu i a p 
porta en E u r o p e deux oiseaux de parad is vivants . 
A A m b o i n e , â M a n g k a s s a r , àBa tav ia , à S ingapore , 
à Manille, on a vu plusieurs fois des tsiancars 
en c a p t i v i t é . ' U n m a r c h a n d chinois d 'Ambo ine 
offrit à Lesson deux parad is ie rs , qui ava ien t déjà 
passé six mois en cage , et q u ' o n nourr issa i t avec 
du riz c u i t ; mais ce b rave h o m m e d e m a n d a i t 
500 francs de la pièce, et le na tura l i s te ne p o u 
vait disposer de ce t te s o m m e . D 'après Rosen
berg , le g o u v e r n e u r des Indes ho l landa ises , le 
ba ron Sloot van der Beele au ra i t payé , p o u r 
deux mâles adul tes , la s o m m e de 150,000 flo
r ins . Rosenberg l u i - m ô m e appo r t a ces o i -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



seaux d e M a n g k a s s a r à Java . Benne t t vit en Chine 
un Isiancar, qui vivait en captivi té depuis neuf 
ans . Il est donc suffisamment établi q u e l 'on peu t 
c o n s e r v e r ces oiseaux en cage . 

B e n n e t t e t W a l l a c e nous ont d o n n é des dé
ta i l s t rès -c i rcons tanc iés su r leur vie en capti
v i t é . L 'o i seau de parad i s , d 'après eux , est un 
oiseau actif , g a i , t r è s - a g r é a b l e . Il r ega rde 
t o u t au tour de lui avec u n e expression ma l i 
c i euse ; il c h e r c h e à a t t i re r les r e g a r d s ; il a be
soin, semble-t-il , d ' ê t re a d m i r é . Il se ba igne 
deux fois pa r j o u r , e t ne peut souffrir la m o i n 
d re soui l lure à son p l u m a g e . Souven t , il étale 
sa q u e u e et ses ai les, p o u r les passer en revue . 
C'est p r o b a b l e m e n t p o u r ne pas se salir qu ' i l 
descend à t e r r e si r a r e m e n t . Le m a t i n , su r tou t , 
il a ime à faire m o n t r e de sa beau t é et à lisser 
son p l u m a g e . Il étale ses touffes la térales , les 
pe igne avec son bec , et ouvre les ailes en les agi
t a n t avec rap id i t é . Ses l ongues p l u m e s , qu ' i l r e 
lève au -des sus de son d o s , s emblen t flotter en 
l 'a i r t o u t a u t o u r de lui, c o m m e un léger duvet . 
Ce m a n è g e d u r e que lque t emps , puis l 'oiseau se 
m e t à sau te r d 'un b â t o n à l ' a u t r e . La van i t é , 
l ' admi ra t ion de sa p r o p r e beau té se mani fes ten t 
dans tou t son ê t re . Il se r e g a r d e , se cons idè re , 
c h e r c h e à e x p r i m e r pa r ses cr is aigus combien 
il est con ten t de l u i - m ê m e . Au b o u t d 'un ins tant , 
il éprouve le besoin de lisser son p l u m a g e à nou
v e a u ; la faim seule peut lui faire oubl ie r p o u r 
q u e l q u e s ins tants sa coque t t e r i e . Il s emble souf
frir d 'ê t re exposé d i r ec t emen t aux rayons du so
leil, et il se t ient à l ' ombre le p lus qu' i l peu t . 

U n Chinois dessina l 'oiseau de parad is de Ben
net t . Lo r squ 'on m o n t r a son por t ra i t à l ' an imal , 
il le r e c o n n u t aus s i t ô t ; il s ' approcha r a p i d e 
m e n t , poussa q u e l q u e s cr is , t â t a le dessin avec 
p r u d e n c e , sauta s u r son b â t o n , en faisant cla
q u e r p lus ieurs fois le bec . C'est là, paraît- i l , 
sa m a n i è r e de sa luer . On lui p ré sen ta ensui te 
u n m i r o i r ; il se c o m p o r t a de m ê m e . Il considéra 
l ong temps son image , et ne b o u g e a pas t an t 
qu ' i l pu t la vo i r ; on m i t le mi ro i r su r u n aut re 
b â t o n ; il y sau ta auss i tô t ; mais lo r squ 'on p laça 
le mi ro i r su r le sol, il n 'y vou lu t pas descend re . 
11 semblai t r e g a r d e r son image avec plais i r , et 
s ' é tonner de lui voir r épé te r e x a c t e m e n t tous 
les m o u v e m e n t s qu ' i l exécu ta i t . On enleva l ' in
s t r u m e n t ; il revint à sa p lace o rd ina i re , e t p a r u t 
aussi indifférent que s'il avai t vu s e u l e m e n t u n e 
chose tou t o rd ina i r e . 

Sa voix est t rès -s ingul iè re . Elle rappe l le un 
peu le c roas semen t du c o r b e a u , mais elle est 
p lus var iée . Les notes en sont poussées avec 

fo rce ; la m ê m e est souvent r épé tée . L'oiseau 
s au t e avec vivacité d ' un bâ ton à l ' a u t r e ; on di
ra i t , à le voir, qu ' i l veut sa lue r le visi teur . Par
fois, sa voix devient p r e s q u e aboyan te ; on l 'en
t end au loin, et elle para î t en désaccord avec la 
tai l le de l 'o iseau. On p o u r r a i t r e n d r e les sons 
les plus faibles par les syllabes M, ho, héi, haou, 
les sons les plus forts par hock, hock, bock, hock. 

On n o u r r i t les parad is ie rs avec du riz cuit 
mê lé à des œufs d u r s e t à des sautere l les v i 
van tes . Us ne t o u c h e n t pas aux insectes m o r t s . 
Us saisissent leur proie avec la p lus g r a n d e 
adresse, l ' appuien t sur leur bâ ton en la m a i n t e 
n a n t avec les p ieds , lui fendent la tê te , lui arra
c h e n t les pa t tes , et les dévorent . L e u r voraci té 
n 'es t pas t r è s -g rande : ils m a n g e n t l eu r r iz sans 
g lou tonner i e , u n gra in après l ' au t r e . Même pour 
m a n g e r , ils ne descenden t pas sur le so l ; ils ne 
le font q u e p o u r se ba igne r . 

La m u e d u re qua t r e mois ent iers , du m o i s de 
m a i au mois d 'août . 

Ce que "Wallace rappor te du paradis ier r o u g e 
concorde , dans les po in t s essentiels , avec le réci t 
de Benne t t . «L 'o i seau de parad is capt if ,di t - i l ,se 
fait r e m a r q u e r par sa v ivaci té , sa p é t u l a n c e ; la 
b e a u t é de son p l u m a g e en para î t encore a u g m e n 
tée . J a m a i s je n e le vis é ta le r ses p lumes rouges 
l a t é r a l e s ; d 'o rd ina i re , il les por te sous les ailes 
et u n p e u relevées su r le d o s , de façon q u e les 
ex t rémi tés déborden t au-dessus de la queue . Les 
longues p lumes de la q u e u e p e n d e n t , con tour 
nées en vrille. » 

J e n 'ai p u voir qu ' un in s t an t , à m o n grand 
r eg re t , les paradis iers qu i sont à L o n d r e s . Il m ' a 
d o n c é té impossible de con t rô le r p a r m o i - m ê m e 
les au t eu r s q u e j ' a i c i tés . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — T o u t le m o n d e connaî t 

l 'usage que l 'on fait c o m m e p a r u r e des peaux 
de paradis iers p répa rées pa r les ind igènes . 

Depuis p lus ieurs s i è c l e s , les Papous ont fait 
u n objet de c o m m e r c e des peaux , non-seu lement 
de ces oiseaux, mais encore de tous les a u t r e s à 
p l u mag e sp l end ide ; les Hol landais su r tou t les 
l eu r ache t a i en t . Auss i Sch lege l l eu r r e p r o c h e -
t-il avec ra ison d 'ê t re causes de l 'état insuffisantde 
nos conna issances à ce s u j e t ; ils ache ta ien t des 
peaux mut i lées , m a l p répa rées , sans s ' inquié ter 
de leur p rovenance . I l o senbe rg décr i t la p répa
ra t ion que les indigènes faisaient subi r à ces oi
seaux. « Les P a p o u s , dit-il, t u e n t à coups de 
flèches les mâles , et quelquefois les femel les , 
pu i s dépoui l l en t l 'oiseau, après avoir fait u n e 
incision c i r cu la i r e c o m p r e n a n t la peau du dos 
et celle d u ven t r e . Us j e t t en t les pa t tes et la peau 
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C o r b c i t , C i A f F î l s l'i g. 89. Le Sélcueidc éclatant (p. 2 

du bas-vent re , a r r a c h e n t les pennes des ai les , et 
é tendent ensui te la p e a u sur u n pet i t bâ ton a r 
rondi , à l ' ex t r émi té a n t é r i e u r e duque l ils at ta
chent le bec . Gela fait, ils f rot tent la dépoui l le 
de cendre , pu i s la s u s p e n d e n t d a n s leurs hu t t e s , 
au-dessus de la c h e m i n é e , p o u r la fumer e t la 
sécher . C'est en cela que consis te le p rocédé de 
conservat ion. Les ind igènes de Meisol n 'en lèvent 
ni les pa t tes , ni les pennes des ailes ; ceux d 'Arui 
ont r e m a r q u é q u e les peaux en t i è res étaient p lus 
r eche rchées et mieux payées q u e les au t res , aussi 
perdent-i ls peu à p e u leurs a n c i e n n e s h a b i 
tudes , et l 'on reçoi t m a i n t e n a n t de ce t te p rove 
nance de t r è s - b o n n e s dépoui l les . Les m a r c h a n d s 
de Mangkassar , de T e r n a t e et d e la pa r t i e o r ien
tale de S é r a m achè t en t cet te m a r c h a n d i s e , pour 

RU F H M . 

l 'envoyer, soit d i r e c t e m e n t en E u r o p e , soit à 
S ingapore , d 'où on l 'expédie en E u r o p e et en 
Chine . D 'après eux , les plus bel les p eau x p r o 
v iendra ien t de la côLe nord de la Nouvel le -Gui 
née et du fond de la baie de Gilwik. Le su l tan 
de T ido r , vassal d u g o u v e r n e m e n t hol landais , 
prélève c o m m e i m p ô t un cer ta in n o m b r e de ces 
peaux , qui valent s u r p l a c e de 23 cents à 1 florin 
( m o n n a i e de Hol lande) . u 

L E S M A N U C A U D E S — CICINNURUS. 

Die Sclmirkelschweife. 

C a r a c t è r e s . — Les m a n u c a u d e s sont r e m a r 

quab les pa r les p l u m e s la rges , t r p n q u é e s , dis

i l i — 246 
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posées en éventai l , s ' a l longeant sur les épaules 
en p a r u r e s ; par leur queue t rès -cour te , mais 
don t les deux rec t r ices méd ianes , a l longées en 
b r ins filiformes, n ' on t de barbes q u ' à la base et 
a u s o m m e t , qu i est recoqui l lé sur l u i - m û m e en 
forme de vrille et é l a r g i ; pa r l 'ongle du pouce 
c r o c h u , c o m p i i m é et c reusé d ' u n e gou t t i è re en 
dessous . 

Une seule espèce appar t i en t à ce g e n r e . 

LE MAXL'CAUDE ROYAL — CICINNVItUS HEtilUS. 

Ler Kônigsparadiesvogel, The King Bird of Varadùe 

ou ManucO'le. 

C o n s i d é r a t i o n s h i s t o r i q u e s . — Le m a n u -

caude royal (Pl. YII , fig. 2) est le manucodiata 
dont parle Gessner , d ' après Cardan. Ce qu ' i l dit 
de cet oiseau est t e l l ement ca rac té r i s t ique pour 
l ' époque , q u e j e ne peux rés is ter au désir de le 
r e p r o d u i r e en par t i e . 

« Dans les îles Moluques , situées au-dessous 
de l ' équa teu r , on ramasse m o r t , sur la t e r r e ou 
dans l 'eau, u n oiseau que les gens du pays a p 
pel len t dans leur l angue manucodiata ; on ne 
p e u t pas le voir en vie, pa rce qu ' i l n ' a pas de 
pa t tes , bien qu 'A i i s lo t c d ise q u ' o n n 'a j a m a i s 
t rouvé un oiseau sans pa t tes . Celui -c i , q u e j ' a i 
vu trois fois, n ' en a p a s ; car il flotte con t inue l 
l e m e n t dans l 'air. Son corps e t son bec on t la 
g r a n d e u r e t la forme de ceux de l 'h i rondel le ; 
ies p lumes de ses ailes e t de sa q u e u e surpassen t 
en g r a n d e u r celles des éperviers , et r e s semblen t 
à celle des aigles. Tu le feras faci lement u n e 
idée de la g r a n d e u r des p l u m e s , d ' après la 
g r a n d e u r et la taille de l 'oiseau. Les p l u m e s 
sont t rès-dél icates , e t r e s semb len t à celles de la 
femelle du paon : on ne peu t les c o m p a r e r à 
celles du paon mâle , car elles n ' on t pas d 'yeux. 
Le dos du mâle por te i n t é r i e u r e m e n t u n c reux , 
et dans ce creux (ce qui é c h a p p e à l ' in te l l igence 
vulgaire) la femelle déposeses œufs ; parfois aussi 
la femelle a u n c reux au ven t re , où elle peu t 
aussi couver ses œufs . Le mâ le a à la q u e u e un 
fil long de trois t ravers de m a i n , de cou l eu r 
no i r e , et d 'une forme in t e rméd ia i r e en t r e celle 
d 'un cyl indre ou d 'un p r i sme à q u a t r e p a n s ; il 
n 'es t ni t rop gros , ni t rop m i n c e ; il a à peu près 
la d imens ion d 'une a lêne de c o r d o n n i e r ; au 
moyen de ce fil, la femelle res te a t t achée au 
m â l e , p e n d a n t qu 'e l l e couve les œufs . Il n 'y a 
r ien d ' é tonnan t que cet o iseau soit toujours en 
l 'air ; car , lorsqu ' i l élale ses ailes et sa q u e u e , 
il n'y a pas de dou te qu ' i l n e se sou t ienne en 
l 'air sans a u c u n effort. 11 ne p r e n d , à ce que 

j e crois , d ' au t r e n o u r r i t u r e que la rosée du ciel, 
qui est p o u r lui le bo i re et le m a n d e r ; aussi la 
na tu re l ' a - t -e l le disposé de façon à vivre dans 
l 'air . Q u a n t à ce qu'il ne, vive q u e d 'air , cela 
n ' e s t pas exact , pa rce que l 'air est t rop t é n u . Il 
n 'es t pas possible qu' i l m a n g e d 'au t res a n i m a u x ; 
car il ne vit, ni ne dépose ses pet i t s où il pou r 
rai t en r e n c o n t r e r . On n 'en t rouve pas de débr is 
dans son e s t o m a c , c o m m e dans celui des h i 
ronde l les . Il n ' en a pas besoin ; il ne m e u r t que 
de vieil lesse, et n o n des exhalaisons ou des va
peur s de la t e r r e , et il est pa r f a i t emen t vrai qu'i l 
n e se n o u r r i t q u e de r o s é e . . . Tous les savants 
m o d e r n e s r a p p o r t e n t cet te h is to i re véri table et 
ce r t a ine . A n t o n i u s Pigafet ta , seul , avance falla-
c i e u s e m e n t et à to r t , q u e cet oiseau a un long 
bec et des pa t t e s de la l o n g u e u r d ' u n t ravers de 
main ; j ' a i vu deux fois cet oiseau, et j ' a i cons
ta té que c 'é ta i t là u n e e r r eu r Les rois Mar-

m i n des îles Moluques ont c o m m e n c é , il y a 
quelques a n n é e s seu lemen t , à c ro i re q u e les 
âmes é ta ient i m m o r t e l l e s , et ce la , pour cet te 
seule ra i son qu ' i l s avaient r e m a r q u é u n superbe 
oiseau, qu i ne se p e r c h a i t j a m a i s , ni su r la t e r r e , 
ni sur q u e l q u e objet que ce soit, mais qu i de 
t e m p s à a u t r e , t o m b a i t des airs m o r t su r le sol . 
Les M a h o m é t a n s , qu i vena ien t vers eux p o u r 
faire le c o m m e r c e , l eur d i r e n t que ces oiseaux 
vena ien t du p a r a d i s , qui é ta i t le l ieu où se r e n 
da ien t les â m e s des mor t s ; a lors , ces rois se 
conver t i r en t à la secte de M a h o m e t , parce que 
celle-ci l e u r a n n o n ç a i t et l eur p rome t t a i t 
mi l le mervei l les de ce pa rad i s . Us appe l len t cet 
oiseau manuendiata, c 'es t -à-di re l 'oiseau de 
Dieu, e t ils le r e g a r d e n t c o m m e saint et sacré ; 
de telle so r t e , qu ' avec u n de ces oiseaux, les rois 
se c ro ien t en sûre té dans leurs g u e r r e s , q u a n d , 
suivant l eur c o u t u m e , ils se t i e n n e n t au p r e m i e r 
r a n g . » 

J 'a i r a p p o r t é ces fables t o u t au long, car , en 
core a u j o u r d ' h u i , elles para issent avoir cours 
parmi les Mala is ; aussi achè ten l - i l s à t r è s - h a u t 
pr ix les peaux d 'o iseaux de pa rad i s . 

A Doreh , on appelle le m a n u c a u d e royal 
mamherik ; à Aru i , wuwiwowi; à T e r n a t e , burong-

mati lœpeng. 

C a r a c t è r e s . — Le m a n u c a u d e royal n ' a q u e 

la taille de la gr ive. Le mâle a le dos r o u g e - r u » 
bis, le front e t le s o m m e t de la tê te o ranges , la 
gorge j a u n e , le ven t re d 'un blanc gr i sâ t re ; l 'œil 
s u r m o n t é d ' une pet i te t ache noire ; la poi t r ine 
t raversée pa r une b a n d e ver te , à éclat mé ta l 
l ique ; les p lumes des côtés sont grises, m a r 
quées de deux bandes t ransversa les , u n e b l an -
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che et u n e r o u g e , et d 'un vert é m e r a u d e à l eu r 

ex t r émi t é . 

La femelle a le dos r o u g e - b r u n , le vent re 

d 'un j a u n e roui l le , rayé de b r u n . Le bec est b r u n 

foncé, les ailes j a u n e d'or, les pat tes bleu clair . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m a n u -

caude royal est le plus r é p a n d u de tous les pa
radis iers . On le t rouve dans t o u t e la par t ie n o r d 
de la Nouvel le -Guinée , à Meisol, à Sa lawat i et 
aux îles Arui . Souven t , on le voit p rès du bord 
de la mer , p e r c h é sur u n a r b r e peu élevé. 

I I < e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est Un 

c h a r m a n t oiseau, tou jours en m o u v e m e n t , t o u 
jours occupé à faire a d m i r e r sa b e a u t é . Lors
qu ' i l est excité*, il é tale , c o m m e un éventai l , 
les p lumes vert do ré de sa po i t r ine . Sa voix r e s 
semble au m i a u l e m e n t d 'un j e u n e cha t . 

Les détai ls q u e Rosenbe rg nous d o n n e sur 
ce paradis ier , n e r e s semb len t en r ien à ceux 
que nous on t laissés les anciens na tu ra l i s t e s . 
D 'après l u i , les m a n u c a u d e s royaux vivraient 
par bandes de t r e n t e à q u a r a n t e ind iv idus , 
sous la condui te d 'un m â l e . Celui-ci se dis
t inguera i t des au t re s pa r des p e n n e s caudales 
beaucoup p lus l ongues . Tous lui obé i ra ien t aveu 
g lément , et ils sera ient p e r d u s , quand ce m â l e , 
ce ro i est t u é . J u s q u ' à quel po in t cela est 
exact, j e l ' ignore ; en a t t endan t , nous ferons 
bien, j e crois , de ne pas acco rde r t rop de con
fiance à cet te h i s to i re . 

L E S L O P I 1 0 R I N E S — LOPUORINA. 

Die Kragenparadiesvôgel. 

C a r a c t è r e s . —• Chez les lophor ines , on n e 

t rouve ni touffes de p l u m e s décomposées aux 

flancs, ni filets à la q u e u e ; ma i s , chez elles, les 

p lumes des épaules s 'a l longent en fo rman t sur 

le dos u n m a n t e a u l a r g e m e n t é chanc ré , et les 

p lumes de la gorge s ' é tendent sur le devant du 

cou et du tho rax , et s i m u l e n t u n o r n e m e n t dis

posé en q u e u e d 'h i ronde l le . 

LA LOPIIORINE SUPERBE — LOPUORINA SVPERBA. 

Der Soff'a, The superb Bird af Paradise. 

C a r a c t è r e s . — La lophor ine superbe , q u e les 

Papous, d 'après Fors te r , n o m m e n t sag-awa, et 
les Malais d e T i d o r sofjou-hozatou, d 'après Lesson, 
a au plus de 22 à 25 cent , de l ongueu r to ta l e . 
Elle a i e dos , le c roupion , les ailes, la queue , les 
sus et sous -cauda le s no i r s , mais avec des reflets 
violets selon l ' incidence de la lumiè re ; les p l u m e s 

é tagées du m a n t e a u , d 'un r iche noir violet, of

frent l 'éclat , la n u a n c e , le moe l l eux et la d o u 

ceur du velours ; et les p l u m e s imbr iquées du de

vant du cou et de la po i t r ine sont du vert bronzé 

le p lus cha toyan t et s ' i r isent en violet. 

Quand l 'oiseau est en repos , il por te les longues 

p lumes de l ' épaule couchées sur le dos , c o m m e 

un m a n t e a u ; mais il les étale , quand il veut se 

m o n t r e r d a n s t o u t e sa sp l endeur . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet Oiseau 

est p r o b a b l e m e n t or ig inai re de la Nouvel le-Gui
née : toujours es t - i l que Lesson di t l 'avoir ren
cont ré à Offack, dans l'île de Waig iou et à D o r e h . 
Mais il est si r a re , que R o s e n b e r g , d u r a n t son 
séjour dans la Nouvel le-Guinée, ne p u t se le 
p rocu re r . On n e conna î t r ien de ses hab i tudes . 

L E S S I F I L E T S — PAROTIA. 

Die Schmuckparadiesvôgel. 

C a r a c t è r e s . — Les sifilets on t c o m m e les 

paradis ie rs les p lumes des flancs a l longées , mais 
ces p lumes ne sont pas filiformes et r ecouvren t 
les ailes en se r ep l i an t ; l eur q u e u e est a r rond ie 
et é t agée ; ils ont les deux p r e m i è r e s r émiges 
t e r m i n é e s en l a m e de canif et ils p o r t e n t à la tète 
six br ins grêles , filiformes, t e r m i n é s en paletle 
et naissant en a r r i è re des ore i l les . 

LE SIFILET A SIX BRINS — PAROTIA SEXSETACEA. 

Der sechsfederige Paradiesvogel, The golden Bird 

of Paradise. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (Pl. V I I , fîg. 3) , 

u n i q u e dans son genre , a la taille de la g r ive ; 
est no i r e , avec la poi t r ine d 'un ver t d o r é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . ; — On ne con

naî t pas au j u s t e quel le est sa pa t r i e . On r a p 

por te r a r e m e n t aux Moluques que lques p e a u x , 

encore sont-el les desséchées et m u t i l é e s . R o s e n 

berg n ' a j a m a i s eu l 'occasion d 'en voir . 

L E S S Ë L E U C I D E S — SËLEUCIDES. 

Die Prachthopfe. 

C a r a c t è r e s . — Cabanis a ra ison de r a n g e r 
p a r m i les paradis idés ce r ta ins oiseaux or ig i -
ginai res de la Nouvel le -Guinée , et q u e l eu r bec 
t r è s - l ong e t fléchi avait fait classer p a r m i les 
h u p p u p i d é s . C o m m e les paradis ie rs , les sé leu-
cides ont les p lumes des flancs longues , touffues 
e t s e t e r m i n a n t par des b r ins c r in i fo rmes . L e u r s 
pa t tes ne diffèrent pas de celles des paradis ie rs , 
ma i s l eur b e c , c o m m e n o u s venons de le d i r e , 
es t m i n c e , l ong , l égè remen t r e c o u r b é . 
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LE SELEUCIDE ECLATANT — SELEUCIVES 

HESFLENDENS. 

C a r a c t è r e s . — Ce magnif ique oiseau (fig. 89.) 

a les p lumes d u cou g randes , a r r o n d i e s , à bords 

br i l lants ; celles des côtés de la po i t r ine sont t rès-

l ongues , duveteuses d a n s leur p r e m i è r e moi t ié , 

e t r édu i t e s à leur t ige d a n s le reste de leur éten

d u e . Sa ta i l le , d 'après Rosenhe rg , serai t de 

90 cent . 11 a la tôte , le dos , la po i t r i ne no i r s , à 

rellets vert foncé et v i o l e t - p o u r p r e ; les longues 

p lumes des côtés de la po i t r ine noires , avec un li

séré ve r t - cmeraude b r i l l a n t ; celles des flancs d 'un 

j a u n e doré sp lendide , qu i , l o r sque le p l u m a g e 

a été q u e l q u e t e m p s exposé à la l umiè r e et à la 

fumée , passe au blanc sa le ; les ailes et la queue 

d ' un violet t r ès -b r i l l an t . L ' i r is est rouge-écar -

l a t e ; le bec n o i r ; les pa t tes sont d ' un j a u n e sale. 

La femelle a la pa r t i e s u p é r i e u r e de la tôte, 

le cou, la par t ie s u p é r i e u r e du dos n o i r s ; le 

res te de la tôte d 'un p o u r p r e clair , à aspect ve

l o u t é ; la par t ie infér ieure du dos , les ai les et la 

q u e u e h r u n de r o u i l l e ; la par t ie in t e rne des 

pennes des ai les no i re ; la face in fé r ieure du 

corps d ' un b lanc gr isât re ou d ' un b run j a u n â t r e 

sale , m a r q u é de pet i tes ra ies t ransversales 

noi res . Les j eunes ont u n p l u m a g e iden t ique à 

celui de la femelle. A mesure qu ' i ls avancent 

en âge , l eu r c o u devient gris ; après la pre

m i è r e m u e , ils o n t le ven t re j a u n e , et les touf

fes de p l u m e s la téra les appara i ssen t . Les douze 

p e n n e s ébarbées sont enco re di r igées directe

m e n t en a r r i è r e ; ce n 'es t q u ' a p r è s l a t ro i s i ème m u e qu 'e l les se d i r igen t e n d e h o r s . 

fa 

T'ig. 90. ï . 'Épimaque superbe. 
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D i s t r i b u t i o n g é » -

g r a p h i q u e . — L e sé leu -

cide éc l a t an t es t p r o p r e 

à la Nouvel le-Guinée. 

H i i ' a r a , h a b i t u d e s e t 

r é g i m e . -— « C h a q u e 

a n n é e , dit Rosenbe rg , 

on appor te à Mangkas-

sar et à Terna te un n o m 

b re assez cons idérab le 

de peaux mut i l ées de sé-

leucides ; c e p e n d a n t , 

a u c u n e collect ion n ' en 

renfe rme un exempla i re 

i n t a c t . Aussi tou tes les 

desc r ip t ions q u ' o n a 

données de cet oiseau 

son t -e l les i n c o m p l è t e s . 

P e n d a n t m o n sé jour à. 

Sa lawat i , en août 1860, 

j ' a i é té assez h e u r e u x p o u r pouvoi r m e p r o c u r e r 

six individus en bon état . 

« Lessé l euc ides vivent en pet i tes t r o u p e s ou en 

familles. Ils volent b ien . P e n d a n t qu ' i l s c h e r c h e n t 

l eur n o u r r i t u r e , ils font souvent e n t e n d r e un 

cri r e ten t i s san t que r e n d e n t b ien les syllabes 

scheck, scheck. On les t rouve exc lus ivement à Sala

wa t i , et ils ne sont pas r a res dans l e s par t ies m o n 

t a g n e u s e s de ce t te î le . Près de Kalwal , pe t i t 

village de la côte occ identa le , j ' e n vis, au mois 

d 'août , u n e famille composée de dix individus : 

c 'é ta i t dans u n e forêt d ' a rbres t rès-élevcs, au 

vois inage de la m e r . J ' en pris six ; les autres 

deux jours p lus tard avaient d isparu d e l à con t rée ; 

la chasse q u e j e leur avais faite, e t u n violent 

coup de vent qui r é g n a à ce m o m e n t , l eur avaient 

fait c h e r c h e r un refuge dans les m o n t a g n e s . J e 

trouvai dans l eu r e s tomac des fruits mêlés â 

q u e l q u e s débris d ' insectes . 

«Dans la saison des a m o u r s , l 'oiseau étale son 

collier, et é tend ses longues p l u m e s la téra les , 

c o m m e u n éventai l sp lendide . » 

L E S É P I M A Q U E S — EP1MACHUS. 

Die. SeJimuckhapfe. 

C a r a c t è r e s . — Les ép imaques ont u n bec 

t r è s - a r q u é , à mand ibu l e s p re sque égales, et p r é 
sentant u n e pe t i te é e h a n c r u r e à l ' ex t rémi té ; 
leurs ai les sont méd ioc re s , leur queue t rès- lon
gue e t étagée ; leurs tarses sont cour t s mais r o 
bustes , e t les doigts sont a r m é s d 'ongles pu i s 
sants e t peu r e c o u r b é s ; enfin 3 les p l u m e s des 
flancs son t l o n g u e s , en t iè res , l a r g e s , et les 

Fig. 91. L'Astrapie à gorge d'or. 

p lumes d u c roup ion sont t rès - f inement ba rbe l ée s . 
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L ' E I ' I - W A Q X ' E S U P E n B E — EPI.1I1CHUS MiGNUS. 

Der Kragenhopf. 

C a r a c t è r e s . — L ' é p i m a q u e supe rbe ou g rand 
é p i m a q u e (fig. 90) est long d 'environ l m , 1 0 , su r 
lesquels plus de 66 cent , a p p a r t i e n n e n t à la 
q u e u e : le corps ne dépasse pas en vo lume celui 
du pigeon. La tê te est couver te de pet i tes plu
mes rondes , écai l leuses, d 'un vert b ronzé , à r e 
flets b leu et vert do ré . La par t i e pos té r i eu re du 
cou por te des p lumes longues , f o r t e m e n t divi
sées, noires . Les p l u m e s du dos s o n t n o i r e s , mais 
mélangées d é p l u m e s éparses , en spa tu le , à b a r 
bes épaisses, à reflets vert b l e u â t r e . Le ven t re est 
d ' un violet foncé ; les longues p l u m e s des côtés 
de la poi t r ine sont t rès -br i l l an tes , au r epos , l 'oi
seau les r aba t sur ses ailes. Le bec el les pa t tes 
sont no i res . 

La femelle Se d is t ingue du m â l e p a r des c o u 
leurs en s o m m e plus t e r n e s ; le s o m m e t de la 
tê te et la n u q u e sont cou leu r canne l l e . 

Aucune collection e u r o p é e n n e n e r e n f e r m e un 
exempla i re comple t de ce superbe o i seau . Les 
P a p o u s en p r é p a r e n t la peau c o m m e celle des 
parad is ie rs et la vendent , mais g é n é r a l e m e n t 
dans un tel é ta t de dé té r io ra t ion , qu ' on est obligé 
de r e m p l a c e r les ai les. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D 'ap rès Ro-

senbe rg , l ' ép imaque superbe hab i t e ra i t tou te 
l ' é t endue de la Nouvel le -Guinée . 

S l o c u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses m œ u r s 
nous sont i n c o n n u e s . 

L E S A S T R A P I E S — ASTRAPIA. 

Die Paradieselstem. 

C a r a c t è r e s . —• Schlege l r a n g e p a r m i les p a -
radis idés deux espèces encore peu connues , les 
as l rap ies , que d ' au t res naturaliste-; p lacen t à 
côté des grives. Elles se r a p p r o c h e n t , en effet, 
de cel les-ci , pa r leur bec qu i est de l o n g u e u r 
m o y e n n e , d r o i t , l é g è r e m e n t é c h a n c r é à la 

po in t e , laquel le est un peu r e c o u r b é e , et don t la 
base n 'es t e n t o u r é e n i de soies, n i de p lumes à 
aspect ve louté . L e u r q u e u e est t r ès - longue et 
fo r t ement t r o n q u é e ; leurs ailes sont de l ongueu r 
m o y e n n e , l eu r s pa l tes v igoureuses . Les deux 
'ô tés de la tê te pa r t une toufTe de p lumes qu i 

se dir ige en d e h o r s . 

L'ASTRAPIE A GORGE D'OR— ASTHAPIA GULAHIS. 

Die Paradiesehler, The inc.omparable Bird of 

Paradise. 

C a r a c t è r e s . — L e s s o n et d ' au t re s natura l i s tes 
t i ennen t p o u r chose imposs ib le de déc r i r e toute 
la sp lendeur du p l u m a g e de l ' as t rapie (fig. 9 1 ) . 
Ce n 'est pas sans raison q u e Le Vai l lant lui a 
donné le n o m d'incomparable : d ' au t re s l 'ont 
appelé pie de paradis. Il a le dos n o i r - p o u r p r e à 
reflets méta l l iques br i l lants ; les p lumes du s o m 
met de la tê te d 'un r o u g e h y a c i n t h e , or et é m e -
raude à la p o i n t e ; le ven t re et la po i t r ine d 'un 
beau ver t ma lach i t e . De l 'angle ex te rne de l 'œil , 
pa r t une bande rouge -hyac in the , qui se pro longe 
en demi -ce rc le j u s q u e sous la gorge . Le bec et 
les pat tes sont no i rs . Cet oiseau a une l o n g u e u r 
totale d 'environ 80 cen t . Su ivan t la lumiè re à 
laquel le il est exposé, son p l u m a g e p r e n d les 
cou leurs e t les reflets les p lus br i l lants et les plus 
é tonnan t s . 

Distribution géographique. — D'après Rc— 
s e n h e r g , cet oiseau hab i t e ra i t exc lus ivement 
l'île d 'Obi, à l ' ent rée de la ba ie de Gilwik. 

On ignore c o m p l è t e m e n t son genre de v i e 

3 ° L E S C O R A C E S — CORACES. 

Cette t ro i s ième division ou sous-ordre com
p r e n d des oiseaux don t les nar ines , sauf de ra res 
excep t ions , son t cachées par des p lumes pil i-
formes qu i s ' é tendent du front su r le bec . 

El le se compose de plus ieurs familles q u e n o u s 
a l lons passer en r evue . 

LES CORVIDES — CORVI. 

Die Raben. 

C a r a c t è r e s . — L a famille des corvidés r e n 
f e r m e les plus g r a n d s de tous les corac i ros t res . 
Les oiseaux qu i la composen t on t le bec g rand , 
fort, à bords t r a n c h a n t s et den te lés , à m a n d i 
bule supé r i eu re excep t ionne l l ement c rochue à 
l ' ex t r émi té ; lei ailes a r rond ies , de longueur 

m o y e n n e , la q u a t r i è m e r émige é t a n t o rd ina i re 
m e n t la plus l o n g u e ; la q u e u e formée de douze 
p e n n e s , t r o n q u é e à angle droi t ou con ique . Les 
p lumes sont g randes , n o m b r e u s e s , g é n é r a l e m e n t 
t r è s -b r i l l an tes . Celles qui enve loppent la base du 
bec p r e n n e n t souvent l ' apparence de soies. Les 
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cou leu r s du p l u m a g e n e va r i en t que t rès-peu 

avec l ' âge, e t n u l l e m e n t avec le sexe. 

Distribution géographique. — Les Corvidés 
h a b i t e n t toutes les par t ies de la te r re , sous toutes 

les la t i tudes c o m m e à toutes les a l t i tudes . Très-

r i c h e m e n t r ep résen tés dans la zone t rop ica le , ils 

sont enco re n o m b r e u x dans la zone t e m p é r é e , 

mais l eur n o m b r e ne d o m i n e rée l l ement q u e 

dans les rég ions glaciales. 

Mœurs, habitudes et régime. — La p l u p a r t 
sont des o iseaux sédenta i res , qu i d e m e u r e n t tou te 

l'année au m ô m e endro i t , ou se b o r n e n t à e r r e r 

dans des l imi tes assez r e s t re in tes . Quelques -uns , 
c e p e n d a n t , ômigren t , mais sans al ler b ien lo in . 

Pa r t i s de nos con t rées , ils vont j u s q u e dans le 

mid i de l 'Eu rope ou dans le n o r d de l 'Afr ique . 

D 'aut res a b a n d o n n e n t les m o n t a g n e s à l ' en t rée 

de l 'h iver, p o u r descendre dans les vallées. Le 

chan t excepté , les corvidés r éun i s sen t tontes les 

qual i tés que n o u s avons r econnues aux au t r e s 

famdles de ce t o r d r e . Us m a r c h e n t b ien ; ils vo

lent a i sémen t , l ong t emps e t assez r a p i d e m e n t . 

Leurs sens sont à peu près é g a l e m e n t déve lop

p é s ; leur odora t , n o t a m m e n t , est t rès-subt i l ; et, 

sous le r appor t de l ' i n te l l igence , ils ne le c è d e n t 

à a u c u n e au t re espèce . Que lques -uns , m ô m e , ar

r ivent p resque à égaler les pe r roque t s . Grâce à 

l eu r s facul tés in te l lectuel les , ils m è n e n t u n e vie 

assez facile et savent m e t t r e à profit t o u t ce 

qu ' i ls t r ouven t . Les p lus g randes espèces pour 

ra ient m ô m e ê t re placées à côté des rapaces . En 

un mo t , tou t ce q u e j ' a i dit p lus h a u t des cora-

c i ros t res en généra l , s 'appl ique aux corvidés ; 

aussi j e n e crois pas qu ' i l soit nécessa i re d'y 

insister à nouveau , et j ' a b o r d e i m m é d i a t e m e n t 

l 'his toire des espèces les plus r e m a r q u a b l e s . 

Il suffit d 'un s imple coup d'oeil p o u r voir q u e 

cet te famille se divise en p lus ieurs genres , rel iés 

les uns aux au t res par des espèces de t rans i t ions . 

L E S G R A V E S — FEEGILUS. 

Die Felsenraben. 

Caractères. — Les craves ou corbeaux de mon
tagnes sont des corvidés au corps é lancé , aux 
ailes longues , à la q u e u e cou r t e , au bec faible, 
po in tu , l é g è r e m e n t r e c o u r b é , de cou leur vive, 
de m ê m e que les pa t tes . L e u r p l u m a g e est noi r 
br i l lan t . 

Ce genre forme avec q u e l q u e s au t r e s un p r e 
mie r g roupe don t deux espèces s e u l e m e n t ap
pa r t i ennen t à l ' E u r o p e ; les au l re s hab i t en t les 
Indes et la Nouvel le-Hollande. 

LE CRAVE ORDINAIRE — FIIEG1LUS GRACVLUS. 

Die Alpenkràhe, der Klausrabe. 

Caractères. — Le crave o rd ina i re (fig. 02) 
est caractér isé par son bec a l longé , m i n c e , r e 
courbé , d 'un beau rouge de corai l , c o m m e les 
pa t t e s . L'œil est b r u n foncé ; le p l u m a g e , d 'un 
bleu noir b r i l l an t . L 'o iseau a 41 cent , de long, 
et 85 cen t , d ' enve rgu re ; l'aile pl iée mesure 
29 cen t . , et la queue, 15 c e n t . 

La femelle est à peine un p e u p lus pet i te q u e 
le m â l e . Les j eu n es on t le p l u m a g e moins b r i l 
lant, le bec e t les pa t tes no i r â t r e s . Que lques mois 
après qu' i ls on t pr is l eur essor, ils font l eur p r e 
miè re m u e et r e s semb len t tou l à fait à leurs 
p a r e n t s . 

Distribution géographique.— Cet OlSeaU ha
bite tou te la cha îne des Alpes , les Carpa thes , les 
Balkans , les Py rénées e t p re sque toutes les mon
tagnes de l 'Espagne , u n e par t ie des m o n t a g n e s 
de l 'Ecosse, enfin tou tes les m o n t a g n e s de l 'Asie, 
depuis l 'Oural et le Caucase , j u s q u ' e n Chine . U n e 
espèce voisine le r e m p l a c e dans l 'Himalaya . Il 
e s t r a r e dans les Alpes suisses. Il esl t r è s - c o m m u n , 
p a r con t re , dans p lus ieurs par t ies de l ' E s p a g n e . 

Mœurs, habitudes et régime. —> Le Crave 
vulgai re , selon les c o n t r é e s , é tabl i t sa d e m e u r e 
à des a l t i tudes diverses . Dans les Alpes Suisses , 
il n ' h a b i t e q u e les h au t e s rég ions , i m m é d i a t e 
m e n t au-dessous de la zone des ne iges , et 
m o n t e j u s q u e sur les s o m m e t s les plus élevés. 
En E s p a g n e , on le r e n c o n l r e déjà sur des parois 
de roche r , à 200 ou 300 m è t r e s au-dessus d u 
niveau de la mer. Dans les Alpes R h é t i q u e s , il 
n i che parfois sur les c lochers des dern ie r s vil
lages que l 'on r e n c o n t r e dans les m o n t a g n e s . E n 
o c t o b r e , d 'après T s c h u d i (1), les craves quitlenL 
la vallée p o u r y reven i r en av r i l ; ils é m i g r e n t 
vers le Sud . « C h a q u e a n n é e , ils se p résen ten t 
en bandes de 40 à 60 individus à l 'hospice d u 
Sa in t -Bernard , où on les n o m m e corneilles im
périales, et où ils ne s ' a r rê ten t que t rois j o u r s . » 

E n E s p a g n e , e t p r o b a b l e m e n t dans tous les 
pays du Sud , le crave o rd ina i r e est u n o iseau sé
den ta i r e ; c 'est tou t au p lus si, l 'hiver, il qu i t t e 
les hau t eu r s p o u r d e s c e n d r e dans la vallée. 

D 'après mes observa t ions , le crave o rd ina i re 
ressemble b e a u c o u p au choucas [monedula tur-
rium). 11 vole c e p e n d a n t avec p lus de facilité et 
d ' é légance ; il est aussi b e a u c o u p plus p r u d e n t . 
Quand on pa rcou r t les m o n t a g n e s d u r o y a u m e 
de Murc ie et de l 'Andalousie , on e n t e n d souvent 

( 1 ) Tschudi, les Alpes, p. G10. 
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2 7 í > L E S e O R A C I R O S T R E S . 
mille cr is pa r t i r d ' u n e pa ro i de r o c h e s ; o n croi
ra i t en t end re des c h o u c a s , mais b ientô t la b a n d e 
s 'envole, e t on ne peut m é c o n n a î t r e les craves à 
l eur vol léger et rap ide , ainsi q u ' à la e o u l e u r d ' u n 
r o u g e éc la tan t d e leur b e c . On voi t que ces oi
seaux a r r i v e n t r é g u l i è r e m e n t à cer ta ines p l ace s 
dé t e rminées et les qu i t t en t é g a l e m e n t à d e s 
h e u r e s fixes. Ils se me t t en t en quê te de n o u r r i 
tu re de grand mat in ; r ev i ennen t au poste qu ' i l s 
se sont choisi vers 9 h e u r e s , s'y r e p o s e n t un 
ins tan t , vont s 'abreuver , r e t o u r n e n t c h e r c h e r 
leur p â t u r e , pour revenir à l eu r s r oche r s a u m o 
m e n t d e l à g r a n d e cha leur . Us se t i ennen t a lors 
cachés dans les crevasses des r o c h e r s , observan t 
a t t e n t i v e m e n t les a l en tours , et ne laissant r i en 
passer d e s u s p e c t sans le saluer de leurs c r i s . 
U n oiseau de p ro ie apparaî t- i l , t ou te la b a n d e le 
p o u r s u i t , et l ' a t t aque avec courage . Les e raves , 
cependan t , se c o m p o r t e n t d i f féremment suivant 
les rapaces ; ils fuient le p s e u d a é t e (aigle) B o -
nell i , ou s 'enfoncent p ro fondémen t dans l e s cre
vasses, tandis qu ' i l s n ' o n t nul le c ra in te d u gy
p a è t e b a r b u ; ils ont bien r e c o n n u que ce n 'es t 
qu 'un v a u t o u r n u l l e m e n t d a n g e r e u x . L ' a p r è s -
m i d i , les craves vont faire un d e r n i e r r epas . Vers 
le c o u c h e r d u soleil, i ls s 'abreuvent , et revien
n e n t tous ensemble passer la nu i t sur les r oche r s 
qu ' i l s f r équen ten t . 

Il est assez s ingul ie r que le crave o r d i n a i r e 
n ' h a b i t e que cer ta ines local i tés , et m a n q u e com
p l è t e m e n t dans d 'au t res en a p p a r e n c e tou t aussi 
favorables. Ainsi Bolle ne le t rouva, dans t o u t e s 
les Canar ies , q u ' à P a l m a . <i Des b a n d e s n o m 
breuses , dit-i l , y peup len t les vallées dél ic ieuses 
de la cô te , c o m m e les ravins des m o n t a g n e » 
couver t s de neige eu h ive r ; mais la vue , à l 'ho
r izon , des cha înes de m o n t a g n e s de Ténériffe, 
de Gomera , de l'île de Fer , ne para î t pas avoir 
exci té chez ces oiseaux le désir de voyager . L e u r s 
co lon ies a n i m e n t de la façon la p lus ravissante 
tous les paysages de l'île de P a l m a . L e u r vie ne 
para î t ê t re q u ' u n j eu cont inue l , ' sans cesse ils 
s 'exci tent , s e pourchassen t les uns les au t r e s . 
L e u r vol est léger et r a p i d e ; ils décr ivent les-
c o u r b e s les plus gracieuses . I ls s ' aba t ten t pa r 
mil l iers su r les c h a m p s nouve l l ement c u l t i v é s ; 
souven t j ' e n ai vu des bandes excess ivement 
n o m b r e u s e s venir s ' abreuver aux sources ja i l l is 
santes des r o c h e r s . » 

L o r s q u ' o n observe u n crave en t ra in de c h e r 
cher sa n o u r r i t u r e , on voit combien il sait ha
b i l emen t se servir de son bec long et r e cou rbé . 
C'est u n insect ivore , qu i n e prend qu 'accessoi 
r e m e n t u n e au t re n o u r r i t u r e . E u Espagne , les 

sautere l les , les a ra ignées et m ê m e les scorp ions 
forment le fond de ses r epas . A l 'aide d e son bec , 
il soulève les p i e r r e s , et saisit les insectes q u i y 
é ta ient c a c h é s ; si u n e p ie r re est t rop lou rde 
p o u r qu ' i l pu isse la soulever , il glisse son bec 
en dessous e t che rche à s ' empare r des proies qui 
p e u v e n t s'y t rouver . C o m m e le freux, il fouille 
aussi la t e r re p o u r y découvr i r des a l iments . 

La pé r iode des a m o u r s c o m m e n c e aux p r e 
mie r s j o u r s d u p r i n t e m p s . E n E s p a g n e , j e vis 
des j e u n e s qu i avaient pr is l e u r volée dès le 
c o m m e n c e m e n t de j u i n . J e n 'a i p u e x a m i n e r le 
n id du crave ; car , dans la pén insu le i bé r i enne , 
c o m m e d a n s nos pays , cet oiseau a la louable 
h a b i t u d e de n i c h e r dans les crevasses des r o 
che r s les plus inaccess ibles . Ce n id est assez 
g rand ; on le dit formé d e foin et d e b ranches 
sèches , et tapissé i n t é r i e u r e m e n t de m o u s s e . 
Au mois d e m a i , on y t rouve de t ro is à cinq 
œufs b l a n c h â t r e s ou d 'un j a u n e sale, m a r q u é s 
de po in t s d ' u n b r u n clair . D 'après T s c h u d i , les 
craves couven t pendan t d ix -hu i t j o u r s . Lafemel le 
pa ra î t couver seu le , mais les deux p a r e n t s p r e n 
nen t p a r t à l ' éduca t ion des pe t i t s . 11 est peu 
p robab le q u e ces oiseaux n i c h e n t p lus d 'une 
fois pa r an , c o m m e l 'avance Sch inz . 

Les craves vivent en t re eux dans l 'un ion la plus 
parfa i te , m ê m e p e n d a n t la saison des a m o u r s . 
Ce sont des an imaux sociables, dans t ou t e l 'ac
cept ion du m o t . Ce n 'es t pas à d i re qu ' i l n 'y ait 
j a m a i s en t re eux de disputes ; qu ' i l s ne c h e r 
c h e n t m u t u e l l e m e n t à se voler le p lus qu ' i l s 
peuven t ; m a i s c'est là u n e h a b i t u d e c o m m u n e à 
tous les corvidés , et qu i n e d i m i n u e en r i en la 
solidité de leur u n i o n . E n cas de d a n g e r , tous 
se po r t en t secours et dép lo ien t souvent dans ces 
c i r cons tances u n grand c o u r a g e . C'est ainsi que 
j ' e n ai vu e n t o u r e r l eu r s c o m p a g n o n s blessés, 
c h e r c h a n t à venir à l eur a i d e . J 'avais d 'un coup 
de feu cassé l 'aile à un crave et l 'avais p e r d u de 
vue ; j e le re t rouva i h u i t j ou r s ap rè s . La crevasse 
où il s 'était r e t i ré é tai t c o n t i n u e l l e m e n t visitée 
par d ' au t res craves, et il n ' e s t pas d o u t e u x q u e 
ceux-c i y venaient p o u r a p p o r t e r à m a n g e r à 
leur c o m p a g n o n blessé. 

C a p t i v i t é . — T o u s les corvidés sont des o i 
seaux t rès - in té ressan ts en captivi té ; m a i s j e crois 
que , sous ce r a p p o r t , aucun ne vau t le crave or
d ina i re . Schinz fait le plus g rand éloge d ' un i n 
dividu qu ' i l posséda , et d ' au t res na tura l i s tes , qui 
ont été à m ê m e de con t rô l e r ses observat ions , les 
conf i rmen t en tou t poin t . J ' en d o n n e r a i p o u r 
p reuve l 'his toire su ivan te , q u e j ' e m p r u n t e à 
H a n s m a n n : 
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« Catana, tel é ta i t le n o m don t avait été bap
tisé m o n c rave , é tai t là devan t m o i , la q u e u e et 
les ailes coupées , fixant su r moi ses yeux noirs 
et suppl ian t s . Il avait été confié à ma g a r d e pa r 
son ma î t r e qu i voula i t m e t t r e les Alpes en t re 
nous et lu i , pour cour i r sur les rives de l 'Arno . 

« Au c o m m e n c e m e n t , Catana avait eu la per
mission de cour i r dans le j a r d i n ; de son bec 
rouge de corai l , il a l lai t fouillant les ha ies , les 
buissons, les fentes des m u r s , r e t i r an t à c h a q u e 
fois des mi l le-pieds ou des insec tes de leurs ca
chettes. Il coura i t de côté et d ' au t re ; il sauta i t 
en l'air p o u r p r e n d r e u n e m o u c h e au vol ; il 
enlevait une a ra ignée du mi l ieu de sa to i l e ; ma i s 
il se refusait obs t inémen t à t o u c h e r aux vers de 
terre . 

u 11 en fut a u t r e m e n t , u n e fois qu ' i l fut instal lé 

chez moi . Il n 'avait plus que ma c h a m b r e à par

courir , encore y causai t - i l mille dégâts . De son 

bec, il fouillait tou tes es fentes, il s ' amusai t à 

BREnii. 

agrand i r les t rous des se r ru res ; il allait dans u n 
coin , c ache r un m o r c e a u de v iande sous u n 
l a m b e a u qu ' i l avait a r r a c h é au tapis . Il faisait 
t ou t cela avec le p lus g rand c a l m e ; mais si u n e 
m a i n ind isc rè te voula i t s ' empare r de son t résor , 
le crave arr ivai t aussi tôt en s au t an t , les ailes 
ouver tes , cr iai t , et che rcha i t à r e t e n i r l ' ind iscre t 
qu i al lai t po r t e r a t te in te à ce qu ' i l supposai t être, 
sa p r o p r i é t é . Il r ega rda i t c o m m e tels tous les 
objets b r i l l a n t s ; u n e pièce de m o n n a i e n e u v e , 
une boî te r empl i e d'yeux en émai l exerça ien t s u r 
lui u n e a t t rac t ion inv inc ib le , il ne pouvai t rés i s 
ter à sa passion de vol. 

« A par t cela, Catana é ta i t u n b o n an ima l , se 
la issant t o u t faire, sans j ama i s se dépa r t i r de sa 
b o n n e h u m e u r . Il p r ena i t u n plais ir tou t pa r t i 
cu l i e r à se faire g ra t t e r . De que lque m a n i è r e 
q u ' o n s'y pr î t , qu ' on lui f rot tâ t p lus ou moins 
r u d e m e n t la tê te , le cou et le dos , de h a u t en 
bas ou de bas en h a u t , ou q u ' o n lui p longeât ses 
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dix doigts dans son p l u m a g e , peu lui i m p o r t a i t : 
il fe rmai t les yeux, écar ta i t les p l u m e s , t a n t q u e 
ce plaisir con t inua i t . 

« La scène changeai t lo r sque je lui me t t a i s un 
oiseau empai l lé devant les yeux . Catana re levai t 
b r u s q u e m e n t la t ê t e , hér issai t les p l u m e s du 
c o u ; ses yeux é t ince la ien t de c o l è r e ; sa q u e u e 
s 'étalait en éventai l et se fermai t a l t e rna t ive 
m e n t ; puis à pet i ts pas , ba i ssan t un peu la tê te , 
l 'oiseau marcha i t sur son e n n e m i . Celui-c i 
avance poussé par la m a i n qui le sou t ien t : il est 
à po r t ée , et s u b i t e m e n t u n coup solide frappe 
son bec insensible . Mais la m a i n qui fa i tmouvoi r 
la poupée ne res te pas inac t ive ; le coup est r e n 
du. Re t ra i t e r ap ide . Les deux adversa i res sont 
de nouveau en p r é s e n c e ; cependan t Catana a 

appris à conna î t r e son e n n e m i , et se t ient sur la 
défensive. Le m a n n e q u i n fait u n e nouvel le 
a t t a q u e , mais à moi t ié c h e m i n , il r e n c o n t r e le 
bec de Catana ouver t , poussan t u n cri de colère 
et de m e n a c e . Catana ne lu t ta i t d 'a i l leurs q u ' a 
vec des ennemis de sa ta i l le . Il repoussa i t d 'un 
formidable coup de bec ceux qu i é ta ient plus 
faibles que l u i ; il p rena i t l â c h e m e n t la fuite 
devant ceux de p lus g rande tai l le . J e lui p r é sen 
tai u n h ibou de Virginie empai l lé ; il poussa son 
cr i de gue r r e , mais n 'osa c o m m e n c e r la bata i l le . 
Cet te vue m ê m e ne t a rda pas à lui ê t re si désa
gréable , qu ' i l pr i t la fu i t e : j e le poursuiv is ; il 
poussa des cris d 'angoisse , que j e n ' en tend is 
q u ' e n parei l le c i r cons tance . 

« J e dois d i re que , m ê m e dans les p lus vio
len ts de ces comba t s , j a m a i s l 'oiseau ne s 'en pr i t 
à m a m a i n , et si, u n e fois ou l ' au t re , j ' y recevais 
u n c o u p , c 'étai t p a r m a ma lad res se . J e pouvais 
m e t t r e les doigts écar tés en t re lui et l 'objet de sa 
c o l è r e ; les coups de bec p leuva ien t d ru c o m m e 
grê le à t ravers ce gr i l lage vivant, sans j a m a i s 
m ' a t t e i n d r e . 

« La voix de cet oiseau n 'é ta i t pas fort var iée . 
Avai t - i l envie de boire ou de m a n g e r , il faisait 
en t end re un c roas semen t difficile à t r a d u i r e , u n 
peu sifflant, et qu ' i l r épé ta i t à p lus ieurs reprises . 
Si la pe rsonne à qui cet te d e m a n d e s 'adressai t 
ne bougea i t pas , Catana la répé ta i t . Mais fai
sa i t -on u n m o u v e m e n t , le cri devenait p lus fort; 
s ' a p p r o c h a i t - o n , aussi tôt il criai t : hiaeh, hiaeh, 

et b a t t a i t des ailes, t ou t c o m m e un j e u n e oiseau 
qui d e m a n d e à m a n g e r . Si l 'on ne faisait pas 
a t ten t ion à sa d e m a n d e , si les ba r reaux de la 
cage ne lui pe rme t t a i en t pas d 'a t te indre l 'objet 
convoité , il se me t t a i t alors à les frapper v igou
r e u s e m e n t . L e t emps à a u t r e , il donna i t un coup 
h o r i z o n t a l e m e n t ou un peu o b l i q u e m e n t dans le 

vide, en pous san t u n e sor te de g loussement . 
Cette m a n i è r e d ' exp r imer sa colère se manifes
ta i t n o n - s e u l e m e n t q u a n d l 'oiseau étai t en cage , 
mais encore q u a n d il étai t l ibre dans la c h a m b r e , 
p e r c h é sur le po ing ou sur le dossier d ' u n e 
chaise. 

« J e n 'ai pas r e m a r q u é chez le crave ord ina i re 
la faculté d ' i m i t a t i o n ; il n 'a pas , en effet, ce t t e 
voix r i canan te , qu i , chez la p l u p a r t des corvidés, 
t ient lieu de chan t . Catana, au lieu de chante r , 
faisait e n t e n d r e q u e l q u e s sons différents de son 
cri o rd ina i re d 'appel ou de d e m a n d e ; ces sons 
re s sembla ien t assez à ceux que p rodu i t le perro
quet de l 'Amazone , et on p o u r r a i t les r endre 
p a r : kzaek, haeh, Mo, couac, ?-aeh, calcac, hoh. 

Lorsque l 'oiseau é ta i t rassasié , et qu ' on lui or
donna i t de se p e r c h e r su r le p o i n g , ou lorsqu 'on 
lui par la i t un peu fort, il r éponda i t par u n e sorte 
de bê l emen t , sa m a n d i b u l e infér ieure é tan t ani
m é e de h a u t en bas d 'une sor te de t r emblo t e 
m e n t . 

ce Catana, c e p e n d a n t , n 'é ta i t pas dépourvu de 
t ou t e qua l i té . 11 appr i t r a p i d e m e n t à donner la 
pa t te ; il savait m e r econna î t r e d 'avec un é t ran
ger . Au c o m m e n c e m e n t , il ne souffrait pas q u ' u n 
a u t r e que moi le t ouchâ t ; il m e n a ç a i t d u re 
gard celui qui le t en ta i t , hérissai t les p lumes de 
la n u q u e , poussai t des cris de c o l è r e . Mon ami 
K r u p e r vint m e voir un j o u r ; j e pinçai l 'oiseau 
pa r de r r i è r e , et aussi tôt il sau ta sur K r u p e r , lui 
donna des coups de b e c , c royan t qu ' i l se m o 
quai t de l u i . P l u s la rd , la f réquenta t ion de la 
société lui fit pe rd re de sa sauvager ie , mais il 
sut tou jours m e d i s t inguer d ' un é t ranger . 

« Je suis p e r s u a d é que si l 'on avait pu laisser 
m o n crave e r r e r l i b r e m e n t dans les rues d ' une 
ville moins popu leuse q u e Ber l in , il au ra i t m o n 
tré encore d ' au t res qual i tés . E n s o m m e , à pa î t 
ses cris désagréab les , mais désagréables à vous 
r end re fou, j e n 'a i j ama i s vu d'oiseau plus doux , 
plus c h a r m a n t ; de la r u e , j ' e n t e n d a i s encore sa 
voix, lo r sque je venais de le qu i t te r . Il voyait 
avec plaisir une société a m i e ; c h a q u e fois q u ' u n e 
por te s 'ouvrait , il poussai t u n cr i , c o m m e p o u r 
a t t i rer su r lui l ' a l tenl ion des vis i teurs . 

« P r e s q u e tous les oiseaux appr ivoisés sonl 
effarouchés par u n m o u v e m e n t b r u s q u e ; il n ' en 
était pas ainsi de Catana, et t ou t dans son ê t re 
respi ra i t a u t a n t de confiance que dans celui du 
ch ien . 

« Il s ' approchai t du feu, c o m m e de tout ce qui 
b r i l l e ; il jouai t m ê m e avec les cha rbons a r 
den t s . Cependant il ne toucha i t pas à la flamme, 
ni n 'avalai t des c h a r b o n s a rden t s ou des m è c h e s 
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de l ampes , c o m m e Savi le r a p p o r t e d u chocard 
des Alpes, en a jou tan t que cela ne lui fait a u 
cun ma l . » 

H a u s m a n n a ra ison, quand il pense q u ' u n 
crave, jouissant d ' une l iber té plus c o m p l è t e que 
le sien, p résen te ra i t encore p lu s i eu r s au t res 
par t icular i tés cur ieuses . Mon frère a vu à Mur-
cie deux craves appr ivoisés , qu i , bien q u e pris 
vieux, s 'é taient te l lement a t t achés à leur m a î t r e , 
qu'on pouvai t les laisser en ple ine l ibe r té . Ils 
volaient sur les fenêtres des maisons vois ines, 
et demanda i en t à g rands cris la permiss ion d 'en
t rer . Ils conna issa ien t r a p i d e m e n t les endro i t s où 
ils étaient b ien r e ç u s ; ils y ar r iva ient à h e u r e s 
fixes, pour sa luer leurs amis et en recevoir quel 
que n o u r r i t u r e . 

J 'a i vu en Be lg ique , chez m o n a m i , l ' i l lustre 
na tu ra l i s t e Cornély de Sa in t -Ger l ach , u n crave 
privé q u ' o n laissait vo ler en l iber té . Il j oua i t 
avec son ma î t r e dans la cou r et dans le j a r d i n , 
t rouvai t pa r tou t à s ' occupe r ; de t e m p s à au t r e , 
il est vrai, il a r r acha i t u n e p lante ou tua i t un pe
tit o i s e a u ; ma i s , en s o m m e , il é ta i t c h a r m a n t . 
Son m a î t r e a eu la bon té do m e c o m m u n i q u e r 
à son sujet la note su ivante . 

« Il y a deux ans , j e reçus en t re aut res 
oiseaux, un crave o rd ina i re , âgé d 'envi ron t rois 
mois . Il é ta i t i n suppor t ab l e par ses cr is con
t inue l s , et d e m a n d a i t sans cesse à m a n g e r ; 
si b ien qu ' i l ne t a rda pas à s 'a t t i rer la ha ine gé
nérale . Gela, c e p e n d a n t , devait c h a n g e r bientôt . 
Au bou t de que lques semaines , on coupa les 
ailes à Chuqui (c 'est le n o m qu 'on lui avait i m 
posé), et on le l âcha dans le pa rc , au mi l ieu des 
paons, des faisans, des oiseaux aqua t iques et des 
échassiers . Cette société fort mélangée r e ç u t le 
nouvel a r r ivan t à coups de b e c ; mais ce lu i -c i n e 
larda pas à c o n q u é r i r d ro i t de c i té , et tou tes les 
hostilités cessè ren t . L 'oiseau noir sauta i t gaie
m e n t dans son enclos , e t , après la m u e , il com
mença à exercer ses a i l e s . II vola sur la pal is
sade, puis sur les a rbres vois ins . C h a q u e fois que 
q u e l q u ' u n se mon t ra i t , il lui sauta i t sur le b r a s , 
et réc lamai t de la n o u r r i t u r e . Au c o m m e n c e 
ment , les pe r sonnes lui é ta ient indifférentes ; 
mais il devint p lus méfiant en vieill issant, et il 
su t par fa i tement d i s t inguer ses amis d J avec les 
é t r ange r s ; les p r e m i e r s , s e u l s , pouvaient le 
p rendre et le caresser . Bientôt il fut connu de 
toute la ma i son . Il est c o m m e chez lui dans la 
salle à manger . Lorsqu ' i l arr ive à t e m p s , j a m a i s 
les personnes de m a famille n e négl igent de lui 
donner que lque m o r c e a u ; aussi a-t-il r ap ide 
men t connu l 'heure du dé jeuner et est-il p o n c 

tue l . S'il ne peu t en t r e r , il frappe à la fenêtre 
j u s q u ' à ce q u ' o n la lui o u v r e . Si l 'on ne fait a u 
c u n e a t t en t ion à ses cr is , si on le laisse frapper 
en vain, il s 'envole m é c o n t e n t , et e n t r e p r e n d 
que lque a u t r e chose ; un seul appe l c e p e n d a n t 
suffit p o u r le faire reveni r . 

« Chuqui nous t émoigne , à m o i et au d o m e s 
t ique chargé de le nou r r i r , la plus g r a n d e affec
t ion . Dès q u e j e m e m o n t r e , il m e sa lue de ses 
cris de jo ie ; u n in s t an t ap rès , il est su r m o n 
épaule , et se d o n n e alors tou tes les peines d u 
m o n d e p o u r obteni r q u e j e le caresse , ce qui 
est p o u r lui le s u p r ê m e plaisir . Si j e suis oc 
cupé , il p icote mon orei l le , m e gra t te les c h e 
veux, c o u r t après moi j u s q u ' à ce que je m ' o c 
cupe de lui . J ' a i eu b ien des oiseaux ; j e n ' e n ai 
j a m a i s c o n n u qu i fût p lus a t t aché q u e ce c r ave . 
Il pa ra î t avoir le na ture l d ' un ch ien , il en a d u 
moins t o u t l ' a t t a chemen t pour son m a î t r e . Si j e 
m ' absen te que lques j o u r s , il ne peut assez té 
moigner t ou t e la jo ie q u e lui cause m o n r e 
tour . 

• Chuqui a ime et ha i t ; il t émoigne de l 'a t ta
c h e m e n t e t de la répu l s ion . Il ne p e u t souffrir 
les gens m a l mis , les m e n d i a n t s ; il s 'enfuit q u a n d 
il en aperço i t , ou les poursu i t en poussan t des 
cr is . Il connaî t mes ch iens , ma i s en t r e en co
lère à la vue d 'un chien é t ranger . C o m m e les oi
seaux de pro ie , il fond sur les cha t s , et s o u 
vent avec u n e t é m é r i t é qu i m'effraie. 11 m o n t r e 
u n cer ta in in térê t à l ' égard des espèces , ses pa 
r en t e s , qu i hab i t en t le pays . Un vol de freux qu i 
passe l ' invite à e n t r e p r e n d r e des excurs ions 
plus longues que d 'o rd ina i re . Il ne r e c h e r c h e pas 
les cornei l les ; elles sont t r o p grossières p o u r 
lu i . Au c o m m e n c e m e n t , il é ta i t souvent p o u r 
suivi p a r celles des env i rons ; mais m a i n t e n a n t 
elles semblen t le c o n n a î t r e et savoir qu 'e l les m 
peuven t a t t e i n d r e u n oiseau d o n t le vol est 
si r ap ide ; il en résul te qu 'e l les ne s ' i nqu iè 
t en t plus de lui . Quan t aux pies, Chuqui ne s 'est 
j a m a i s c o m m i s avec el les. 

« Il est c u r i e u x , c o m m e tous les corv idés . 
Tou te chose i n a c c o u t u m é e l 'exci te . On devait 
p o r t e r u n e pai re de k a n g u r o o s dans l 'enclos 
qu i leur é ta i t des t iné ; Chuqui ar r iva aussi tôt . 
La caisse qui les r en fe rmai t lui p a r u t suspec te ; 
il fut dessus , avan t qu 'on l 'eût d é c h a r g é e de la 
vo i tu re , et p rê ta t o u t e son a t t en t ion p e n d a n t 
q u ' o n enlevait le couverc le . Les k a n g u r o o s 
s ' é l ancè ren t ; il fut effrayé, poussa u n cri à la 
fois de peur et de su rpr i se . Mais b ien tô t la c u 
riosi té l ' e m p o r t a , et il voulut examine r ce t te 
cage . A pe ine les k a n g u r o o s en é ta ient - i l s sor-
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t is , qu' i l y en t ra i t . J e remis aussi tôt le couver
c le . Un cri d 'angoisse épouvan tab le fut la ré
ponse de Chuqui à m a mauvaise p l a i s a n t e r i e . 
J e rouvr is la cage , il en sort i t fur ieux, s 'envola 
sur la b r a n c h e la plus élevée d 'un t i l leul voisin, 
et d e l à cons idéra cet te cage for tement suspec te . 
Depuis ce m o m e n t , il a été imposs ib le de le 
faire en t re r dans u n e caisse. 

« Lorsque j e lui p résen ta i u n mi ro i r p o u r 
la p r e m i è r e fois, il c h e r c h a à d o n n e r des coups 
de bec au c o m p a g n o n qu' i l apercevai t ; b ien
tô t il c o u r u t de r r i è r e l ' i n s t rumen t , c o m m e le 
font les singes, p o u r voir ce qu ' i l y ava i t . Main
tenan t , j ' a i beau lui m o n t r e r son image , il passe 
f iè rement devant elle, sans seu lement la re 
garde r . 

« Le crave est capable d ' imi te r le cr i des au
tres a n i m a u x . Chuqui a appr is à r épé t e r celui 
du vanneau , e t c 'est par ce cri qu ' i l m e répond 
q u a n d j e l ' appel le . 

K On a dit que le crave é ta i t un oiseau vo leu r . 
Si cet te assert ion repose sur des observat ions 
réel les , j e pu i s aussi a jouter que Chuqui fait 
sous ce r a p p o r t une honorab le excep t ion . Il 
examine tou t , gâte peu de choses , des livres no
t a m m e n t , mais ne t e n t e j amais de voler. Il ne 
p r e n d pas non p lus des charbons a rden t s , c o m m e 
le chocard des Alpes ; il se sauve au cont ra i re 
avec effroi, q u a n d on lui t end un cigare a l l u m é . 

« Je pou r r a i s encore r acon te r bien d 'au t res faits 
c o n c e r n a n t cet in té ressant o i s e a u ; mais j e crois 
q u e ce que je viens de dire suffira. On voit , pa r 
cela, q u e le crave ne m o n t r e tout son ê t re q u e 
si on lui laisse a u t a n t de l ibe r té que j ' e n ai donné 
à Chuqui. » 

J e ne d o u t e a u c u n e m e n t q u ' o n n e puisse laisser 
en l iber té , sans c ra indre de les p e r d r e , les craves 
d u J a rd in zoologique de H a m b o u r g . Us a r r iven t 
q u a n d on les appel le , que ce soit moi , ou u n 
de leurs n o m b r e u x a m i s , qu i ne m a n q u e n t j a 
mai s , en venant visiter le j a r d i n , de leur appor
t e r q u e l q u e chose . Libres , ils n e sor t i ra ient pas 
du j a r d i n , j ' e n suis ce r t a in . 

On peu t voir pa r ces craves captifs c o m m e n t 
ces oiseaux c h e r c h e n t l eur n o u r r i t u r e . Lo r sque 
le j a r d i n n 'es t pas r e m p l i de p r o m e n e u r s , ils 
s 'occupent ac t ivemen t à fouiller le sol de leur 
cage , et ce sol, il est imposs ib le de le tenir en 
ordre ; en u n instant , ils dé t ru i sen t le gazon ; 
ils foui l lent sans cesse la te r re de leur b ec , la 
soulèvent , la r e tou rnen t , et dé t ru i sen t en que l 
ques h e u r e s t o u t le travail du j a rd in i e r . 

Les craves sont faciles à n o u r r i r . On leur 
d o n n e s u r t o u t de la v i a n d e ; ma i s ils m a n g e n t 

p resque tou t ce que m a n g e l ' h o m m e . Ils sont 
très-fr iands de pain b lanc et de f romage m o u ; 
ils ne d éd a i g n en t pas les pet i t s ve r t éb ré s , b ien 
qu ' i l leur faille assez l ong t emps pour t u e r et dé
pece r une souris ou un o iseau; ils fondent avec 
rage s u r les pet i ts o i seaux, et mal t ra i t en t c ruel 
l e m e n t des espèces de m ê m e force, des geais et. 
des choucas : ils ne sont d o u x que vis-à-vis de 
l ' h o m m e . 

On peu t faire r e p r o d u i r e les craves en capt i 
vité. Au p r in t emps de 1863, u n e pa i re a niché 
au j a r d i n zoologique de Cologne. Je ne sais si les 
pet i t s ont p r o s p é r é . Tou jours est-il que l'on 
réuss i ra plus t a rd à élever en cage ces c h a r m a n t s 
o iseaux. 

L E S C H O C A R D S — PYRREOCORAX. 

Die Fehenclohlen. 

C a r a c t è r e s . — Les choca rds se d i s t inguent 

des craves par un bec m é d i o c r e , se r a p p r o c h a n t 
pa r la forme de celui des mer l e s . Ce bec est ar
rond i à la base , c o m p r i m é à la po in te , qui est 
l é g è r e m e n t échanerôe . Leu r s ailes sont longues 
et po in tues ; l eu r queue est a r rond ie ; l eu r s 
t a r ses et leurs doigts son t robus t e s . 

Ce genre n e repose que sur l 'espèce su ivan te . 

LE CHOCARD DES ALPES. — PYRRHOCOIIAX 

ALPWUS. 

Die Alpendohle ou Schneekràhe. 

C a r a c t è r e s . — Le chocard des Alpes a un 
p lumage qu i se r a p p r o c h e plus de celui du 
mer l e que de celui d u co rbeau . Les vieux sont 
d ' un no i r velouté , les j e u n e s d ' un noir t e r n e . 
Les p remie r s ont les pat tes rouges , les seconds 
les on t j a u n e s . Cette d e r n i è r e cou leu r est celle 
du bec à tous les âges. La taille de cet oiseau est 
a b s o l u m e n t la m ê m e q u e celle du crave o r 
d ina i r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Chocard 

est p rop re à l 'Europe cent ra le et mér id iona le . 
Il hab i t e les Alpes, les Apennins et les Py rénées , 
et n e serai t pas r a r e , d i t -on , en Grèce, dans les 
environs d 'A thènes . On croi t qu ' i l se r épand 
j u s q u e dans le Caucase , la B o h ê m e , la S u è d e 
et la S ibér ie , mais ces r e n s e i g n e m e n t s , d ' après 
T s c h u d i , n e son t pas suff isamment cons ta tés . 
En I ta l ie , on n ' en voit q u ' e n Toscane , dans les 
m o n t a g n e s de la Scravezza. Les Alpes du Tyro l 
et de la Car inthie les c o m p t e n t aussi pa rmi leurs 
hab i t an t s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Le e b o -
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card , d i t T s c h u d i (1), fait b ien r ée l l emen t par t ie 
de la faune des Alpes ; il s ' a t tache à nos m o n t a 
gnes , qu ' i l a n i m e et embel l i t , e t vil de l eu r vie, 
c o m m e l 'a louet te s 'identifie avec son c h a m p de 
blé , la m o u e t t e avec la m e r , le b r u a n t et le ros
signol des mura i l l e s avec leur g r a n g e et l eur 
pra i r ie , la co lombe et le m o i n e a u avec le g ren ie r 
r emp l i d ' une r i che moisson ; le t rog lodyte n 'es t 
pas plus fidèle au ver t bocage , la m é s a n g e et le 
roitelet ne r ev iennen t pas p lus i n v a r i a b l e m e n t 
à la foret de mélèzes , la be rge ronne t t e à son 
ru i sseau , le p inson à son bois de h ê t r e s , et l 'écu
reui l à ses p ins favoris. Quand tous les au t res 
a n i m a u x ont d isparu et q u e le voyageur c h e r c h e 
en vain au tour de lui q u e l q u e t r ace de vie, le 
chocard vient le d is t ra i re dans sa so l i tude ; il 
se r é u n i t pa r t r oupes a u t o u r de l ' é t ranger , qu' i l 
considère avec cur ios i té , pu i s , s 'élevant de nou
veau dans les a i rs , il t o u r n e a u t o u r des rochers , 
dont il semble ne s 'éloigner qu 'avec pe ine . Il fré
q u e n t e aussi les p ra i r i es , les bois et la neige é te r 
nelle. Diirr ler en a t rouvé su r la m e r de glace 
du Tœdi à 11,110 pieds , et le professeur Meyer, à 
13,000 pieds, su r le F i n s t e r a a r h o r n ; i l sdépassen t 
le p inson des neiges et la bar tavel le , et l eur m é 
lancol ique rapp,rapp est le seul c h a n t qui puisse 
consoler le voyageur de ne plus e n t e n d r e les 
notes joyeuses de la fauvet te et du v e n t u r o n , 
qu i c h a r m a i e n t son orei l le à q u e l q u e s mil le 
pieds p lus bas . La vue de ces oiseaux, t o u r n o y a n t 
su r la ne ige et au tou r des r o c h e r s , est loin d 'ê t re 
indifférente ; on a ime à les voir p laner dans les 
airs suivant l eur h u m e u r capr ic ieuse , ou c reuser 
le glacier à u n e g r a n d e profondeur , p o u r y t r o u 
ver les insectes gelés qui fo rment leur n o u r r i t u r e 
préférée ; ils a i m e n t mieux ce t t e cha i r putréfiée 
que les insectes vivants qui v iennen t se poser et 
pé r i r sur la ne ige . 

« Les choca rds passent , c o m m e tous les an i 
m a u x des Alpes , p o u r p réd i re le t e m p s . Les p re 
mières t o m b é e s de la ne ige , en a u t o m n e , et les 
re tours du froid, au p r i n t e m p s , les chassen t de 
leurs h a u t e u r s ; ils se r enden t alors en foule dans 
le bas en poussan t des cris r a u q u e s ; ma i s dès 
que la saison est b i en é tabl ie , ils r e t o u r n e n t 
dans leur pa t r ie , où les g r a n d s froids ne les 
e m p ê c h e n t pas de rester et de voler ga iemen t 
au-dessus des plus hau te s c i m e s . Ils n e s'en 
é lo ignent que p o u r al ler se n o u r r i r des baies des 
buissons, seuls fruits dont la récol te leur soit 
abandonnée . C o m m e toutes les espèces de cor
beaux, ils font ma in -bas se s u r t o u t ce qu i se 

( t ) Tsc l iudi , les Alpes. Berne, 1859. 

m a n g e ; en é té , ils r e c h e r c h e n t su r tou t les c e 
rises sauvages des h a u t e s m o n t a g n e s . Us avalent 
les m o l l u s q u e s t e r r e s t r e s e l l e s mol lusques d 'eau 
avec la coqui l le (dans le gésier de l ' un d 'eux, 
on a t r ouvé treize mo l lusques t e r res t r e s , des 
hé l ix p o u r la p l u p a r t , auxque l s il ne m a n q u a i t 
r i en ) , e t dans la saison la p lus s tér i le , ils se 
c o n t e n t e n t des bou tons des a rb res et des aiguilles 
de sap ins . Ils sont aussi avides de cha i r p u t r é 
fiée q u e les co rbeaux o rd ina i res , et ils p o u r s u i 
vent parfois les a n i m a u x vivants c o m m e de vrais 
carnass ie rs . Nous vîmes u n exemple de ce t te r a 
paci té dans une chasse à laquel le n o u s avons 
assisté, en d é c e m b r e 1853, et qui avait lieu s u r le 
Sent is . A la p r e m i è r e dé tona t ion d u fusil, u n e 
t r o u p e de choca rds , dont nous n 'avions pas vu 
t race a u p a r a v a n t , se r a s semblè ren t auss i tô t , et 
s ' é l a n ç a n t à la pou r su i t e du lièvre q u e nous ve
nions de t i rer , ils ne l ' abandonnèren t que quand 
il eu t d i spa ru . S u r cet te m ê m e m o n t a g n e , u n 
chasseur qui venai t de t u e r u n c h a m o i s , voulut , 
p o u r s ' empa re r de sa proie , esca lader u n roche r 
d 'un accès très-difficile ; il n e pu t achever son 
en t repr i se , le pied lui m a n q u a , et il rou la dans 
l ' ab îme ; long temps , la p résence cont inuel le 
d 'un vol de choca rds au -des sus du préc ip ice 
qui l 'avait englout i , m a r q u a le l ieu de sa c h u t e , 
et son cadavre ne cessa de leur fourn i r u n fes
t in q u e lorsqu ' i l fut e n t i è r e m e n t dépoui l lé . Ils ne 
se p a r t a g e n t pas le b u t i n en p a i x , ils s ' a r ra
chen t les b o u c h é e s , et leur vie est u n e dispute 
cont inuel le ; toutefois l eur sociabil i té n 'es t pas 
fondée u n i q u e m e n t su r l ' égoïsme ; quand l 'un 
d 'eux a é té t u é , t ou t e la t r o u p e se réun i t a u t o u r 
de lui en poussan t des gémissemen t s l amen
tables . S'ils réussissent à s ' empare r de petit s 
o iseaux vivants ou d ' au t res an imaux d o n t la 
mor t es t r é c e n t e , ils c o m m e n c e n t p a r l eur fen
d re le c r âne e t l eu r m a n g e r la cervel le , qui est 
p o u r eux u n grand réga l . Souven t ils n i c h e n t 
en c o m m u n dans les crevasses des s o m m e t s les 
p lus inaccessibles , se sous t rayan t ainsi aux pou r 
suites. L e u r nid est g r and , p la t et formé de 
t iges d e longues h e r b e s . La pon te est de c inq 
œufs de la grosseur de ceux de la co rne i l l e ; la 
cou l eu r en est gris de c e n d r e , avec des t aches 
d 'un gris s o m b r e . 

« L e s c h o c a r d s h a b i t e n t l a m ê m e g r o t t e p e n d a n t 
p lus ieurs généra t ions ; quelquefois cet te g ro t te 
est couver te de leurs exc rémen t s j u s q u ' à un pied 
de p rofondeur , en t re au t res celle du Schafloch, 
près de T h u n , et du Davi loch, à l ' I t r a m e n g r a t h , 
au -dessus de Gr indelwald . Les be rgers ne peu
vent guè re faire usage de ce guano . » 
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C a p t i v i t é . — « L e choca rd , dit Savi, est u n 
des oiseaux qui s 'appr ivoisent le p lus faci lement , 
qu i t émo ignen t le plus d ' a t t a c h e m e n t à la per 
sonne qui les so igne . On peut le conserver 
p lus ieurs années , le laisser cour i r e t voler l i 
b r e m e n t . J ' en possède u n depu is c inq ans , qu i 
vit chez moi en tou te l iberté et m e suit pa r tou t . 
A l ' heu re des repas , il saute su r la tab le , et , im
mobi le dans un coin , il examine a t t e n t i v e m e n t 
les plats qui a r r iven t . Quand il en voit un de son 
goût , il en m a n g e tout son soûl. Quelquefois il 
préfère le vin à l 'eau. Il a ime b e a u c o u p le l a i t ; 
la v iande c rue et cu i te , les frui ts , su r tou t les 
ra is ins , les figues, les cer ises ; le j a u n e d'oeufs, 
le f romage u n peu sec , le pain no i r , sont les 
a l iments qu ' i l préfère e t don t il fait sa nou r r i -
r i t u r e o rd ina i re . C o m m e tous les corv idés , il 
assujett i t avec ses griffes les a l iments qu ' i l veu t 
mange r . Il cache ce qu ' i l ne p e u t dévorer avec 
des f ragments de papier , de pet i ts m o r c e a u x de 
bois, et défend ses provis ions con t re les ch iens 
et les h o m m e s . Il a u n p e n c h a n t c u r i e u x p o u r le 
feu : souvent , il a r r a c h e la m è c h e des l a m p e s , 
et l ' ava le ; d ' au t res fois il r e t i r e des c h a r b o n s du 
feu, sans se faire le m o i n d r e m a l . Il p r e n d u n 
grand plaisir à voir m o n t e r í a f u m é e ; chaque 
l'ois qu ' i l aperçoi t un r é c h a u d garn i de feu, il 
c h e r c h e un m o r c e a u de pap ie r , de bois , u n chif
fon, l'y j e t t e , et r e g a r d e la fumée . N ' e s t - ce pas 
11 Y avis incendiaria des anc i ens? 

«Devan t u n se rpen t , u n c rus t acé , e tc . , il agi te 
les a i les , la queue e t croasse c o m m e le co rbeau ; 
l o r squ ' un é t ranger en t r e dans la c h a m b r e , il cr ie 
à vous a s sou rd i r ; mais si u n e p e r s o n n e qu ' i l 
conna î t l ' a p p e l l e , il fait e n t e n d r e un c a q u e -
tage de b o n n e h u m e u r . Au r e p o s , il chan te 
quelquefois , et siffle de t emps à au t r e c o m m e le 
m e r l e ; on p e u t m ê m e lui a p p r e n d r e à siffler 
tou t un a i r . 

« Si son ma î t r e rev ient d ' une longue a b s e n c e , 
il se préc ip i le au-devant de lui , les ailes à m o i 
tié ouvertes , le sa lue de la voix, vole su r son 
bras , le r ega rde , le cons idère de tous les côtés . 
Si, après le lever du soleil, il t rouve la por te 
fe rmée , il cou r t dans la c h a m b r e à couche r , 
sau le sur l 'orei l ler et a t t end le réveil de son 
a m i . Il n ' a a lors plus de r e p o s ; il cr ie de toutes 
ses forces ; cour t d ' un endro i t à l ' au t re , t é m o i 
gne ainsi , à sa m a n i è r e , le plaisir qu ' i l t rouve à la 
société de son ma î t r e . Son a t t a c h e m e n t est vra i 
m e n t é t o n n a n t ; il n 'a r r ive c e p e n d a n t pas à le 
r e n d r e esclave ; il ne se laisse pas p r e n d r e avec 
plaisir , et il est ce r ta ines pe r sonnes qu ' i l ne 
peu t j ama i s souffrir. » 

L E S C O R B E A U X — COKAX. 

Die Raben, The Raven. 

Caractères. — Les co rbeaux p r o p r e m e n t dits 
on t le bec épais , mais re la t ivement cour t , p lus 
ou m o i n s for tement r e c o u r b é ; les ailes de lon
g u e u r m o y e n n e , r e c o u v r a n t à peu près tou te la 
q u e u e ; les pa t tes fortes et n o i r e s ; un p l u mag e 
assez a b o n d a n t , d 'un noir p lus ou moins br i l lant . 

L E C O R B E A U C O M M U N — COJtJX MAXIMUS. 

Ver Kolkrabe, der Rabe, The Raven. 

Caractères. — Le co rbeau c o m m u n , ou g rand 
corbeau (Pl . "VIN), a le corps al longé, les ailes 
longues et po in tues , la t ro is ième p e n n e é t an t la 
plus longue ; la q u e u e de l o n g u e u r moyenne , t ron
q u é e sur les côtés ; les p lumes ser rées el luisantes . 
Sa cou leu r est u n i f o r m é m e n t noire ; seul , l 'œil 
est b r u n chez les adu l t e s ; d 'un b leu noi râ t re chez 
les j e u n e s qu i on t pris leur essor, gris clair , chez 
les j eunes qui n ' on t pas encore qui t té le n id . Il 
a 6 6 cen t , de long e t 1 m . 40 d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliée m e s u r e 47 cen t . , et la q u e u e 27 . 

Distribution géographique. — De tOUS les 

oiseaux de ce t te famille, le g r a n d corbeau , qu i 
en est le type , est aussi celui •qui est le plus ré
p a n d u . Il hab i te t o u t e l 'Europe , depu i s le cap 
Nord j u s q u ' à la poin te d e T é n é r i f e , depu i s le cap 
F in i s t è r e j u s q u ' à l 'Altaï . On le t rouve dans u n e 
grande par t ie de l'Asie : de la m e r Glaciale au 
P u n j a b , de l 'Altaï au J a p o n , et il est fort dou
teux q u e le corbeau de l ' A m é r i q u e d u Nord soi t 
u n e espèce différente. Celui -c i est beaucoup plus 
g rand , il est v r a i ; m a i s , d 'un a u t r e cô té , les cor
beaux d e nos pays p r é s e n t e n t en t r e e u x des va
r ia t ions d e taille cons idérables . 

H i e n r a , habitudes et régime. — L e grand COr-

b s a u n ' a i m e pas à vivre avec l ' h o m m e en t rop 
g r a n d e in t imi té , et l 'évite le plus qu ' i l peu t . On 
n e le t rouve donc que dans les endro i t s peu 
peuplés , dans les mon tagnes , dans les g randes 
forêts , su r les falaises des bords de la m e r , pa r 
tou t où il peu t ne pas ê t re t r o u b l é . Vers les l i
mites de la te r re que nous hab i tons , il vit en 
mei l leurs r a p p o r t s avec le se igneur du g l o b e ; 
c'est ce q u e l 'on voit dans le sud , dans le nord et 
dans l ' ex t rême-es t de l 'Eu rope ; cela v ient t r è s -
p r o b a b l e m e n t de ce q u e , dans ces pays, l ' h o m m e 
ne se p e r m e t pas , a u t a n t que dans le cen t re et 
l 'ouest de l 'Eu rope , de gêner tou tes ses ac t ions . 
Chez nous , sans ê t re r a r e s , les co rbeaux ne sont 
nul le pa r t t r è s - a b o n d a n t s , tandis qu' i ls sont 
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c o m m u n s en Suède c o m m e en Grèce, en Espa
gne c o m m e en Russ ie . 

Les co rbeaux , qu ' i l s soient isolés pa r pai res 
ou r éun i s en familles, chois issent toujours leur 
d e m e u r e avec b e a u c o u p de tact . Ils h a b i t e n t un 
assez grand d o m a i n e , et r e c h e r c h e n t pa r t i cu l i è 
r e m e n t les l ieux d ive r semen t acc iden tés .Us p r é 
fèrent à tout au t r e les endroi t s où a l t e rnen t des 
c h a m p s , des forêts, des pra i r ies , des cours d ' e au , 
car ils savent y t rouver u n e nour r i t u r e a b o n 
dan te . Les bo rds de la m e r , les m o n t a g n e s des 
contrées mér id iona les rempl issent tou tes les 
condit ions qu ' i l s peuven t dés i r e r ; aussi , les y 
rencon t re - t -on , n o n pas isolés, c o m m e dans la 
plaine, mais r é u n i s en g randes bandes . Dans la 
Sierra Nevada,, j ' e n vis une t r oupe d 'environ 
c inquante individus ; j e les t rouvai aussi n o m 
breux en Lapon ie ; F a b e r et Holboel l d isent qu ' i l 
en est de m ê m e au Groenland. 

Il y a. q u a r a n t e - d e u x a n s , m o n pè re publ ia i t 
u n e descr ip t ion des m œ u r s des co rbeaux , e t , 
depuis , pe r sonne ne l'a surpassée ; aussi ne puis-je 
mieux faire que de la r ep rodu i r e ici, en y a jou tan t 
les résu l ta t s de que lques observat ions r écen te s . 

«D 'ord ina i re , d i t - i l , les g rands co rbeaux vivent 
par pa i res . Ceux qui n icha ien t au voisinage de 
ma d e m e u r e , passa ient souvent en hiver a u -
dessus de la vallée, et se pe rcha ien t sur les a rbres 
les p lus élevés. E n t e n d a i t - o n la voix d e - F u n , on, 
pouvait ê t re sûr q u e son c o m p a g n o n n 'é ta i t pas 
loin. Une pai re en rencon t ra i t - e l l e u n e a u t r e , 
elles se réunissa ien t et volaient q u e l q u e t e m p s 
ensemble . Les co rheaux que l 'on r e n c o n t r e so 
li taires sont des j e u n e s non encore a c c o u p l é s ; 
car, ce sont des oiseaux qui ne c o n t r a c t e n t 
q u ' u n e union p o u r t ou t e la du rée de l e u r vie. 

<r Le g rand corbeau a u n vol supe rbe , qu i s'effec
tue en l igne d r o i t e ; q u a n d l 'oiseau est p ressé , il 
donne de forts coups d 'a i les . Souven t il p l ane 
pendant l ong temps , décr i t de grands cercles en 
étalant l a rgemen t la q u e u e et les ai les. On voit 
que voler ne lui coû te a u c u n effort, qu ' i l e n t r e 
prend de longues excurs ions aé r iennes p o u r son 
seul plaisir . Dans la m o n t a g n e , il vole souvent à 
ras du sol; dans la plaine, il se t ient toujours à 
une grande hau t eu r . En hiver , il passe p resque 
toute la journée à voler . Son vol r essemble plus 
à celui des oiseaux de proie qu ' à celui des au t re s 
corvidés, et l 'on peu t à cela le r econna î t r e à 
longue d i s t ance . 

« A terre , le c o r b e a u m a r c h e avec u n e digni té 
presque r id icule . Il relève un peu le corps en 
avant, se d a n d i n e , baisse la t ê t e .Quand il se 
perche, il t ient son corps , t an tô t re levé, t an tô t 

hor izonta l . Ses p l u m e s res tent p resque tou jours 
app l iquées sur le corps , et ce n ' es t que lorsqu ' i l 
est fo r t ement excité qu'i l hér isse celles de la tê te 
et d u cou . Il t i en t ses ailes u n peu écar tées du 
corps . 

« Tous les au t re s corvidés ont en t r e eux de 
cer ta ins r appor t s : les corneil les noi res vivent 
avec les cornei l les cend rées e t les pies , les 
choucas avec les freux ; les corbeaux seuls sont 
t rai tés en ennemis par toutes les au t r e s espèces . 
J ' e n ai vu q u e des cornei l les noires a t t a q u a i e n t 
avec a c h a r n e m e n t , et si un d ' eux veut se m ê l e r 
à u n e d e leurs bandes , il s 'élève un b ru i t parei l 
à celui que cause l 'appar i t ion d ' un éperv ie r ou 
d 'un busa rd . Tou tes les corneil les fondent su r 
l ' é t ranger et le fo rcen t à s 'é loigner. 

« Le co rbeau c o m m u n surpasse en méfiance 
t o u s s e s congénères . On ne p e u t se figurer j u s 
q u ' o ù va sa p r u d e n c e . Il ne se pose qu 'après avoir 
so igneusemen t inspecté tous les env i rons , et 
quand r ien de suspect n 'es t venu frapper ni sa 
vue , ni son odora t . Un h o m m e s 'approche- t - i l 
du nid où il couve, il s 'enfuit, e t q u e l q u e a m o u r 
qu' i l ait p o u r sa p r o g é n i t u r e , il ne rev ient aup rès 
d'elle qu 'avec la p lus g rande méf iance . Sa ha ine 
p o u r le g r a n d - d u c est incroyable , mais sa p r u 
dence est p lus p rononcée encore . 

« Tou t le m o n d e connaî t sa voix : kork kork, 
kolk kolk ou rabb rabb rabb. Ces syllabes sont 
mêlées les unes aux au t r e s , p rononcées sur des 
tons fort différents, ce qui d o n n e à ce t t e voix 
u n e ce r ta ine var ié té . On c o m p r e n d q u e les a n 
ciens devins y d i s t inguassen t tant de sons diffé
r en t s . Au m o m e n t des a m o u r s , le mâle Tait en
t e n d r e u n e sorte de babi l t r ès -par t i cu l i e r , qu i 
est enco re p lus varié q u e celui de la p i e . » 

A u c u n oiseau, peu t -ê t re , ne mér i t e p lus q u e le 
g rand corbeau l ' épi thèle d'omn/vnre. On p e u t 
d i re qu ' i l m a n g e t o u t ce qui se peut m a n g e r . 
Il se nour r i t de f rui ts , de gra ins , de subs tances 
végétales de t ou t e n a t u r e ; mais c'est aussi u n 
o iseau de proie de p r e m i e r o r d r e . Ce n 'es t pas 
s e u l e m e n t aux insectes , aux l imaces , aux vers, 
aux pet i ts ver tébrés qu ' i l déc la re la g u e r r e ; il 
a t t aque encore des m a m m i f è r e s et des oiseaux 
plus g rands que lui . I l pille de la façon la plus 
i m p u d e n t e les nids des peti ts oiseaux sans d é 
fense, aussi b ien q u e ceux de la m o u e t t e , qui 
che rche avec v igueur et courage à défendre sa 
p r o g é n i t u r e . Depuis le lièvre j u s q u ' à la sour is , 
depu i s la gelinotte j u s q u ' a u x p lus pet i t s passe
reaux , aucun an ima l n ' es t en sûre té devant lu i . 
Ruse et i m p u d e n c e , force et agil i té , il r éun i t 
toutes ces qual i tés , qu i font de lui un r apace 
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vé r i t ab l emen t d a n g e r e u x . En E s p a g n e , il p rend 
les p o u l e s ; en N o r w é g e , les j eunes oies, les ca 
n a r d s ; en Is lande et au Groenland , il chasse les 
l agopèdes ; chez n o u s , les l ièvres, les faisans, les 
p e r d r i x ; sur les b o r d s de la m e r , il r amasse ce 
q u e le flot vient y appor t e r , e t dans les pays 
du Nord, il d i spu te aux chiens les débr is j e tés 
devant les habi ta t ions . » 

« Le corbeau , dit Olafsen ( I ) , a b o n d e dans 

Fig. 9 3 . Tepographie d o s facultés du Corbeau 

tou te l ' Is lande ; il y est l 'oiseau le p lus c o n n u , 
e t t e l l ement privé, qu ' i l se p r o m è n e l 'hiver au 
près des habi ta t ions p o u r c h e r c h e r sa n o u r r i 
t u r e . 11 ne diffère du co rbeau q u e l 'on voit en 
E u r o p e qu ' en ce qu ' i l est plus fort, p lus subtil et 

( 1 ) O l a f s e n , Voyage en Islande; t r a d , f r a n c . P a r i s , 1 8 0 2 , 
t. I, p. 1 1 8 . 

{*) ï, c h o i s des a l i m e n t s ; .% d e s t r u c t i o n ; 4 , r u s e ; li, c o u r a g e ; 
G, cho ix des l i e u ï ; 7. c o n c e n t r a t i o n ; 8. a t t a c h e m e n t à l a -vie; 9 , a t 
t a c h e m e n t ; 10 . r e p r o d u c t i o n ; H , a t t a c h e m e n t à l a p r o g é n i t u r e ; 
12, p r o p r i é t é ; 13 , c i r c o n s p e c t i o n ; 14, p e r c e p t i o n de l a s u b s t a n c e ; 
16 , é t e n d u e ; 17. d i s t a u c e ; 18 , s e n s g é o m é t r i q u e ; 1 9 , r é s i s t a n c e ; 
2 0 , l o c a l i t é s ; 2 2 , o r d r e s ; 2 1 , t e m p s ; ±6, é v e n t u a l i t é s ; 27 , c o n s t r u c 
t i o n ; 28 , t a l e n t m u s i c a l ; ¿ 9 , i m i t a t i o n ; 30, c o m p a r a i s o n ; 3 5 , p e r s e -
F r a n c e ; 39 , d o u c e u r . (Col in, Traité de physiologie comparée des 
animaux domestiques, 2 · é d i t . P a r i s , 1 8 7 1 , t. I, p. 279 . ) 

plus h a rd i , pu i squ ' i l se môle p a r m i les cha ts et 
les ch iens , p o u r c h e r c h e r sa p â t u r e . Cet oiseau 
est t r è s - d e s t r u c t e u r ; il t o m b e su r les poissons , 
les a n i m a u x et t o u t ce qu ' i l r e n c o n t r e , p r inc ipa
l e m e n t au p r i n t e m p s . On le voit a lors guet te r les 
brebis lorsqu 'e l les j e l t e n t l e u r s agneaux . A pe ine 
ont - i l s la tê te ho r s d u vent re de l eu r m è r e , qu ' i l s 
vont l eur a r r a c h e r les y e u x ; ils a t t aquen t m ô m e 
les m è r e s , à moins qu 'e l les n ' a i en t assez de force 
p o u r l eur opposer rés i s tance . Ils gue t t en t égale
m e n t le c a n a r d à duve t lorsqu ' i l fait sa pon te et 
le chasse de son nid pour m a n g e r les œufs . Les 
chevaux ne sont pas plus à l 'abr i des a t t aques de 
cet oiseau carnass ie r . Lorsqu ' i l s les t rouvent à 
la p â t u r e , ils obse rven t ceux qu i ont que lques 
plaies ou bosselures su r le ga r ro t et se j e t t e n t 
imp i toyab l emen t dessus , p o u r en a r r a c h e r quel
ques m o r c e a u x de cha i r . Le cheval ne parvient 
à, s 'en dépê t r e r q u ' e n faisant des m o u v e m e n t s 
en avant et en a r r i è re , ou en se vau t ran t par 
t e r r e . Les hab i t an t s du pays sont t e l l ement au 
fait des ruses et des a l lures de cet oiseau, qu'i ls 
ne s'y t r o m p e n t p a s ; lorsqu' i ls en voient arr iver 
u n , du plus h a u t de l ' a tmosphè re , ou qu' i ls en 
e n t e n d e n t le cr i , ils vont auss i tô t à l 'aguet pour 
voir où il p r e n d sa descen te , pe r suadés qu ' i l va 
se je te r sur q u e l q u e c h a r o g n e . Ils s'y t r a n s 
po r t en t aussi tôt pour s 'assurer s'il n 'y a pas un 
de leurs chevaux , ou q u e l q u e an ima l de leur t rou
p eau x qui ai t pér i . S'il arr ive q u e les f r imas de 
l 'hiver ne soient pas encore t e r m i n é s , et qu ' i l 
t ombe des neiges, ou qu ' i l surv ienne des gelées, 
ce t oiseau m a n g e ses p ropres œufs, et qui t te son 
n id , ce qui p ronos t ique u n p r i n t e m p s t r è s - r u d e . 
On r e m a r q u e q u e lo r sque les pet i ts t o m b e n t de 
t r o p bonne h e u r e d u n id , et que les pères et 
mères n e p e u v e n t les y faire r en t re r , ils en font 
e u x - m ê m e s p â t u r e . Dans les hivers rudes , un 
corbeau n e fait pas de façon d 'en m a n g e r un 
au t re qui sera i t m o r t na tu re l l en ten t , ou qui au 
rai t été t u é . 

« L o r s q u ' u n aigle passe que lque par t , les cor
b eau x qu i l 'aperçoivent , se r a s s e m b l e n t aussitôt 
p o u r le su iv re ; s'il se pose d a n s un endroi t , ils 
v iennent se p lacer à que lques pas de lui, en for
m a n t u n cerc le , e t t i r en t b ien souvent avantage 
de la vue pe rçan t e de cet o iseau à qui rien 
n ' é chappe . Si l 'aigle découvre u n cheval mor t , 
ou tou t e au t r e c h a r o g n e , il s'y place dans le mi 
l ieu, et les co rbeaux se r a n g e n t au tour , sans 
a p p r o c h e r c e p e n d a n t de t rop p rès . On a remar
qué que les co rbeaux c h e r c h e n t en a u t o m n e leur 
pâ tu re p a r t o u t où ils la t rouvent , et qu' i ls vont 
alors pêle-mêle dans les campagnes ; au lieu que 
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Fig. a i . Le Corbiveau à gros beu. 

dès q u e l 'hiver app roche , c ' es t -à -d i re vers la fin 
d 'oc tobre , ils v i ennen t le passer pa r couples , ou 
par t roupes de six , de dix ou davan tage , près 
d 'une hab i t a t ion , selon qu 'e l le est é t e n d u e et 
plus ou mo ins peup lée .S i u n corbeau é t r ange r , 
c 'est-à-dire d ' u n e au t r e t r o u p e , a le m a l h e u r , 
pendant ce t emps- là , de ven i r se m ê l e r pa rmi 
eux, ils lui font u n e chasse à t ou t e o u t r a n c e , 
et n 'ont de r epos qu ' ap rè s l 'avoir cont ra in t à 
fuir, n 

C'est un specLacle t rès - in té ressan t que de voir 
les g rands co rbeaux à l 'œuvre . « Les chasseurs 
suisses, nous dit T s c h u d i , se gu iden t sur eux 
pour r e t rouve r le chamois qu ' i l s ont t u é . n D'a
près Fahe r , c o m m e d ' ap rès Holboell , ils enlèvent 
dans l 'air les mo l lu sques à coqui l le t rop d u r e , 
et les laissent t o m b e r s u r u n rocher , pour les 
briser. A. de Homeye r nous apprend qu ' i ls sa
vent à mervei l le saisir le b e r n a r d l ' e rmi t e , et le 
re t i rer du coqui l lage qui le pro tège . Si le c rus -
tacé s'est re t i ré tout au fond de sa d e m e u r e , ils 
le rou len t de côté et d ' au t re , j u s q u ' à ce que le 
be rnard p r e n n e enfin le pa r t i de se m o n t r e r . 
Quant aux g r a n d s - a n i m a u x , ils les s u r p r e n n e n t 
en employant la ru se et l 'adresse, et quelquefois 
les a t t aquen t o u v e r t e m e n t avec succès . C'est 
ainsi qu ' i ls se c o m p o r t e n t avec les l ièvres, et 
n o n - s e u l e m e n t , c o m m e lecroya i t m o n p ô r e , avec 
ceux qui sont malades ou blessés, mais avec ceux 

HnEEM. 

qu i on t tou te l eur san té . Le c o m t e Wodzicki a 
fait à ce sujet des observat ions qu i n e laissent 
pas prise au d o u t e . 

a Le corbeau , di t - i l , j oue p a r m i les oiseaux le 
m ê m e rôle que le r e n a r d p a r m i les m a m m i f è r e s . 
71 déploie au p lus h a u t degré de la ru se , de la 
persévérance et de la p r u d e n c e . Su ivan t les c i r 
cons tances , il chasse seul ou en c o m p a g n i e de 
ses semblab les ; il conna î t les o iseaux de r ap ine , 
et s 'a t tache à ceux qui , peuven t lui p r o c u r e r 
u n e p ro ie . Souvent , c o m m e le- r e n a r d , il e n 
t e r r e le surplus de sa n o u r r i t u r e p o u r se t rouver 
p lus t a rd à l 'abri de la fa im. Est- i f rassasié , il 
appel le ses c a m a r a d e s ' à venir p r e n d r e leur par t 
de ses restes ; il les appel le aussi , q u a n d il a be
soin de leur secours dans ses chasses. 

« E n d é c e m b r e 1847, p a r u n e forte ne ige , 
j e par t i s avec u n c o m p a g n o n p o u r la chasse 
au lièvre. Nous avions déjà t i ré que lques 
coups de fusil, quand nous v îmes près d 'un ra
vin deux corbeaux . L ' u n é ta i t p e r c h é , et r e 
gardai t au fond du ravin ; l ' au t re , a r r ê t é environ 
deux pieds p lus bas , donnai t des coups de b ec , 
pu i s se re t i ra i t b r u s q u e m e n t . Ils é ta ien t tous 
deux si occupés , qu ' i ls ne s ' aperçuren t pas de 
no t re app roche . Nous n 'en é t ions q u ' à u n e f a i b l e 
d i s tance , q u a n d ils s 'envolèrent , mais p o u r a l 
ler se pe rche r à que lques centa ines de pas ; ils 
espéra ien t que , c o m m e les paysans , n c u s p a s -
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ser ions sans les t roub le r davan tage . Là où pous 
les avions vus , se t rouvai t , snus environ deux 
pieds de ne ige , un lièvre adul te , de forte tail le. 
Un des corbeaux l 'avait a t t aqué de front, che r 
c h a n t à le faire lever ; l ' au t re de son bec et de 
ses ongles avait c r eusé un t rou dans la ne ige 
p o u r p r e n d r e l 'animal pa r en h a u t . Celui-ci avait 
été assez p r u d e n t p o u r ne pas bouger , et avait 
r epoussé les co rbeaux pa r ses g r o g n e m e n t s et 
ses coups de pa t t es . 

« En 1850, j e vis dans u n c h a m p , deux cor
beaux qu i para issa ient t rès occupés dans u n e 
dépress ion du sol. Quand j ' y arr ivai , j e t rouvai 
u n l ièvre expi ran t , la t ê te couver te de sang. J e 
suivis la p is te , et à vingt pas de là, j e t rouvai le 
gî te , avec des t races qu i i nd iqua ien t év idem
m e n t que les corbeaux l 'y avaient levé. 

« E n d é c e m b r e 1831 , j e vis t rois co rbeaux , 
deux à t e r re , u n au t re dans l 'air. U n lièvre se 
leva et cou ru t de toutes ses j a m b e s . Les trois cor
beaux le poursu iv i ren t en croassant et en rasan t 
la t e r r e , c o m m e des oiseaux de pro ie . Le lièvre 
s 'a r rê ta , cou ru t de nouveau , et finalement se ta
pit sur le sol. Aussi tôt , un corbeau s 'abat t i t sur 
l u i , lui enfonça les ongles dans le dos, e t lui 
frappa la tête à coups de bec . Un second vint 
à son a ide , tandis q u e le t ro is ième c h e r c h a i t à 
ouvri r le ven t re de la v ic t ime. J e sautai de m o n 
t ra îneau et j ' a r c o u r u s en tou t e hâ t e : le lièvre 
étai t déjà à moi t ié m o r t . 

« En d é c e m b r e 1835, j e vis encore des cor
beaux en t ra in de dévorer les res tes d 'un lièvre. 
J e suivis la pis te , qu i m e conduis i t au gîte s i tué 
à deux cents pas de là. Ce gîte étai t à environ 
deux pieds sous la ne ige , et disposé d 'une façon 
tou te par t i cu l iè re ; un couloir sou te r ra in , d 'en
viron hu i t p ieds de long, conduisa i t au gîte p ro 
p r e m e n t d i t ; du côlé opposé , un couloi r s e m 
blable étai t disposé p o u r la fuite de l ' an imal . 
Aux t r aces des co rbeaux , je r e c o n n u s que l 'un 
d 'eux s 'étai t avenLuré dans le couloir , p o u r p o u s 
ser le lièvre vers ses c o m p a g n o n s . 

« C o m m e les c h i e n s de chasse , les co rbeaux 
su iven t en c o u r a n t , p e n d a n t qu inze , vingt pas , la 
pis te d ' u n l ièvre. Us abasourd i ssen t le ma lheu 
reux p a r leurs c roassements , et lui donnen t des 
coups de bec , j u s q u ' à ce qu ' i l p e r d e la tête et 
devienne l eu r v ic t ime (1 ) . » 

Le corbeau n 'es t pas moins h a r d i quand il s'a
git de pi l ler un n id . Wodzick i en vit un enlever 
un œuf de l 'aire d 'un aigle tacheté (aquila nœvia). 

Dans le Nord, c'est le pi l lard de nids le plus t e r -

(1) T . s c l m d i , les Alpes. Berne, 1 S 5 D . 

r ib le . E n N o r v è g e , j e gravis u n j o u r u n roche r 
s u r lequel é ta ient de j eu n es co rbeaux , encore 
n o u r r i s par leurs pa ren t s . J ' y t rouvai les débris 
d ' une soixanta ine d'œufs d 'e iders , de m o u e t t e s , 
de pluviers , des os de pou les , des ailes d 'oies, des 
peaux de l e m m i n g s , des coqui l lages , des restes 
d é j e u n e s m o u e t t e s , de glaréoles , de pluviers . 
Les qua t r e peti ts c r ia ien t sans cesse, d e m a n d a n t 
à m a n g e r , et sans cesse les paren ts leur appor 
ta ient de nouvelles pro ies . Aussi n 'y avait-il rien 
d ' é tonnan t à ce q u e , dès q u e les co rbeaux se 
mon t r a i en t , toutes les moue t t e s des envi rons 
fondissent sur e u x , et les a t t aquassen t avec 
fureur ; à ce que les hab i t an t s des fermes voi
sines les détestassent au plus hau t po in t . 

Il es t hors de doute q u e le corbeau , c o m m e 
oiseau de pro ie , ne soit fort p ré jud ic iab le . 

Les services qu ' i l rend en dé t ru i san t que lques 
a n i m a u x nuis ibles , sont loin de compense r les 
dégâts qu' i l cause . 11 est donc é t o n n a n t que cer
tains peuples l ' a iment et l ' honoren t . 

Les corbeaux on t m ê m e joué un grand rôle 
dans la mythologie du Nord et dans les légendes 
du moyen âge . — « C'est p a r eux , dit T s c h u d i , 
que furent t r ah i s et poursuivis les m e u r t r i e r s de 
Saint -Meinrad sur l 'Elzel . Us ne se m o n t r è r e n t 
pas moins utiles au c o m m e n c e m e n t de ce siècle, 
à deux j eunes enfants qui passaient en voi ture 
l ' E m m e grossie p a r l e s eaux d 'un o r a g e ; leur 
véhicule fut renversé par le cou ran t , e t les 
pauvres enfants au ra i en t été englout i s dans les 
flots de la r ivière, s'ils n ' é ta ien t pa rvenus à s 'ac
c rocher à u n e des roues . Leurs cris re tent is 
sa ient en vain au mil ieu de la t e m p ê t e , lorsque 
que lques co rbeaux , se t rouvant alors s u r le r i 
vage et c o m p r e n a n t leur danger , s 'envolèrent 
vers u n e maison de paysans et se m i r e n t à pous-
ser 'de grands cris a c c o m p a g n é s de b a t t e m e n t s 
d 'ai les. Les hab i t an t s de la c h a u m i è r e sor t i ren t 
de chez e u x , et, suivant la d i rec t ion du vol des 
co rbeaux , les virent s 'ar rê ter au-dessus de la t ê t e 
des enTants, qu ' on p u t ainsi faci lement dé l i 
vrer . » 

Le rôle provident ie l que l'on a t t r i bue ici aux 
corbeaux expl iquera i t peut -ê t re la p ro tec t ion que 
l'on accorde dans cer ta ines con t rées à ces mal
fai teurs de la pire espèce . 

Les Arabes les on t enco re en t r è s - h a u t e es
t i m e , ils les vénè ren t p re sque c o m m e des dieux, 
et les c ro ient immor te l s . « Un j o u r , dit le doc-
leur Labouyssé , j e voulais t i rer un corbeau ; un 
Arabe m e re t in t , m ' a s s u r a n t que c 'étai t un o i 
seau sacré et invu lnérab le . J e le m a n q u a i , au 
g rand c o n t e n t e m e n t de l 'Arabe , qu i , p lus croyant 
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encore q u ' a u p a r a v a n t , se rai l la de m o i . » Les Is
landais et les Groënlaudais ne s o n t n u l l e m e n t ses 
ennemis . « Le co rbeau , dit Fabe r , est si pr ivé, 
qu'il se pe rche sur les maisons , su r le dos des 
chevaux au pâ tu rage . » Au Groenland , d ' ap rès 
Holboell , les c o r b e a u x viennent j u sque dans les 
ma i sons , sans pe rd re pour cela leurs hab i tudes de 
rapine . Les be rge r s des îles Canaries o n t d e tout 
autres s en t imen t s , à ce q u e nous a p p r e n d Bolle. 
Ils r ega rden t le corbeau c o m m e le p i re oiseau 
qui existe ; ils c ro ient qu ' i l crève. les yeux aux 
chevreaux et aux agneaux p o u r pouvoir ensu i t e 
plus faci lement les t u e r et les dévorer . Aussi 
détruisent- i ls le p lus de corbeaux qu' i ls peuven t , 
et p robab l emen t ce n 'est pas sans ra ison. 

Le c o r b e a u se mord re là où gî t une cha ro 
gne, et les n o m b r e u x passages b ib l iques qui se 
r appor ten t à cet o iseau, sont par fa i tement vrais . 
« On croit , dit m o n pè re , q u e le corbeau llaire 
un cadav re à p lus ieurs l ieues à la ronde . J e ne 
mets n u l l e m e n t en doute son excel lent odora t , 
mais c'est là, j e crois , une exagéra t ion . Quand 
on observe a t t en t i vemen t , on voit q u e le co r 
beau a q u e l q u e chose d ' incer ta in dans ses pé ré 
gr ina t ions . C h a q u e j o u r , il p a r c o u r t un g rand 
espace, et en sens d i v e r s ; on voit, dans ces c i r 
cons tances , qu ' i l faut qu ' i l soit près de la cha ro 
gne ou sous son vent , p o u r la t rouver . S'il la 
sentai t de t rès - lo in , il y a r r ivera i t d i r ec t emen t eL 
sans chercher . Avant de s 'abat t re à un endro i t , 
il p l ane long temps au-dessus , en décr ivan t de 
grands c e r c l e s ; et cela prouve encore qu' i l ne 
peut sent i r un objet q u e dans une ce r ta ine direc
tion, et à u n e assez pet i te d is tance . » Quiconque 
a observé des corbeaux se r angera , je crois, à 
celle op in ion , et cela, ma lg ré les asser t ions 
contraires de N a u m a n n . Ce na tura l i s te pose en 
core la quest ion de savoir si le co rbeau m a n g e 
des cadavres h u m a i n s . Selon moi , il faut y r é 
pondre par l 'affirmation. P e u i m p o r t e au cor
beau q u e le cadavre qu ' i l r e n c o n t r e soit celui 
d 'un h o m m e ou d 'un m a m m i f è r e . » 

De tous les oiseaux de nos con t rées , les b e c s -
croisés seuls excep tés , les co rbeaux sont ceux 
qui se r ep rodu i sen t le p l u ; tôt ; ils s 'accouplent 
en janvier , cons t ru i sen t leur nid en février, et 
pondent au c o m m e n c e m e n t d e m a r s . Leur nid 
est établi sur un rocher , ou sur un a rb re très-
élevé, auque l il est difficile de g r imper . Ce nid 
est grand ; il a environ 30 cent, de hau t , et de 
60 cent , à I m è l r e de d i amè t r e . Le dehors en 
est formé de b r a n c h e s assez for tes ; puis vien
nent des r a m e a u x plus minces , et enlin des fila-
menls d ' écorce , des br ins de l ichen, d 'herbes , 

de la ine , e tc . , t ap issen t l ' in té r ieur , qui r e p r é 
sente u n e demi - sphè re , de 22 à 25 cen t , de 
d i amè t r e et de 11 à 14 cent , de p ro fondeur . Le 
corbeau se sert volont iers d ' un ancien nid, qu'i l 
se bo rne à r épa re r un p e u . 

E n cons t ru i san t son nid, le co rbeau m o n t r e 
toute sa méfiance : il n e l 'aborde qu 'avec p r u 
dence , e t il l ' abandonne , s'il a souvent r e m a r q u é 
des h o m m e s dans le voisinage, ou s'il a été ef
frayé avant h p o n l e . Quelquefois il ne peu t s 'é
loigner du lieu où il s'est une fois r ep rodu i t . 
C'est au poin t q u ' u n forestier hanovr ien pu t 
p rendre l 'un après l ' au t re dans le m ô m e n id , 
q u a r a n t e - q u a t r e j e u n e s . C h a q u e couvée est de 
qua t r e ou c inq œufs, assez g rands , verdâ t res , 
t ache tés de b r u n et de gris . D 'après les observa
tions de m o n père , la femelle, seu le , les couve
ra i t ; d ' ap rès N a u m a n n , c e p e n d a n t , le mâ le la 
r emplacera i t lorsqu 'e l le va m a n g e r . Les deux pa
ren t s nour r i s sen t leurs pet i ts de vers , d ' insectes , 
de souris , d 'o iseaux, d'oeufs, d e c h a r o g n e ; mais , 
q u e l q u e a b o n d a n t e q u e soit la n o u r r i t u r e qu ' i ls 
appor t en t , j a m a i s les peti ts ne para issent rassa
siés, toujours ils c r i en t la faim. Les pa ren t s t émoi 
g n e n t à l eu r p r o g é n i t u r e l ' amour le p lus vif, et 
ne l ' abandonnen t j a m a i s . On peu t les effraye ' - ; 
ils d e m e u r e n t toujours aux environs du nid , en 
poussan t des cris plainl ifs; i ls volent d e côté et 
d ' au t r e , e t t émoignen t ainsi tout le souci qu ' i l s 
ont de leur n i c h é e . On a vu p lus ieurs fois des 
corbeaux poursuivis n o u r r i r leurs pet i ts , en lais
sant t o m b e r de hau t , dans le n id , les a l iments 
qu ' i l s leur appor t a i en t . Si on enlève à des cor
beaux l eu rs œufs , ils pondent u n e seconde fois ; 
ce qu ' i l s ne font pas , si on leur prend leurs pe t i l s . 
Lor sque les condi l ions sont favorables, les j eunes 
co rbeaux p rennen t l eur volée à la fin de mai ou 
au c o m m e n c e m e n t de ju in , mais ils n ' a b a n d o n 
nen t pas le can ton , e t p e n d a n t l o n g t e m p s , re
v iennen t tous les soirs c o u c h e r dans leur nid. 
Les paren ls les condu i sen t dans les c h a m p s , les 
p r a i r i e s ; leur a p p r e n n e n t à se n o u r r i r eux-
m ê m e s ; en un mo l , les ins t ru i sen t c o m p l è t e 
m e n t . Ce n 'es t qu 'en a u t o m n e , qu ' i l s dev iennen t 
i n d é p e n d a n t s . 

C a p t i v i t é . — Pris au nid , les j e u n e s cor 
beaux s 'apprivoisent t r è s - a i s é m e n t , les vieux 
m ê m e s s ' hab i tuen t r a p i d e m e n t à la per te de leur 
l iber té . Un co rbeau , dans une g rande cour , est 
un sujet d 'observat ions t rôs - in lé ressan tes . O n n e 
t a rde pas à r econna î t r e que c'est un oiseau des 
p lus in te l l igents . On peut le dresser c o m m e u n 
chien, l 'exciter conlre les h o m m e s et les a n i m a u x ; 
il c o m m e t les actes les plus drôles, les p lus co-
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m i q u e s ; il invente c h a q u e j o u r que lque chose de 
n o u v e a u , croî t en sagesse à m e s u r e qu ' i l vieillit, 
ma i s pas toujours en faveur auprès de l ' h o m m e . 
Son ma î t r e doit s 'a t tendre à tou t de sa par t . On 
peu t hab i tue r fac i lement le corbeau à e n t r e r et 
à sort ir l i b r emen t ; b ientô t , c e p e n d a n t , il se rend 
ind igne de la l iber té . Il se fait vo leur et cache le 
p rodu i t de ses larc ins ; il tue les j e u n e s a n i m a u x 
d o m e s t i q u e s , les poules , les o i e s ; il p ince les 
mollets des gens ; quelquefois m ô m e il devient, 
dange reux , q u a n d il s'en p r e n d aux enfants. 
Souven t , il con t rac te ami t ié avec les ch iens , et 
leur devient t rès-ut i le en leur c h e r c h a n t les 
p u c e s . 11 s 'habi tue r a p i d e m e n t à vivre, avec 
les chevaux et les bœufs , qui le p r e n n e n t en af
fection. Il app rend à pa r l e r , à donner aux mots 
leur s ignif icat ion; il aboie c o m m e le ch ien , r i t 
c o m m e u n h o m m e , roucou le c o m m e le p i 
geon, e tc . 

Lor sque l 'on s 'occupait de la localisat ion des 
facultés des a n i m a u x , on est allé j u s q u ' à c o m p t e r 
dans le c r âne du corbeau 39 organes dis t incts et 
à en dess iner la topographie (fïg. 93). 

J e serais en t ra îné t rop loin, s'il m e fallait r é 
péter tou tes les his toires que je sais su r le cor 
beau ; aussi m e conte nierai- je de dire qu' i l a 
u n e in te l l igence vra iment h u m a i n e , et qu ' i l sait 
ê tre auss i agréable à son maî t re q u e désa
gréable aux personnes é t r angè res . Que les p h i 
losophes qui dén ien t aux bétes t o u t e in te l l igence 
se m e t t e n t à examine r le corbeau , et ils se con
va incron t que toutes ces théor ies d ' ins t inc t , de 
force inst inct ive a v e u g l e , e t c . , n e peuven t 
m ê m e pas s 'appl iquer aux oiseaux. 

L E S C O R B I V E A U X — CORVULTUR. 

Die Geierraben. 

Caractères. — Deux espèces r e p r é s e n t e n t 
en Afr ique no t r e corbeau , et le su rpassen t sous 
le r appor t de la ta i l le , et de la vorac i té ; ce sont 
les corbiveaux ou les vautours-corbeaux. Us on t le 
bec t rès-gros , un peu c o m p r i m é l a t é r a l emen t , 
f o r t emen t r ecou rbé , et ressemblan t assez au bec 
d u v a u t o u r ; leurs ailes son t longues , les q u a 
t r i ème e t c i n q u i è m e pennes é tan t les p lus déve
loppées ; et l eu r q u e u e est t r o n q u é e . 

L E C O K B I V E A U A C O U B L A N C — CORVULTUR 
ALBICOLLIS. 

Caractères. — Le mâle a le p l u m a g e d 'un 
noir lus t ré , avec u n e large t ache b lanche sur la 
n u q u e ; u n e raie de m ê m e couleur sur la p o i 
t r i n e ; les p lumes de la gorge no i râ t res et é c h a n -

c r é e s ; le bec noir à b o u t blanc-; l'iris b r u n - n o i 

set te et les pat tes no i res . La femelle a le p l u m a g e 

d ' u n no i r r e m b r u n i et la t ache de la n u q u e moins 

é t e n d u e . 
Distribution géographique. Cette espèce 

habi te le cap de B o n n e - E s p é r a n c e . 

L E C O R B I V E A U A f . H O S B E C — CORVULTUR 
CRJSSIROSTRIS. 

Der Geierrabe, The great-billed Crow. 

Caractères. — Le corbiveau à gros bec (fig. 94) 
est t rès-vois in de l 'espèce p r é c é d e n t e . Il est d 'un 
b leu no i r â t r e , avec des reflets d 'un p o u r p r e foncé 
sur les côtés du cou ; les pet i tes couver tu res su
p é r i e u r e s de l'aile sont m ê l é e s de b r u n châ ta in 
foncé et de n o i r ; la n u q u e a u n e t a c h e b l anche , 
en forme de poire , qu i se p ro longe j u s q u e sur la 
t ê t e ; l 'œil est b r u n c h â t a i n ; les pa t tes sont noi
res ; le b e c est noi r avec la pointe b lanche . 
D 'après Ruppe l l , il a I ^ O o de l o n g u e u r t o 
t a l e ; l 'aile pl iée m e s u r e 47 cen t . , et la q u e u e 
23 cent . 

Distribution géographique. — Dans les pays 
que j ' a i p a r c o u r u s , le co rb iveau à gros bec p a 
ra î t être excess ivement r a r e , et je n 'a i pu l 'ob
server . D 'après Ruppe l l , il n ' h a b i t e que la I lau le -
Abyssinie , c 'es t -à-di re u n e zone élevée de plus 
de 1,600 m è t r e s a u - d e s s u s de la mer . « Nous le 
vîmes d ' abord , di t- i l , à Halai sur la m o n t a g n e 
de T a r a n t a , puis dans la province A g a m é , et 
toujours en pet i tes famil les ; nous le t r o u v â m e s , 
par con t re , c o m m u n à S i m e n , e t su r tou t à Gon-
dar . » 

Mœurs, habitudes et régime. — Les m œ u r s 
d u corbiveau à gros bec , d ' après Ruppe l l , se
ra ien t t o u t à fait celles du freux. Il se nour 
r irai t d ' insec tes et d e v e r s qu ' i l che rche ra i t dans 
les fr iches et les j a c h è r e s ; c e p e n d a n t L e Vail lant 
et d ' au t res voyageurs , qu i ont observé soit cette 
espèce, soit sa congénère , sont d 'un au t r e avis. 
Le corbiveau à cou b l a n c , selon Le Vail lant , est 
vorace , c r ia rd , ha rd i , social et i m m o n d e . Il 
imi te le g r a n d c o r b e a u pa r son goût p o u r la 
cha rogne . Quelquefois , r éun i en t r o u p e s n o m 
breuses , il a t t aque et t ue les a g n e a u x , les j e u n e s 
gazelles, et les dévore en c o m m e n ç a n t d ' abord 
pa r les yeux et la l angue . On le voit poursuivre 
les t r oupeaux de buffles, de bœufs , de chevaux, 
enfin, le r h i n o c é r o s , et l ' é léphant lu i -même. 
P e r c h é s en g rand n o m b r e sur le dos des q u a d r u 
pèdes d o n t ils ne peuvent e n t a m e r le cuir , ces 
oiseaux p longent l eur bec dans les plaies de 
l 'animal , et lui r e n d e n t service en enlevant à 
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I ' í g . 95. Le P t é r o c o i - a x à 
coups de bec les larves d 'œs t res e t de t aons , 
lorsqu'el les sont développées et pleines de sang . 
Ils volent avec force et s 'élèvent t rès-haut . 

Les corbiveaux n ichen t en oc tobre ; ils con
struisent un grand nid, formé e x t é r i e u r e m e n t de 
petites b r a n c h e s , i n t é r i e u r e m e n t tapissé de sub
stances mol l e s . Les œufs, a u n o m b r e de q u a t r e 
par couvée, sont verdâl res et t ache tés de b r u n . 

« L e c o i ' b i v e a u à cou blanc n ' é m i g r e p a s ; il 
reste t ou t e l ' année dans le canton qui l 'a vu naî
t r e . T.e Vaillant le vit p a r t o u t dans ses voyages, 
mais en plus ou moins g r a n d n o m b r e selon les 
localités. Souvent , il se mêle à d 'au t res corbeaux 
qui ont le m ê m e r ég ime que lui . 

L E S P T É R O C O H A X — PTEROCORAX. 

hie Sv.hildra.ben. 

C a r a c t è r e s . — L e s p té rocorax sont des -cor 
vidés à taille b ien plus pet i te e t à bec bien plus 
faible qim chez les corbeaux p r o p r e m e n t dits . 

LE PTEIlOCORAX A ÉCUSSON — FTEIlOCOllAX 

SCAPVLATUS. 

Ikr SchildiuLe. 

C a r a c t è r e s . — Sauf la par t ie supér ieure de 

la poi t r ine et une large bande à la n u q u e , qu i 
sont d 'un blanc é t ince lan t , cet oiseau (fuj. 95 ; est 
pa r tou t noi r ; le no i r est t rès -br i l lan t , et le b lanc 
a les reflets du sa t in . L'œil est b run clair , le bec 
et les pat tes sont noirs . Il a environ 50 cen t , 
de l o n g ; l 'aile plissée m e s u r e 26 cen t . , et la 
queue 7 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

est r é p a n d u e dans une grande par t ie de l 'Afri
q u e , au sud du 18° de la t i tude n o r d ; u n e espèce 
voisine la r e m p l a c e au sud. 

Le corbeau à écusson se t rouve pa r tou t dans 
le Soudan et dans la par t ie basse de l 'Abissynie, 
sans y être excess ivement c o m m u n . 

M « M I T H . h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D ' a p r è s m e s 

observa t ions , le p té rocorax appar t i en t à la 
pla ine , et m a n q u e c o m p l è t e m e n t dans les m o n 
tagnes , où il r emp lace le corbiveau à gros b e c . 
Je l'ai o r d i n a i r e m e n t t rouvé par paires , q u e l q u e 
fois pa r pet i tes bandes , mais qui ne res tent pas 
réunies bien long temps ; j ama i s je n 'en ai vu de 
fortes t r o u p e s . 

H a r t m a n n di t que n o n - s e u l e m e n t le p l u m a g e , 
mais encore les allures du p térocorax à écusson 
rappe l len t t ou t à fait la p i e ; p o u r m o i , je crois 
qu ' i l se r app roche beaucoup p lus du corbeau . 
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Toujours est- i l que c'est une cha rman le espèce . 
Son vol est léger et facile. Q u a n d il vole, l 'oi
seau a un aspect supe rbe . Ses ailes po in tues , sa 
q u e u e a r rond ie lui d o n n e n t une cer ta ine ressem
blance avec le faucon, et de loin, on voit br i l ler 
le b lanc de sa po i t r ine . Sa d é m a r c h e est grave et 
d igne , mais légère et r a p i d e ; son cri est un 
kourr assez doux, qu i ressemble de loin à cer
ta ines notes du grand co rbeau . 

P a r t o u t où le p té rocorax à écusson est c o m 
m u n , il vit en bons rappor t s avec l ' h o m m e . J e ne 
l'ai vu dél iant que dans le S a m h a r a , et enco re , 
il paraissai t avoir moins de p e u r de l ' h o m m e en 
généra l q u e de l ' appar i t ion i n a c c o u t u m é e d 'un 
E u r o p é e n . Aux l ieux de c a m p e m e n t des cara 
vanes , il ne cra ignai t p lus l 'Eu ropéen . Il est 
l 'hôte r égu l i e r de tous les villages de la côte du 
S a m h a r a ; dans le village d 'Ed, j e le vis pe rché 
su r les toits de c h a u m e des cabanes , c o m m e 
chez nous les freux et les cornei l les . Il n i che sur 
les a rb res isolés des s teppes ou des forêts c lair
semées . 11 pond trois ou q u a t r e œufs, au com
m e n c e m e n t de la saison des pluies . J e n 'ai ja
mais vu ses œ u f s ; mais , d ' après ce que j ' a i pu 
a p p r e n d r e , ils r e s semble ra ien t à ceux des a u 
t res corvidés . Les paren ts t émo ignen t à leurs 
pet i ts une vive tendresse , et fondent sur les 
h o m m e s qu i veulent s'en app roche r . 

Dans tout le S o u d a n or ienta l et dans l ' I I abesch , 
on ne fait rien à cet oiseau ; ce n 'es t pas qu 'on 
le r ega rde c o m m e i m p u r , mais il ne vient à l ' idée 
de pe r sonne de le p r end re ou m ê m e d 'en man
ger la chai r . J e ne l'ai j ama i s vu en capt iv i té . 

L E S C O R N E I L L E S — CORVUS. 

Die Krdhcn. 

C a r a c t è r e » . — Les corneil les se d i s t inguen t 

des co rbeaux par l eu j bec p lus pet i t , l eur q u e u e 
a r rond ie , non t r o n q u é e , leur p lumage lâche et 
p e u br i l l an t . Les deux espèces su ivantes se ren
con t ren t t r è s - c o m m u n é m e n t en E u r o p e , en cer
ta ines saisons. 

L A C O R B E I L L E N O I R E — COllVUS CORON E. 

Die Rubenkrâhe, The Crow. 

L A C O R N E I L L E C E N D R É E — CORVUS CORN1X. 

Die Nebelkràhe, The Iloyston ou llooded Crow. 

Ces deux espèces sont de m ê m e tail le, et, plu
mées , il est difficile de d i s t inguer l 'une de l 'au
t r e . Pendan t long temps elles on t été la p o m m e 
de discorde des orni thologis tes . Gloger sout ien t 

qu 'e l les ne sont q u e des variétés c l imalér iqucs 
d ' u n e seule et m ê m e espèce ; il a d m e t (pic 
l ' influence d u c l imat suflit pour t r ans former la 
cornei l le noire en cornei l le c e n d r é e . Pour ex
cuser les n o m b r e u x na tura l i s tes qu i se pera c -
t e n t d'avoir une opin ion différente de la s ienne, 
il a joute : « Ces variétés c l ima lé r iqucs , con
n u e s depuis long temps , sont r é e l l e m e n t t rès -
cons idérables , aussi c o m p r e n d - o n q u e l'on ait 
r ega rdé les cornei l les noires et cendrées comme 
des espèces différentes. L 'on devait ê t re d 'au
tan t p lus por té à les sépare r , qu 'on les rencontre 
souvent toutes deux dans le m ê m e pays. Mais de 
nouvel les observat ions sur leur cou leu r , sur 
l eu rs m œ u r s , ont s u r a b o n d a m m e n t prouvé que 
cet te séparat ion n 'é ta i t pas aussi complè te qu'on 
le supposa i t ; qu 'e l le reposai t su r u n e e r r eu r ex
cusable , inévitable m ê m e pour l ' époque , et qui 
au j o u rd ' h u i m ê m e , t an t est g rand le pouvoir de 
l ' hab i tude , compte encore des a d h é r e n t s , mais 
d o n t le n o m b r e va d i m i n u a n t de j o u r en jou r . » 

P o u r le na tura l i s te qu i ne sort pas de son ca
binet , il n 'y a à cela r ien à r é p o n d r e : il en est 
a u t r e m e n t si l'on veut examine r impar t i a l emen t 
les m œ u r s et l 'aire de dispers ion de ces ani
m a u x . 

Le c l imat n 'es t p o u r r ien dans la différence 
qui sépare les d e u x espèces de cornei l les . D'a
près la théor ie de Gloger, ou bien le c l ima t du 
Nord t r ans fo rme les cornei l les noires en cor 
neil les cendrées , ou inver sement le c l imat du 
S u d t ransforme les cornei l les cendrées en cor 
neilles noi res ; il n 'y a pas d ' au t r e t e r m e pos
sible. Or, ces cornei l les cendrées , au p l u mag e 
pâli pa r les longues nu i t s d 'hiver du pôle , nous 
les t rouvons b ien dans tou te la Scandinavie , 
depuis le cap Nord j u s q u ' à sa poin te la plus m é 
r idionale , dans une g r a n d e par t ie de la Russie, 
dans l 'A l lemagne du N o r d ; mais nous les r e n 
con t rons aussi en Galicie, en H o n g r i e , en Slyrie , 
dans le sud de l 'Italie, en Grèce , dans toute l'E
gypte , depuis les côles de la Médi te r ranée jus 
q u ' a u x frontières de la Nubie , dans l 'Afghanis
t an , au J a p o n , et nul le par t , on ne voit que 
le c l imat soit arr ivé à noi rc i r leurs p l u m e s . La 
cornei l le no i re hab i l e la F r a n c e , l 'Al lemagne 
cent ra le , l 'Al lemagne du Sud , u n e g rande par t ie 
de l 'Asie, la S ibér ie , et peut -ê t re m ê m e Java. 
On la t rouve p a r t o u t où n 'es t pas la corneil le 
c e n d r é e . L ' u n e r e m p l a c e ainsi l ' au t re , et sous 
les c l imats les plus variés ; on ne peu t donc 
par ler des influences c l ima té r iques . 

Il y a bien cer ta ines con t rées où les deux cer
cles de dispers ion se t o u c h e n t , et là, il a r r ive 
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L A C O R N E I L L E N O I R E , L A C O R N E I L L E C E N D R É E . 

souvent que ces deux oiseaux s 'accouplent et 
donnen t naissance à des hybr ides . Mais ce fait 
ne prouve q u ' u n e chose : q u e la théor ie de l ' in
fécondité des hybr ides est fausse ; il ne prouve 
nu l l ement que les deux cornei l les ne cons t i tuen t 
qu ' une espèce . J ' au ra i plus d 'une occasion de 
m o n t r e r des un ions pareil les ent re oiseaux qu'i l 
ne viendra à l ' idée de pe r sonne de r ega rde r 
comme des variéLés d 'une m ê m e forme. T a n t 
que subsis tera la not ion de l 'espèce, nous regar 
derons donc la cornei l le no i re et la cornei l le 
cendrée c o m m e spéci f iquement dis t inctes , que l 
que voisines qu 'e l les soient . Si elles a p p a r t e 
naient à u n e m ê m e espèce, il serai t au mo ins 
é tonnant que là où hab i t e exc lus ivement une 
de ces cornei l les , on ne rencon t râ t pas u n e seule 
fois l ' a u t r e ; p o u r q u o i en Egyp te , par exemple , 
où l 'on n e t rouve que la cornei l le cendrée , la 
na ture ne ferait pas naî t re une fois u n e cor
neille noi re . 

C a r a c t è r e s . — La cornei l le noire ou cor
neille p r o p r e m e n t dite est no i re , à reflets vio
lets ou pourpres ; son œil est b r u n . Dans son 
premie r âge , elle est d 'un no i r ma t , avec l 'œil 
gris. 

La cornei l le cendrée ou corneil le man te lée 
(fig. 96) n 'a de noi res q u e la lê le , la pa r t i e an t é 
r ieure du cou, les ailes et la q u e u e ; le reste du 
corps esl d 'un gris cendré clair, chez les adu l t e s ; 
gris c e n d r é sale, chez les j e u n e s . 

Toutes deux on t de 49 à 52 cent , de long, et 
de \ m , U ï à l m , I O d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée m e 
sure de 34 à 38 cen t . , et la q u e u e de 19 à 32. 

Distribution géographique. —- Les deux 

espèces sont exc lus ivement p r o p r e s à l 'ancien 
cont inent . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les cor

neilles noire et c e n d r é e ne diffèrent pas sous le 
rapport des m œ u r s et des hab i tudes . El les vi
vent par pai res , et p lus ieurs , r éun ies e n s e m b l e , . 
habitent un domaine p lu s o u m o i n s é t e n d u , 
dont elles ne s 'é loignent que r a r e m e n t . Dans 
les hivers t r ès - r igoureux seu lement , elles aban 
donnent les pays du nord , pour émig re r vers le 
sud. Les bouque t s d ' a rbres , au mi l i eu des 
champs , sont les locali tés qu 'e l les p r é f è r e n t ; 
elles évitent les grandes forêts, e t s 'établissent 
par tout où elles se sen ten t en sûre té , m ê m e 
dans les j a rd ins , tou t près de nos d e m e u r e s e t 
jusqu'au sein des grandes villes. Leurs ins t inc ts 
de sociabilité sont t rôs-développés ; elles sont 
admirab lement douces sous tous les rappor t s , et 
capables, par conséquen t , de teni r d ignemen t 
leur place au mi l ieu de la créa t ion . Elles m a r 

chen t en vacil lant un peu , mais du reste faci
l e m e n t ; leur vol est léger et sou tenu , moins 
c e p e n d a n t que celui du g r a n d corbeau ; leurs 
sens sont t rès-développés , s u r t o u t l 'ouïe, la vue 
et l 'odora t . Leur inte l l igence le cède à peine à 
celle du corbeau c o m m u n . Elles font en peti t ce 
q u e le corbeau fait en g rand . Elles ne sont d a n 
gereuses q u e p o u r les a n i m a u x de pet i te ta i l le , 
et les dégâts qu 'e l les p e u v e n t causer sont c o m 
pensés , et de b e a u c o u p , pa r les services qu 'e l les 
r e n d e n t . On peu t h a r d i m e n t les r ange r p a r m i 
les a n i m a u x les plus ut i les de nos con t rées . Sans 
elles, les ver tébrés nuisibles , les insectes , qui 
causen t tant de per les à l ' agr icu l tu re , pu l l u l e 
r a i en t b ien a u t r e m e n t qu ' i l s ne le font. De t emps 
à a u t r e , elles pil lent u n nid d 'oiseau, elles égor
gent une perdr ix ou un lièvre ma lade ; elles se 
r e n d e n t coupab les de q u e l q u e s dépréda t ions 
dans les j a r d i n s ou dans les cours ; mais qu ' e s t 
ce q u ' u n e douza ine d 'œufs volés en plus ieurs 
mois , en compara i son des services i m m e n s e s 
qu 'e l les nous r e n d e n t t o u t le res te de l ' a n n é e ? 
Dé t ru i r e ces a n i m a u x est plus q u ' u n e faute, 
c'est un c r i m e de lèse-nature : l ' h o m m e qui 
croi t pouvoir r e m p l a c e r le rôle des corneil les 
dans l ' économie et faire m ê m e p lus qu 'el les en 
disposant par-ci par-là que lques sour ic ières ou 
u n peu de mort aux rats, n 'est q u ' u n sot orgue i l 
leux . 11 fait acte d ' in in te l l igence e t d ' ignorance 
lorsque , c o m m e h o m m e privé ou c o m m e admi 
n is t ra teur , il offre des p r imes p o u r la des t ruc 
t ion des corne i l l e s ; en t u a n t un seul de ces 
oiseaux, on cause à l ' ag r icu l tu re et à la sylvi
cu l tu re plus de mal que n 'en pour r a i en t l'aire 
p lus ieurs corneil les vívanles . Auss i , j e crois plus 
nécessa i re d ' insister sur l 'utili té don t nous est cet 
an imal , que sur les diverses par l icu lar i lés de ses 
m œ u r s . 

Le ma t in , au lever du j o u r , les corneil les se 
ra s semblen t sur u n a rb re ou s u r un toit . De là, 
elles se r é p a n d e n t dans les c h a m p s . J u s q u e vers 
m i d i , elles soni en quê te de n o u r r i t u r e . Elles 
p a r c o u r e n t les c h a m p s et les prair ies , su ivent 
les l abou reu r s p o u r saisir les vers b lancs q u e la 
chai r u e d éco u v re , gue t t en t les mulots ou les 
c a m p a g n o l s à l ' en t rée de leurs re t ra i tes 
souLerraines, c h e r c h e n t les n ids d 'o iseaux, ins
pec ten t les bords des ru i sseaux et des é tangs , 
fouillent les j a r d i n s . Dans ces r eche rches , elles 
sont souvent en c o m p a g n i e d ' au t re s o i seaux . 
Quelque chose de suspect apparaî t - i l , ce sont 
elles qui l 'aperçoivent les p r emiè re s et le s igna
lent aux au t re s a n i m a u x . Si des oiseaux du pro ie 
se p ré sen ten t , elles les accuei l lent pa r de g rands 
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Fig. 8G. La Corneille cendrée. 

cris et les pou r su iven t avec a c h a r n e m e n t . Snel l 
a ra ison q u a n d il fait de cet te pa r t i cu la r i t é 
un des g rands mér i t e s des c o r n e i l l e s ; elles 
e m p ê c h e n t , en effet, b ien du mal de la pa r t des 
rapaces , soit qu 'e l les les a t t aquen t et les m e t t e n t 
en fuite, soit qu 'e l les s ignalent l eur p résence à 
l ' h o m m e et aux au t res a n i m a u x . Vers mid i , les 
cornei l les s 'envolent sur u n a rb re touffu p o u r s'y 
reposer et y faire l eur sieste. L 'après -mid i , elles 
font u n second repas , et vers le soir, elles se r éu 
nissent en grand n o m b r e à des endro i t s dé t e r 
m i n é s , p o u r se c o m m u n i q u e r les impress ions 
de la j o u r n é e . De là, elles se r e n d e n t à l ' endroi t 
où elles passent la n u i t . C'est g é n é r a l e m e n t sur 
u n po in t de la forêt q u e se r éun i s sen t toutes les 
cornei l les des a l en tour s . El les ne s'y r e n d e n t 
qu ' avec u n e p r u d e n c e ex t r ao rd ina i r e , et après 
avoir eu soin d 'envoyer p lus ieurs fois des espions, 
p o u r inspecter la locali té . Elles y a r r iven t à la 
t o m b é e de la nu i t , et se p e r c h e n t avec u n si
lence tel que l 'on en tend à pe ine le bou t de leurs 
ai les. Lorsqu 'e l les ont déjà été inqu ié tées , l eur 
méfiance est t r ès -grande . El les savent rap ide
m e n t d i s t inguer le chasseu r du passant inoffen
sif, et n e se fient q u ' à ce lu i dont elles on t pu 
reconna î t r e les bonnes disposi t ions à l eu r éga rd . 

La saison des a m o u r s c o m m e n c e pour les 
corneil les en février et m a r s . Les deux conjoints 
vivent alors dans u n e in t imi té p lus g rande qu ' à 

a u c u n e a u t r e é p o q u e ; ils causent e n t r e eux a m i 
ca l emen t , et le mâle s'efforce de faire les cour
bet tes , les m o u v e m e n t s les p lus s ingul ie rs , pour 
plaire h sa femel le . A la fin de mar s ou au c o m 
m e n c e m e n t d 'avri l , elles cons t ru i sen t leur n id 
su r un a r b r e élevé , ou b ien , elles se c o n t e n t e n t 
de r app rop r i e r à nouveau une a n c i e n n e d e m e u r e . 
Ce nid ressemble à celui du corbeau , mais il est 
p lus pet i t . Son d i amè t r e est au plus de 60 cen t . , 
et sa p ro fondeur de 11 cent . Su r une cha rpen t e 
de b ranches sèches repose une c o u c h e d 'écorces , 
d ' he rbes , d é r a c i n e s , r éun i e s souvent par de l'ar
gi le . L ' in té r i eu r est r e m b o u r r é de la ine , de poils 
de veau, de soies de p o r c , de f ragments d'é
corces, de b r ins d 'he rbes , de mousses , de chif
fons, e tc . Dans la p r e m i è r e qu inza ine d'avril , la 
femelle pond de trois à c i n q , r a r e m e n t six œufs, 
d ' un b leu ve rdâ t re , couver ts de poin ts et de ta
ches d 'un vert olive, ou d 'un vert foncé, d 'un gris 
cendré , foncé e t n o i r â t r e . Lafemel le couve seu le ; 
mais le mâle res te auprès d 'el le, n e l ' abandonnan t 
q u e p o u r aller c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e et celle de 
sa compagne . Les deux pa ren t s é lèvent leurs 
pet i ts , l eu r t émo ignen t la plus vive tendresse , 
les défendent avec courage en cas de dange r . 

Dans les can tons habi tés pa r les deux espèces, 
il n 'es t pas r a r e de voir u n e cornei l le noire ac
couplée à u n e cornei l le gr ise . Celte union a lieu 
sans abso lue -nécess i t é ; on ne p e u t admet t r e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



-ti Afe"? 

C o r b e î l , C r é t e F i l s , i m p , P a r i s , B a i l l i è r e e t P i l l , e d i t . 

Fig. 97. Le Freux des moissons. 

du moins , q u e là où vivent t an t de cornei l les , 
une femelle soit embar rassée p o u r t rouver u n 
mâle de son espèce , et i nve r semen t . N a u m a n n 
ayant tué u n e cornei l le noire femelle, vit son 
mâle s 'accoupler i m m é d i a t e m e n t avec u n e fe
melle de cornei l le grise, sans c h e r c h e r une com
pagne de son espèce. Les hybr ides n é s de ces 
unions r e s semblen t t an tô t au pè re , t an tô t à la 
m è r e ; ou b ien ils t i e n n e n t le mi l ieu e n t r e les 
deux espèces ; l eur p l u m a g e varie d 'a i l leurs con
s idérablement . Il peu t se faire que deux de ces 
hybr ides s 'accouplent à l eur t o u r en t re e u x , 
et p roduisen t des p e t i t s , lesquels m o n t r e n t , 
comme l'on d i t , un r e t o u r au type pr imi t i f de 
l 'une des deux espèces or iginel les . C'est là l 'ar
gumen t p r inc ipa l des na tura l i s tes qui r ega rden t 
les deux espèces de corneil les c o m m e identi- ' 
ques. Mais j e dois faire r e m a r q u e r que l 'his toire 
de ces hybr ides est encore insuff i samment con 
nue et que nous ne p o u v o n s d i re en a u c u n e 
façon si le type de ces hybr ides se conserve ou 
non dans les généra t ions successives. 

Le renard , la m a r t e , le f aucon , l ' a u t o u r , le 
g rand-duo , sont des ennemis dange reux pour 
les corneil les. Elles sont en ou t re t o u r m e n t é e s 
par de n o m b r e u x parasi tes qu i s 'établissent dans 
leurs p l u m e s . La ha ine q u e les corneil les on t 
vouée au g r a n d - d u c , n ' a d 'au t re cause, t r è s -p ro 
bablement , q u e le désir de la vengeance ; la nu i t , 
elles sont sans défense con t re ses a t t aques , et l 'on 
sait combien il est friand de leur chai r . Aussi , le 
jour , ni c h a l - h u a n t , n i h ibou ne peuvent-i ls se 
mon t re r . Un de ces rapaces n o c t u r n e s est-il d é 
couvert , aussi tôt u n e c l a m e u r re ten t i t dans la 

BRKHM, 

con t rée ; toutes les corneil les des environs a c 
couren t et se ruen t sur l eu r e n n e m i avec u n e fu
r eu r sans exemple . 

Chasse. — C'est sur l ' an t ipa th ie que les cor 
neil les mani fes ten t p o u r les rapaces n o c t u r n e s , 
qu 'es t fondé le mode de chasse le me i l l eu r p o u r 
t u e r ces oiseaux. On cons t ru i t , de préférence su r 
le p e n c h a n t d 'une m o n t a g n e , à u n endroi t c o n n u 
pour ê t re le passage hab i tue l des corneil les e t 
des oiseaux de p r o i e ; on y cons t ru i t , dis- je , u n e 
h u t t e , p resque en t i è r emen t sou te r ra ine , pe rcée de 
m e u r t r i è r e s d o n n a n t sur des a rbres secs, p l an 
tés à cet effet. Un c h a t - h u a n t vivant est a t t aché 
près de la h u t t e . Lor sque les cornei l les l ' ape r 
çoivent , elles c h e r c h e n t à assouvir l eu r h a i n e , 
fondent sur lui et s 'exposent ainsi au feu du 
chasseur caché dans la h u t t e . Il n 'est pas besoin 
de dire que cet te chasse ne t a rde pas à devenir 
un vér i table c a r n a g e . El le est u n moyen excel
lent p o u r dé t ru i r e les oiseaux de proie d iu rnes 
qui pa r t agen t l 'aversion des cornei l les p o u r les 
h i b o u x ; mais l ' employer con t re des cornei l les 
est un ac te de ha rha r i e , qu ' i l faut flétrir éne rg i -
q u e m e n t . 

Là où les cornei l les sont devenues i n s u p p o r 
tables, il suffit p o u r les é loigner d 'en t i re r q u e l 
ques -unes , et de suspendre leurs cadavres en 
guise d 'épouvanta i l . C'est le seul moyen de dé 
fense q u e l ' h o m m e devrait se p e r m e t t r e con t re 
les cornei l les , et laisser dans les c h a m p s , en 
tou te l i b e r t é , ries oiseaux qu i lui payera ien t 
mille fois la p ro tec t ion qu ' i l l eur accorde ra i t . 

C a p t i v i t é . — Les deux espèces de cornei l les 
suppor ten t l ong t emps la captivi té . On p e u t l eu r 
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a p p r e n d r e à par le r , à condi t ion toutefois de ne 
pas m a n q u e r de pa t i ence . Elles s 'apprivoisent 
fac i lement ; c ependan t on ne peut guè re les r e 
c o m m a n d e r : leur ma lp rop re t é , l ' odeur qu 'e l les 
r é p a n d e n t les fait banni r des a p p a r t e m e n t s ; dans 
les cour s et dans les j a rd in s , il n ' e s t pas pos
sible de les laisser vaguer en l iber té , car elles font 
mi l le dégâLs. Elles sont aussi voleuses q u e les 
espèces de moindre tai l le , e t aussi carnass iè res 
q u e le g r a n d co rbeau . Elles a t t a q u e n t les pet i ts 
a n i m a u x , les j eunes ch iens et les cha t s e u x - m ê 
mes , mais s u r t o u t les volailles qu 'e l les égo rgen t 
ou ma l t r a i t en t de la plus atroce façon. Elles 
découvren t b ien tô t les n ids des poules e t des pi
geons , et les pi l lent sans p i t i é . 

L E S F R E U X — FR UG ILE G US. 

Die Feidkvähen. 

C a r a c t è r e s . — Les freux ont des formes plus 
é lancées que les corne i l l e s ; un bec plus l o n g ; 
des ailes a l l o n g é e s ; u n e q u e u e a r r o n d i e ; un 
p l u m a g e serré e t l u s t r é ; la face, chez les adul
tes , dégarn ie de p l u m e s ; l 'ongle du doigt du 
mil ieu pec t ine . 

LE FREUX DES .MOISSOMS — FIWGILEGUS 

SEGETUM. 

Die Saatkrähe, The Rook. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig. 97) est p o u r 
nous plus utile encore que les cornei l les , et m é 
ri te tou te no t re es t ime . Elle a de 50 à 5-2 cent , 
de long , de 1 m è t r e à l n , 0 7 d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliée mesu re 35 à 33 cen t . , et la q u e u e 2 9 . 
Les adul tes , m i l e et femelle, ont l e p l u m a g e d ' u n 
noir b leu à rellels p o u r p r e s ; plus br i l lan t e n 
dessus q u ' e n dessous du c o r p s ; le bec et les 
pieds n o i r â t r e s ; l ' iris d 'un b r u n noir . 

Les j e u n e s sont d 'un no i r t e r n e , et ils ont la 
face couver te de p l u m e s . 

Distribution géographique. — L 'a i re de dis 
pe r s ion du freux est p lus l imitée q u e celle des 
cornei l les . Il hab i te les plaines du midi de l 'Eu
rope , la Sibér ie , l 'Afghanis tan, le Cachemi re , e tc . 
Il est rare en Suède , et n e se m o n t r e m ê m e dans 
le mid i de l 'Europe qu 'en hiver . U émigré r égu
l i è r e m e n t , et arr ive t ous les ans par bandes 
immenses dans le sud de l 'Europe et dans le 
nord de l 'Afrique. 

J ' en vis b e a u c o u p , et toujours en bandes nom
breuses , en Espagne et en E g y p t e , depuis la f i n 
d 'oc tobre , j u s q u ' a u c o m m e n c e m e n t de m a r s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les pla ines 

fe r t i l e s , semées de b o u q u e t s d 'a rbres , sont les 
l ieux q u e f r équen ten t les freux. Us ne s 'établis
sent pas dans les montagnes ; on ne les y voit 
q u ' a u m o m e n t du passage . Ils n i c h e n t dans de 
pet i t s bois formés d ' a rb res élevés , et ils rayon
nen t de là, c o m m e d 'un cen t r e , d a n s les c h a m p s 
voisins . 

Les h a b i t u d e s des freux ont b e a u c o u p d 'ana
logie avec celles des corne i l l e s ; ils sont encore 
p lus craintifs et plus inoffensifs. Ils m a r c h e n t 
aussi bien qu 'e l les , ils volent plus l é g è r e m e n t ; 
l eu r s sens ne sont pas moins sub t i l s , l eur i n t e l 
l igence est t o u t aussi déve loppée ; ils sont plus 
soc iab les , et se réunissent n o n - s e u l e m e n t avec 
l eu r s semblab les , mais aussi avec d ' au t res es
pèces . On les voit souvent avec des gr ives , des 
é tou rneaux , des oiseaux en généra l p lus faibles 
q u ' e u x ; ils évitent , par con t re , les cornei l les , e t 
on t u n e telle p e u r d u g rand co rbeau , qu' i ls 
a b a n d o n n e n t les l ieux où ils se t rouva ien t le 
p lus en sû re té con l re les a t t aques de l ' h o m m e , 
dès q u ' u n du ces oiseaux s'y est m o n t r é . Leur 
voix est r a u q u e ; on peu t la r end re par kra ou 
kroa. E n vo lan t , ils poussen t les cr is girr ou 
que?* cïjackjack, c o m m e les choucas . Le freux 
imi te les sons qu ' i l a e n t e n d u s ; on p e u t lui a p 
p r e n d r e à chan t e r , mais non pas à pa r le r . 

Si l 'on observe le freux sans prévent ions , on ne 
t a r d e pas à l ' a imer et à l 'es t imer . Il peut bien 
causer que lques d é s a g r é m e n t s , quand i l s 'é tabl i t , 
ma lg ré l ' h o m m e , dans u n pa rc d o n t il salit toutes 
les allées, ou près d 'une m a i s o n , dont il fatigue 
les hab i t an t s par des cris dépla isants ; de temps 
à a u t r e , il lui arr ive bien d ' égorger un peti t le
vraut ou un p e r d r e a u ; il dé robera que lques 
gra ins , m a n g e r a que lques b eau x f ru i t s ; mais 
en compensa t ion de ces peti ts méfai ts , quels 
immenses services ne rend-i l pas l C'est le mei l 
l eu r de s t ruc t eu r des h a n n e t o n s , des vers blancs , 
d e s l imaces ; un des p r e n e u r s de mulo t s e t de 
compagno l s les plus actifs. 

N a u m a n n a observé les freux à la chasse du 
h a n n e t o n . Il les a vus plus ieurs ensemble voler 
d ' a rb re en a rb r e , fouiller les r a m e a u x chargés de 
h a n n e t o n s et dévorer ceux de ces insectes que 
n 'avai t pas fait tomber la secousse i m p r i m é e aux 
b r a n c h e s , en s'y posant . Dans les c h a m p s , ils 
chassen t les bous iers et les au t r e s insectes. Dans 
I J S t e r res l abourées , on les voit de r r iè re la c h a r 
rue , dévoran t les vers b lancs , les larves, les vers 
de te r re , les r e t i r an t m ê m e du sol. L e u r odora t 
l e u r p e r m e t de r e c o n n a î t r e la présence d 'une de 
ces proies , eL à coups de bec ils fouillent la t e r re , 
j u s q u ' à ce qu' i ls l 'a ient a t t e in te . 
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Le freux ne chasse pas les pet i t s r o n g e u r s avec 
moins d ' a rdeur , parfois m ô m e il s 'en n o u r r i t 
exclus ivement . « J ' a i vu des a n n é e s , di t N a u -
mann , où les campagno l s des c h a m p s étaient en 
quant i té telle, que l 'on pouvai t c r a ind re la per te 
de toutes les r éco l t e s . J 'a i vu des t e r r a in s ense
mencés de seigle ou de f roment c o m p l è t e 
men t ravagés par eux . Mais, toujours aussi , j e 
vis un g r a n d n o m b r e d 'o iseaux de proie , de 
corneil les, de freux, qui ne t a rdè ren t pas à p u r 
ger le pays de cel te p la ie . Dans ces années , j e 
ne tirai pas u n e cornei l le , pas un busa rd , sans 
t rouver leur es tomac rempl i de campagno l s ; j ' e n 
t rouvai ainsi souvent six ou sept dans u n seul 
individu. La seule cons idéra t ion de ce service 
nous devrai t faire c h a n g e r de sen t imen t s à l 'é
gard de ces oiseaux, si un ive rse l l ement détestés 
au jourd 'hui , a 

On p o u r r a i t c ro i re que cette vér i té , procla
mée il y a plus de q u a r a n t e ans , a enfin t rouvé 
accès auprès des pe r sonnes in té ressées , auprès 
de nos g rands p r o p r i é t a i r e s , p a r t i c u l i è r e m e n t ; 
il n ' en est p o u r t a n t r i en . E n c o r e a u j o u r d ' h u i , 
les freux sont p a r t o u t chassés avec a c h a r n e 
men t . Cependan t l ' expér ience qu i a é té faite 
en Angle te r re devrai t servir de leçon. L à aussi 
on l eu r faisait la g u e r r e , mais on n ' a pas 
tardé à voir que la des t ruct ion complè te de ces 
oiseaux dans cer ta ines loca l i t és , y avait élé 
suivie de p lus ieurs mauvaises récol tes ; aussi de
puis les respecte- t -on . Quan t à nos paysans , ils 
r.e para issent pas se dou te r des services q u e leur 
rendent les freux et les cornei l les , et con t inuen t 
à les l u e r ; ce qui certes n 'es t pas plus faire 
preuve d ' intel l igence que de bon sens . Ils obéis 
sent aveuglément à la r o u t i n e . S'ils c h e r c h a i e n t 
à se r end re compte des choses ; si , pendan t la sai 
son des h a n n e t o n s ou des campagno l s , ils tua ien t 
quelques freux et examina ien t le con tenu de 
leur es tomac , ils en v iendra ien t , j ' e n suis con
vaincu, à l 'opinion de tous les natural is tes et se 
persuadera ient que ces oiseaux sont p o u r eux de 
puissants auxi l ia i res . Mais ils ne sont g u è r e dis
posés à vouloir s 'éclairer , et les freux aussi bien 
que leurs congénères con t inue ron t à d i spara î t re , 
jusqu 'à ce que le m a l h e u r v ienne r end re les 
gens plus avisés. 

11 est fort désagréable d 'habi te r au voisinage 
d'une colonie de freux. Quand la saison des 
amours a p p r o c h e , ils se r éun i s sen t par mill iers 
dans un peti t bois , et alors s'élève un b ru i t 
dont on ne peu t se faire u n e idée. P lus ieurs 
couples n ichan t à côté les u n s des a u t r e s , il en 
résulte que le m ô m e a r b r e d o n n e place à quinze 

e t vingt n ids , a u t a n t qu ' i l p e u t en suppor t e r . 
Chacun d i spu te à ses semblables les mei l leurs 
ma té r i aux de cons t ruc t ion ; c h a c u n c h e r c h e à 
piller le n id d 'un a u t r e . T o u t e la con t rée est 
r emp l i e d e cr is et de c r o a s s e m e n t s , et l 'on voit 
ces noi rs o iseaux s'élever, c o m m e un n u a g e , au-
dessus de leurs d e m e u r e s . Enf in , survient u n e 
pér iode u n peu plus ca lme . Chaque femelle 
a pondu qua t re ou c inq œufs, d ' u n vert pâle , 
t ache tés de gris cendré et de b r u n foncé. Bien
tô t , les j eu n es sont éclos, et à ce m o m e n t le la-
page r e n a î t , mais il est deux ou trois fois plus 
for t ; les j eunes on t faim, et ils l ' expr imen t pa r 
les cr is 1rs plus désagréables à l 'orei l le . Seule , 
la nu i t a m è n e que lques heu res de répi t . Le soleil 
n 'es t pas levé que le b ru i t r e c o m m e n c e , p o u r 
con t inue r j u s q u ' a u c répuscu le du soir. Le visi
t eu r qu i s 'égare au mil ieu d 'un tel le colonie , 
n 'es t pas seu lemen t abasourd i , il est c o m m e 
b l an ch i , ainsi q u e le sol, car les o r d u r e s t om
ben t des n ids , d ru c o m m e grê le . 

Les freux res ten t fidèles à l ' endroi t qu ' i l s ont 
u n e fois chois i . On peu t leur enlever leurs œufs , 
leurs pet i ts , les tuer , r ien n 'y fa i t ; ils ne quit
ten t pas la place. J e me rappel le toutes les m e 
sures que pr i t l ' i l lustre et t rès-avisé conseil de 
la ville de Leipzig pour chasser des freux qui 
s 'é taient établis sur les a rbres d ' une p r o m e n a d e . 
On m i t sur pied la force a r m é e , les francs t i 
r e u r s , mais ce fut en vain. De désespo i r , on a r 
b o r a le d rapeau r o u g e ; on suspend i t des étoffes 
de ce t te cou leu r tout a u t o u r des n i d s ; les a u d a 
cieux oiseaux n 'en furent pas effrayés. Il fallut 
dé t ru i re c o n t i n u e l l e m e n t leurs n i d s , p o u r les 
décider enfin à s 'éloigner. Ce sont là des méfaits 
qu i p e u v e n t faire baisser le freux dans l ' es t ime 
des g e n s ; mais l ' individu qui réfléchit ne verra 
a u c u n inconvénien t à les laisser en pa ix dans les 
bois éloignés des hab i l a t ions . 

Les freux ont d 'a i l leurs b ien assez d ' ennemis : 
le r ena rd en s u r p r e n d un ce r ta in n o m b r e ; le 
mi lan et l ' épervier en dé t ru i sen t une quan t i t é 
assez cons idé rab le . C h a q u e hiver , b e a u c o u p suc
comben t aux fatigues de leur voyage. 

C'est un spectacle des p lus in té ressan t s que 
celui d ' une mig ra t ion de freux. Que lque n o m 
breuse que soit une colonie , on n e peu t la com
pare r aux bandes i m m e n s e s qui se r é u n i s s e n t à 
ce t t e occasion. Ils se r a s semblen t par mil l iers , 
et la t r o u p e grossit sans cesse, à m e s u r e qu 'e l le 
avance . Des choucas v iennent s'y j o i n d r e auss i . 
« Au p r in t emps désas t reux de 1818, di t m o n 
père , j e vis une bande de freux à la lisière d ' une 
forêt . Elle couvrait tous les a rb re s , u n e grande 
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par t i e des c h a m p s et des pra i r i es , sur u n e é t en 
due d 'un d e m i - m i l l e c a r r é . Le soir, t ou l e l a bande 
se leva, e t l à o ù s e s rangs étaient p lus serrés , l 'air 
en était obscurc i . C'est à pe ine si Ces oiseaux 
t r o u v è r e n t assez dép lace sur les arbres d 'une fo
rê t voisine. » 

Dans leurs voyages, les freux m o n t r e n t tou te 
l eur habi leté à voler. Ils p lanent parfois et se 
j o u e n t dans l 'air d u r a n t des h e u r e s en t iè res . 
Dans les mon tagnes , ils volent o r d i n a i r e m e n t à 
ras du sol ; dans les p la ines , à une g rande h a u 
teur . Tou t à coup , l 'un se laisse tomber , c o m m e 
un corps ine r t e , de 30, 60 mè t r e s de h a u t ; d 'au
tres le suivent, et t ou t e la bande les imi t e . Arr i 
vés près de t e r r e , les freux c o n t i n u e n t l eur rou te ; 
ils s 'é lèvent o b l i q u e m e n t , et u n q u a r t d ' h e u r e 
p lus t a rd , ils n ' appara i s sen t p lus à l 'œil que 
c o m m e un po in t noir dans les rég ions les p lu s 
élevées de l ' a tmosphè re . 

Dans le mid i de l ' E u r o p e et dans le n o r d de 
l 'Afrique, il est ra re de voir de grandes bandes 
de freux. Celles qui s'y r enden t , se divisent peu 
à peu en peti tes t roupes , qui c h e r c h e n t , c h a c u n e 
de son côté, les endroi t s les p lus convenables 
p o u r y sé journer . Mais souvent la t e r r e é t rangère 
leur est fatale, s u r t o u t en Afrique. La fertile 
vallée du Nil semble t rop pet i te p o u r tous les oi
seaux qui y ar r ivent . Us s 'en vont dans le déser t 
pour vivre, mais ils n 'y t rouven t pas une nou r r i 
t u r e suffisante, et ils y pér issent par cen ta ines . 
Les fameuses fontaines de Moïse, près de Suez , 
sont en tourées d 'une forêt de pa lmie r s q u e les 
freux on t choisie p o u r y établ ir leurs d e m e u r e s 
d 'h ive r . J ' y t rouva i u n e fois le sol tou t couver t 
de cadavres de ces o i seaux ; ils j oncha i en t la t e r r e 
pa r cen ta ines ; tous étaient m o r t s de faim. 

C a p t i v i t é . — E n capt ivi té , le freux a les 
m ê m e s h a b i t u d e s q u e ses c o n g é n è r e s ; il est ce
pendan t moins diver t issant qu ' eux , n o t a m m e n t 
que le c o r b e a u et que le choucas . Aussi devient-
il r a r e m e n t le c o m m e n s a l de l ' h o m m e . 

L E S C H O U C A S — MONEDULA. 

Die Thurmkriihen, The Jachdaws. 

Caractères. — Avec des ai les , une q u e u e et 
des pat tes cons t ru i tes su r le m ê m e type que celles 
des c o r n e i l l e s , les choucas on t un bec t r è s -
cou r t , fort, l é g è r e m e n t r ecou rbé et renflé en 
dessous . 

LE CHOUCAS DES TOURS — MONEDULA TURIUUM. 

Die Dolde, The Jackdaw. 

Caractères. — C'est le plus pet i t des corvidés 
de nos cont rées (fig. 98) . Il a de 33 à 33 cent, 
de long, et de 66 à 69 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pl iée m e s u r e 23 c e n t . , l a q u e u e 14. Le front et le 
s o m m e t de la tête sont d 'un no i r foncé, la n u q u e 
et l 'occiput d 'un gris c e n d r é ; le dos est noir -
b leu , le ven t re noir ardoisé ou gr i s -no i r , l 'œil 
b lanc d ' a rgen t , le bec et les pa t t e s sont no i rs . 
Les j e u n e s on t des cou leurs t e rnes et l 'œil gris. 

Distribution, géographique. — Le choucas 

est t r è s - r épandu . On le t rouve dans p resque 
tou t e l 'Europe et dans u n e grande par t ie de 
l 'Asie. Une espèce voisine le r emp lace dans le 
T a u r u s . Il est c o m m u n p a r t o u t où il se m o n t r e , 
mais il m a n q u e e n t i è r e m e n t dans u n grand 
n o m b r e d e local i tés , et para î t assez capr ic ieux 
dans le choix de sa d e m e u r e . 

.Mœurs, habitudes et régime. — Chez nOUS, 
le choucas hab i t e de pré fé rence les vieilles tours 
des villes, les édifices élevés, dans les m u r s des
quels il t rouve fac i lement à se n i c h e r . On le 
rencon t re encore dans les forêts , su r tou t dans 
les bosque t s , au mi l ieu des c h a m p s , dont les 
arbres on t un t r o n c c reusé par les ans . En E s 
pagne , j ' e n vis fort p e u , e t dans des c i rcon
stances toutes par t icu l iè res . Malgré les n o m 
breuses églises de ce pays , don t les c lochers lui 
offrent les d e m e u r e s les plus convenab les , je 
n ' en ape rçus j ama i s ni dans les villes, n i dans 
les villages ; j e n'en r en co n t r a i q u e dans la par 
tie p r e s q u e déser te d u Campo , c 'es t -à -d i re du 
pays d é p o u r v u d 'eau. Les c h o u c a s hab i ta ien t là 
les parois escarpées des ravins . Un paysan me 
raconta qu'une pa i re de c h o u c a s étai t venue s 'é
tabl i r dans un ravin près de sa ferme ; que les 
j e u n e s , é tan t res tés avec leurs p a r e n t s , avaient 
n iché l ' année su ivante dans leur voisinage. D'an
née en a imée , la colonie s ' é tai t acc rue et avait 
fini par a t t e i nd re des propor t ions m e n a ç a n t e s ; 
j e dis m e n a ç a n t e s , car , dans les environs , ni 
fruits ni moissons n ' é t a i en t à l ' abr i de leurs dé
préda t ions . Us n ' é p a r g n a i e n t même pas les 
figues ép ineuses , qu ' i ls savaient à mervei l le r e 
t i re r de l eur enve loppe . La ha ine que ce paysan 
manifes ta i t p o u r les choucas étai t bien excu
sable . 

Le c h o u c a s , c e p e n d a n t , est un o iseau gai, vif, 
agile, p r u d e n t , d o n t les m œ u r s ont beaucoup 
de r appor t s avec celles des cornei l les . Toujours 
de b o n n e h u m e u r , il a n i m e de la façon la plus 
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agréable la cont rée où il s'est fixé. Il est sociable 
au plus h a u t po in t ; il forme avec ses semblables 
des bandes t r è s -nombreuses ; se mêle aux cor
neil les, s u r t o u t aux freux, en t r ep rend dans leur 
compagnie des mig ra t ions h ibe rna les , e t vole 
len tement p o u r n e pas les q u i t t e r ; ca r le c h o u 
cas a un vol t r è s - r ap ide , qui r essemble p lus à 
celui du pigeon qu ' à celui des au t res corvidés. 
Aussi, en volant , fait-il les tour s les p lus ha rd i s . 
Sans bîït apparen t , il m o n t e en l 'air, il descend, 
se por te à droi te , à g a u c h e , en avant , en a r r i è re . 

T o u t dans le choucas ind ique u n o iseau pa r 
fa i tement d o u é . Il est aussi p r u d e n t que le g rand 
co ibeau , et en a toutes les au t res bonnes qua l i 
tés . Son cri d 'appel , jaek ou djaer, r e s semble 
tout à fait à celui du freux, et cela con t r ibue 
encore p r o b a b l e m e n t à resser rer l 'amit ié qu i u n i t 
ces deux oiseaux. Son cri ordinai re est kraeh ou 
krijach. P e n d a n t la saison des a m o u r s , le c h o u 
cas fait en tendre u n babil c h a r m a n t ; sa voix est 

très-flexible et t r è s -é t endue . Aussi pa rv i en t - i l , 
sans grands efforts, à r épé te r des paroles , à i m i t e r 
les cris des au t re s a n i m a u x , le coq, par e x e m p l e . 

Le choucas a le m ê m e r ég ime q u e le f reux. 
Des insectes de tou te espèce , des l imaces , des 
vers forment la base de son a l imen ta t ion . Il 
chasse les insectes dans les c h a m p s et les p r a i 
r ies , sur le dos du b é t a i l ; il sui t le l a b o u r e u r , et 
dévore les pet i ts a n i m a u x que découvre la cha r 
r u e ; su r les rou tes , il fouille le fumier, les tas 
d 'o rdures placés devant les m a i s o n s ; il p r e n d 
t r è s -hab i l emen t les mulo t s ; de t emps à a u t r e , 
il s ' empare de q u e l q u e j e u n e oiseau ; enfin, il 
est t rès-fr iand d 'œufs. Il mange aussi volont iers 
des subs tances végétales , des g ra in s , de j e u n e s 
pousses , de pet i ts t ube rcu le s , des fruits, des 
baies , e tc . Mais les dégâts qu' i l cause ne peuven t 
êlre mis en para l lè le avec les é n o r m e s services 
qu ' i l r end . 

Les choucas qu i t t en t no t re pa t r ie à la fin de 
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l ' a u t o m n e , en m ê m e t e m p s q u e les freux, et 
r ev i ennen t avec eux . Quelques-uns , c e p e n d a n t , 
res tent chez nous tou t l 'h iver . Leu r s voyages 
para issent s 'é tendre moins loin que ceux des 
f r eux . J a m a i s , pa r exemple , j e n ' e n vis en 
É g y p l e . D 'après J e r d o h , pa r con t r e , l 'espèce ] 
serai t a b o n d a n t e , en hiver , au P u n j a b et à Ca
c h e m i r e . On les y t rouve d 'a i l leurs aussi en é té . 

Au p r i n t e m p s , chaque pa i re de c h o u c a s r e - j 
prend possession de son a n c i e n n e d e m e u r e . ' 
Que lques -uns vivent en c o m p a g n i e des f r eux ; 
mais la p l u p a r t h a b i t e n t les vieux b â t i m e n t s . 
C h a q u e crevasse , chaque t rou a son couple ; mais 
c o m m e les couples son t souvent p lus n o m b r e u x 
q u e les t r o u s qui peuven t les abr i t e r , il en r é 
sulte des d i spu tes . Le mâ le et la femelle, dans 
ces c i rcons tances , doivent déployer la plus 
g rande vigi lance p o u r dé fendre leur nid con t re 
les tenta t ives de r a p i n e de leurs c o m p a g n o n s . 
La forme d u nid v a r i j su ivant les loca l i tés ; d'or
d ina i re , c 'est u n a m a s gross ier de paille et de 
b r a n c h e s , tapissé i n t é r i e u r e m e n t de foin, de 
poils et de p l u m e s . Chaque couvée est de qua t r e 
ou six œufs, d 'un ver t bleuâLre t rès -pâ le , p o n c 
tués de noir . Les paren t s nour r i s sen t l eu r s pe 
ti ts d ' insectes et de vers ; ils ont p o u r eux beau
coup d ' a t t a c h e m e n t , et les défendent c o u r a g e u 
semen t en cas de danger . « Q u ' u n h i b o u , un 
mi lan , u n b u s a r d v ienne à se m o n t r e r , d i t N a u -
m a n n , aussi tôt tou te la colonie fond sur lui à. 
g rands cris et le pou r su i t p e n d a n t l o n g t e m p s . 
Lorsque les pet i ts se sentent assez forts , ils sor
ten t du nid , se placent à l ' en t rée de la crevasse 
où ils sont nés , et r e n t r e n t le soir dans l eu r g î te , 
j u s q u ' à ce qu' i ls soient assez développés p o u r ac
c o m p a g n e r leurs pa ren t s dans l eu r s excurs ions . 

Les cha ts et la m a r t e , l ' épervier et le mi lan 
sont p o u r le choucas des ennemis r edou tab l e s . 
Les p r e m i e r s dé t ru isent les nids ; les seconds 
chassent les vieux et les j e u n e s . De la pa r t de 
l ' h o m m e , cet o iseau n ' a pas beaucoup à c r a ind re , 
il ne lui fait o r d i n a i r e m e n t pas la chasse . 

C a p t i v i t é . — De tous les corvidés, le choucas 
est celui qu 'on voit le p lus souvent en capt ivi té , 
et a u c u n , en effet, le crave excep té , ne s'y proie 
aussi b ien . Sa gaie té , sa bonne h u m e u r , son ag i 
l i té, sa p r u d e n c e , son a t t a c h e m e n t à son ma î t r e , 
son ta lent d ' imi ta t ion , t ou t con t r i bue à lu i con 
cilier l 'amit ié de l ' h o m m e . Pr is j e u n e , on p e u t 
l 'hab i tuer à sort i r et à r en t r e r l i b r emen t . Il ne 
t a rde pas à s 'a t tacher à la ma i son de son ma î t r e ; 
il ne la qui t te pas en a u t o m n e , ou , s'il sui t ses 
semblab les , on peut ê t re assuré qu' i l r ev iendra 
au p r i n t e m p s su ivant . 

L E S A N O M A L O C O R A X — 

Λ NOMA LOCORAX. 

Die PrachtJcrâhen. 

Caractères. — Les anoma loco rax sont des 
corvidés de pcl i te tai l le , à p l u m a g e plus varié 
q u e celui des choucas , et d o n t les ailes ne r e 
couvren t pas e n t i è r e m e n t la queue . C'est pr in
c i p a l emen t ce d e r n i e r ca rac tè re qui les a fait 
s épa re r g é n é r i q u e m e n t . 

L'ANOMALOCORAX SUI'KRUK —ANOMALOCOJIAX 

SPLEXDEXS. 

Die Glanzkrühe. 

C a r a c t è r e s . — Sa taille est à peu près celle du 
choucas . D 'après J e r d o n , il au ra i t de 4 1 à SO cent , 
de long , su r lesquels IL) cen t , appa r t i ennen t à la 
q u e u e ; l 'aile pl iée mesure 30 c e n t . I l a la par t ie 
a n t é r i e u r e de la lôte et les joues d ' un no i r b r i l 
l an t ; le de r r i è r e de la tê te et la n u q u e d ' un gris 
c e n d r é ; le dos , les ailes et la q u e u e no i r s , à r e 
flets p o u r p r é s , la gorge et les côtés d u cou d 'un 
noir b r i l l an t , à reflets mé ta l l iques ; la poitr ine 
d 'un gris cendré foncé, le mi l ieu du ven t re no i r 
de fumée , un peu nuancé de b l e u â t r e . 

Distribution géographique. — Cette espèce 
est u n des oiseaux les plus r é p a n d u s de tou te 
l ' Inde ; on la t rouve dans chaque ville, dans 
c h a q u e vil lage, depuis l 'Himalaya, j u squ ' à Cey-
lan, et elle para î t a c c o m p a g n e r pa r tou t l ' h o m m e 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « L ' a n o m a -

locorax sp l end ide , dit J e r d o n , sans vivre en 
grandes bandes , est cependan t t rès -soc iab le . Il 
passe la nu i t en compagn ie de ses semblables , e t 
au voisinage des villes et des l ieux hab i t é s . Il est 
cer ta ins endro i t s où ces oiseaux, au c o u c h e r du 
soleil, a r r ivent en grand n o m b r e , de trois à s i s 
milles à la ronde . C'est a lors u n bru i t a s sourd i s 
sant , j u s q u ' à ce q u e c h a q u e indiv idu ait t rouvé 
sa p lace . Ils se quere l len t , se ba t t en t , et le 
t roub le est encore a u g m e n t é p a r l ' a r r ivée de 
bandes non moins n o m b r e u s e s de p e r r o q u e t s , 
de m a i n a t e s et d 'aut res oiseaux, qui v iennen t 
aussi c h e r c h e r un asile p o u r la nu i t . 

o Le m a l i n , souvent m ê m e avant le lever du 
soleil, les anomalocorax se révei l lent , se divisent 
en pet i tes t r o u p e s de v ingt , t r en t e , qua ran t e in 
div idus , n o n sans avoir a u p a r a v a n t b e a u c o u p 
c r ié , b e a u c o u p volé de côté et d ' au t r e , c o m m e 
p o u r se c o m m u n i q u e r leurs impress ions d e l à 
veille, l eurs projets p o u r la j o u r n é e qu i c o m 
m e n c e . Ceux qui doivent al ler au lo in , s 'envo-
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lent r a p i d e m e n t ; ceux don t le ter r i to i re est plus 
r app roché , p r e n n e n t leur t e m p s , babi l lent avec 
leurs voisins, l issent et pe ignen t leurs p lu 
mages. 

« Que lque variée que soit la n o u r r i t u r e des ano-
malocorax , on peu t d i re que ces oiseaux vivent 
des miet tes qu i t o m b e n t de la table de l ' h o m m e . 
Beaucoup d ' Indiens m a n g e n t en plein air , à la 
porte de leurs cabanes , et j e t t e n t les débris de 
leurs repas . Ceux qui m a n g e n t dans l ' in tér ieur 
de leurs maisons , j e t t e n t aussi les débr is , et ils 
le l'ont à cer ta ines h e u r e s bien c o n n u e s des ano-
malocorax . Dés q u e que lque chose est ainsi aban 
donné , un ind iv idu , en sent inel le , avert i t ses ca
marades . Ces oiseaux savent ce que c'est que 
la cu i s ine ; dès qu ' i ls voient du feu, ou de la fu
mée, ils accouren t et a t t enden t p a t i e m m e n t l eur 
pâ ture . Dans l ' intervalle de ces repas , les a n o m a -
locorax ne sont d 'a i l leurs pas à cour t d ' a l i m e n t s ; 
ils t rouvent t an tô t une ccrevisse , tantôt une g r e 
nouil le , u n poisson, un insec te . Les u n s c h e r 
chent les vers b lancs dans les te r res labourées ; 
les au t re s cha>sent les insectes dans les pâ tu
rages, au mil ieu des t r oupeaux , et j u s q u e su r le 
dos du bétai l ; que lques-uns pochen t au bord 
d 'un ruisseau ou d 'un é t a n g ; il en est m ê m e qui 
s ' approchent des fleuves, su ivent les c ano t s , dis
pu t en t aux m o u e t t e s et aux h i ronde l les de m e r 
leur n o u r r i t u r e . Aux environs de Calcut ta et des 
au t res g randes vil les, i ls t rouven t des a l i m e n t s e n 
a b o n d a n c e : les res tes h u m a i n s confiés aux eaux 
du fleuve sacré , les cadavres des a n i m a u x do
mes t iques . Us pi l lent les banan ie r s et les au t r e s 
arbres fruitiers ; et q u a n d , à la f ra îcheur du 
soir ou d u m a t i n , s 'élève un essaim de t e rmi te s 
ailés, ils sont là, et avec les guêp ie r s , les mi l ans , 
les chauves-sour is , ils leur font u n e chasse 
acharnée . 

« P e n d a n t la c h a u d e saison, ils se reposen t 
longtemps au mi l ieu du j o u r . On les voit alors 
perches sur les a rb re s touffus, le bec ouvert , 
cherchant à aspi rer une bouffée d 'a ir frais. 
Lorsqu'enfln leur t âche est r empl i e , ils revien
nent vers l eur d e m e u r e , et p r ennen t au passage 
leurs c o m p a g n o n s d isperses . 

« Les anomalocorax splendides n i chen t du 
mois d'avril au mois de ju i l le t . Une , d e u x , t rois 
paires, suivant les locali tés, s 'é tablissent sur le 
même a rb re . Souvent , ils cons t ru i sen t leur n id 
au faîte d ' une maison, ou dans t o u t a u t r e e n 
droit à l eur convenance . Ce nid est formé de 
branches , et est i n t é r i e u r e m e n t tapissé de sub
stances mol les . C h a q u e couvée est de qua t re 
oeufs , d 'un bleu verdàl re , tachés de b r u n . 

Souven t , avec ces œufs, se t rouvent ceux du cou
cou de l ' Inde, qu i laisse ainsi à d ' au t res oiseaux 
le =oin d 'é lever ses pe t i t s . 

«L ' anoma loco rax sp lendide défend sa progéni 
tu re avec courage . J e voulus u n j o u r r amasse r 
un j e u n e qu i étai t t o m b é du n id ; la m è r e fondit 
sur moi , et me frappa la tè te à coups de bec . 

« Celte espèce a un vol léger et assez vif. 
Poursu iv ie par u n oiseau de p ro i e , elle fuit avec 
u n e rap id i té ex t raord ina i re . Son i m p u d e n c e , 
sa r u s e , sa p r u d e n c e , sont le sujet de mil le h is 
to i res . Son g rand n o m b r e , sa famil iar i té a t t i r en t 
i m m é d i a t e m e n t l 'a t tent ion du voyageur qui ar
rive aux Indes . Ce n 'es t pas sans é t o n n e m e n t 
qu ' i l la voit en t r e r dans sa c h a m b r e , pour c h e r 
cher q u e l q u e chose à m a n g e r ; il est t rès-faci le 
d 'a i l leurs de l ' hab i tue r à faire des visites r é g u 
l ières , à p r e n d r e sa nour r i tu re dans la ma in . » 

« Dans les g randes villes, dit Blyth, les a n o m a 
locorax c o u r e n t pa r tou t , c o m m e des oiseaux do
mes t i ques , et para issent ne faire nul le a t t e n t i o n 
au b r u i t et à la foule. Mais ils sont aussi dél iants 
que leurs congénères : le m o i n d r e m o u v e m e n t 
suspect , un s imple r ega rd d 'un é t r ange r , leur 
font p r e n d r e la fuite. Leur voix est a t roce , e ' , 
lorsqu ' i ls sont exci tés , qu' i ls voient , par exemple , 
le cadavre d 'un de leurs semblab les , ils devien
nent i n s u p p o r t a b l e s ; ils sont sans cesse en m o u 
vement , c o m m e s'ils connaissa ient le pr ix du 
t e m p s . E n un mot , ils on t , développées au p lus 
h a u t poin t , tou tes les qual i tés des corv idés . U n 
coup de feu m e t toute leur colonie en é m o i . 
Us volent alors çà et là, mais hors de p o r t é e , 
c roassant , s'en fuyant q u a n d on les m e t en j o u e , 
tandis que d ' au t res v iennent se m e t t r e en o b 
servation sur les toits des ma i sons voisines. » 

L ' anoma loco rax splendide a ime à s ' amuser . 
Souvent , on voit un individu, à ca q u e n o u s 
r appor t e J e r d o n , fondre tou t à coup su r un de 
ses co mp ag n o n s ou sur un a u t r e o i seau , pu i s 
s 'envo 'er en poussant des cris de jo i e , lo rsqu ' i l 
a réussi à l 'effrayer. On raconte bien des h is to i res 
sur sa p r u d e n c e ; j e ne puis e n t r e r ici d a n s de 
longs déta i l s , et je m'en t i endra i à ce que n o u s 
rappor te T e n n e n t . 

« Les ind igènes sont t e l l emen t hab i tués à la 
p résence de ces o i s e a u x , que , c o m m e les Grecs 
et les Romains , ils t i r en t des présages de leurs 
a l lures , d e l à di rect ion de leur vol, de leurs c r i s 
p lus ou moins r auques , des a rb re s su r lesquels 
ils se p e r c h e n t , de leur n o m b r e , etc . P e n d a n t le 
t emps de leur domina t ion à Cey lan , les Hol landais 
les respec tè ren t b e a u c o u p , et défendirent , sous 

| des peines très-sévères, de les t i rer ; ils avaient 
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d 'au t res ra isons , il est vrai , que les ind igènes . 

Ils c roya ien t que ces oiseaux se cha rgea ien t de 

la dispersion de la cannel le ; qu ' i ls mangea i en t 

les fruits d u cannel l ie r , mais que ne p o u v a n t en 

digérer les gra ines , ils les t r anspor t a i en t pa r tou t , 

mê lées à leurs exc r émen t s . 

« A u p r è s de c h a q u e vil lage, de c h a q u e m a i 

son m ê m e , à Ceylan, on t rouve des quan t i t é s 

d 'anojnalocorax , a t t endan t u n e occasion favo-

rah le de pi l ler . R ien n ' es t en sûreté devant eux . 

Laissés près d ' une fenêtre o u v e r t e , le con tenu 

d 'un sac à ouvrage, les gan t s , les m o u c h o i r s , 

d ispara issent i n s t a n t a n é m e n t . Les anoma loco rax 

ouvren t les paque t s , m ê m e ceux qui sont noués , 

p o u r v o i r ce qu' i ls con t i ennen t et si que lque c o 

mest ib le n 'y est pas r e n f e r m é ; p o u r exécu 

ter leurs larc ins , ils enlèvent m ê m e des clous . 

U n e soc ié té , qui étai t r éun i e dans u n j a rd in , ne 

fut pas peu effrayée, u n j o u r , en voyant t o m b e r 

d u ciel, au mi l ieu d 'el le , u n couteau tou t san

glant . Le mys tè re fut éclairc i : c 'étai t u n ano

malocorax qu i , dans une maison voisine, avait 

épié Je cuis inier , et profité d ' u n m o m e n t favo

rab le pour lu i dé robe r son cou teau . 

« U n de ces audac ieux voleurs rôdai t en vain 

depuis l ong temps a u t o u r d ' un ch ien , occupé ii 

r o n g e r u n o s ; il che rcha i t à a t t i re r l 'a t tent ion 

de l ' h e u r e u x propr ié ta i re d u t résor , en dansant 

devan t lu i . N 'ayan t pu réuss i r , il s 'envola, mais 

p o u r reveni r avec un de ses c o m p a g n o n s , qu i se 

p e r c h a sur u n e b r a n c h e , tout près du sol. La 

danse r e c o m m e n ç a , sans plus de succès toutefois. 

Alors , le second individu se préc ip i ta violem

m e n t su r le ch ien , et lui d o n n a u n v igoureux 

coup de b e c ; cet te diversion réussi t . Surpr i s et 

furieux, le chien se r e t o u r n a con t r e son agres

s e u r , mais il s 'était déjà envolé , et au m ê m e 

ins tan t l 'os disparaissai t . » 

T e n n e n t a joute , p lus loin, que b e a u c o u p d'a-

noma loco rax pe rden t la vie p e n d a n t la mousson , 

et sont foudroyés. On a r e m a r q u é q u e quand la 

foudre t o m b e su r un cocot ie r , les arbres voisins 

sont éga l emen t dé t ru i t s . Une pet i te île de la 

baie de Be l l iham servait de d e m e u r e aux a n o 

m a l o c o r a x qu i y t rouvaien t u n abri pour la nu i t 

dans les forets de cocot iers ; après un violent 

o rage , on t rouva le sol l i t t é ra l emen t j o n c h é des 

cadavres de ces oiseaux, et l 'on supposa qu ' i ls 

avaient été tués par la foudre , t ombée p lus ieurs 

fois sur les cocot iers . 

L E S C A S S E - N O I X — NUCIFRAGA. 

Die Nussknacker ou Tannenheher. 

Caractères. — Les casse-noix forment un 

genre par fa i t ement d is t inc t p a r m i les corvidés. 

Us ont la tê te g rande et apla t ie , le bec long, 

m i n c e , a r rond i , à a rê te droi te ou à peine r e 

c o u r b é e , à po in te la rge , t r i angu la i r e , aplat ie ; 

des ailes m o y e n n e s , ob tuses , la q u a t r i è m e r é 

mige é tan t la plus longue ; u n e q u e u e a r rond ie 

et de l o n g u e u r m o y e n n e ; des tarses assez é le

vés, épais ; des doigts m o y e n n e m e n t longs, a r 

més d 'ongles forts et r e c o u r b é s . L e u r p l u m a g e 

est m o u et é p a i s . 

Distribution géographique. — Les casse-

noix sont des oiseaux exclus ivement p ropres à 

l 'Eu rope e t à l 'Asie. 

LE CASSE-NOIX VULGAIRE — 1SVC1PRAQA 
CARYOC AT ACTES. 

Der Kussknacker ou Tannenheher, The JVutcracker. 

Caractères. — Le casse-noix vulga i re (fig. 99), 

c o n n u dans que lques contrées sous le n o m 

de geai des montagnes, est d 'un b r u n foncé, avec 

les p l u m e s de la n u q u e e t du s o m m e t de la t ê t e 

m a r q u é e s à l ' ex t rémi té d 'une t a che a l longée , 

d 'un b lanc pu r ; les r émiges et les rec l r i ces 

no i res , t achées de blanc à l ' ex t rémi té ; les c o u 

ver tures infér ieures de la queue b l a n c h e s ; l 'œil 

b r u n , le bec et les"pattes no i rs . Cet oiseau a de 

36 à 38 cent , de long, e t de 61 à 6 i cen t , d ' en 

ve rgu re ; la queue est longue d 'envi ron 

I i c en t . 

Distribution géographique. — L e CaSSC-
noix vulga i re hab i t e les g randes forêts de nos 

hau tes m o n t a g n e s , celles des plaines du nord de 

l 'Europe et d 'une grande par t ie de l 'Asie. Son 

aire de dispers ion est liée à celle du Pinus cim-
bra : là où croî t ce conifère, là aussi se t rouve 

le casse-noix vulga i re . 

Mœurs, habitudes et régime. — Très-COm-
m u n dans cer ta ines local i tés , le casse-noix 

m a n q u e en t i è r emen t dans d ' au t r e s . C'est ainsi 

qu ' i l habi te en g r a n d n o m b r e la S u è d e , tandis 

qu ' en Norwège il ne fait que passer . Ses voyages 

sont e x t r ê m e m e n t i r régul ie rs . Dans ce r ta ins 

h ivers , on en trouve p a r t o u t en Al lemagne , pu is , 

on n 'en voit plus un seul d u r a n t p lus ieurs années . 

I I est probable que c 'est dans les années où les 

graines du Pinus cimbra n ' o n t pas m û r i qu ' i l 

descend ainsi , d u nord vers le sud, des m o n t a 

gnes vers la p la ine . En élé , le casse-noix es t ex-
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cess ivement r a r e en A l l emagne ; de t emps à 

au t r e , cependan t , on en t rouve qui se sont é ta 

blis dans q u e l q u e forêt déser te et t r anqu i l l e des 

m o n t a g n e s . 

D 'après m o n pè re , le casse-noix vulgai re res

semblera i t moins au geai q u ' a u pic , par ses al

lures . Il paraî t lourd , ma l ad ro i t , mais en réal i té 

il est vif e t agi le; il m a r c h e b ien , il sautille t r è s -

les tement de b r a n c h e en b r a n c h e ; c o m m e la 

mésange , il se suspend aux r a m e a u x ; c o m m e le 

pic, il se t ient con t re les t roncs et les b r a n c h e s , 

frappe l 'écorce à coups de bec , en enlève des 

morceaux p o u r saisir une pro ie qui s'y cacha i t . 

Son vol est léger , mais assez lent , et s 'exécute 

par de forts ba t t emen t s d'ailes. Au repos , cet 

oiseau t ient o r d i n a i r e m e n t le corps hor izonta l , 

les pa t tes fléchies, la tê te r en t r ée , les p lumes 

ébouriffées; il a alors une phys ionomie l o u r d e ; 

par con t r e , il pa ra î t svelte et é légant quand il 

redresse le co rps , lève la t ê te , se r re les p l u m e s . 

Malgré la facilité avec laquelle il vole, il ne t r a -

B n E i r u . 

verse pas volontiers de longs espaces, et n e t a rde 
guère à se poser . T o u t le j o u r , il est en m o u v e 
m e n t sans être cependan t aussi t u rbu len t , aussi 
inqu ie t que le geai . Sa voix, c r ia rde e t p e r ç a n t e , 
exp r ime kraeck, kraeck, kraeck. Au p r i n t e m p s , 
il répète p lus ieurs fois l a sy l l abe kaerr, koerr. Ses 
sens para i ssen t t r è s d ô v e l o p p é s , son in te l l i 
gence est b ien au-dessous de celle de p lus ieurs 
autres oiseaux de la m ê m e famille ; il est loin 
toutefois d ' ê t reauss i s tupide qu 'on l ' admet géné
r a l e m e n t . Dans les sol i tudes où il vit, il n ' e s t que 
t r è s - r a r e m e n t en con tac t avec l ' h o m m e ; aussi ne 
s'en défie-t-il pas lors de ses voyages ; mais une 
fois qu'i l a été chassé , il fait p reuve de p r u d e n c e 
et fuit l ' h o m m e c o m m e ses au t r e s e n n e m i s , les 
carnassiers et les r apaces . 

E n l iber té , le casse-noix m a n g e , c o m m e les 
au t r e s corvidés , des insec tes , des vers, des es
cargots , e tc . Il dévore les peti ts v e r t é b r é s , a t t a 
que les oiseaux p lu s faibles q u e lui , et pille 
leurs nids ; il se m o n t r e friand de fruits de toute 
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espèce , et r e c h e r c h e s u r t o u t les noiset tes e t les 
semences du Pinus timbra ; son goût pour ces 
de rn iè res con t r ibue à la dispersion de l ' a rbre qu i 
les po r t e , car il les s è m e , en q u e l q u e sor te , dans 
les endro i t s où ni les vents ni l ' h o m m e ne pour 
r a i en t les j e t e r . 

La p l u p a r t des na tu ra l i s t e s , Bul ïbn en t re a u 
t res , ont parlé de la s ingul iè re hab i tude qu ' a le 
casse-noix de cache r dans les t rous des a rb res , 
dans des anfractuosi tés de r o c h e r s , le superflu 
des fruits don t il fait sa n o u r r i t u r e . Cet te h a b i 
tude , qu ' i l pa r t age avec plusieurs espèces de la 
famille des corvidés , n o t a m m e n t avec la p ie , se
ra i t le fait, a - t -on di t , d ' un inst inct de p r é 
voyance . L 'o i seau ne ferait ainsi des provisions, 
vers la fin de l 'été , qu ' en vue de la diset te 
que l 'hiver va néce s sa i r emen t a p p o r t e r . Que 
ce soit là, ou non , le vrai motif qui por te le 
casse-noix à cache r les res tes d 'un a l imen t 
d o n t il vient de se r epa î t r e , res tes qui ne p e u 
vent, dans tous les cas, que lui offrir des r e s 
sources b ien insuffisantes e t , t rès ce r t a ine 
m e n t , b ien t empora i r e s , tou jours es t - i l que 
les diverses cache t t e s d ' a l iments qu ' i l é tabl i t sur 
q u e l q u e s points des can tons qu ' i l f r équen te , 
para issent cons t i tue r de vrais g ren ie rs de p ré 
voyance . 

Ce sont là des faits depuis l ong temps acqu i s : 
ceux d o n t il nous res te à parler n 'en sont q u e le 
c o m p l é m e n t , car ils ont r a p p o r t a la m a n i è r e 
don t l 'oiseau fait ses récol tes . M. de S iné ty a 
recuei l l i à ce sujet des détails fort cu r i eux , que 
n o u s lui e m p r u n t e r o n s . 

Cet habi le observa teur a consta té qu ' à la fin 
de ju i l le t et p e n d a n t le mois d ' a o û t , q u a n d les 
noiset tes sont m û r e s , le casse-noix descend r é 
gu l i è r emen t des régions neigeuses des m o n t a 
gnes de la Suisse , où il hab i te en g r a n d n o m b r e , 
et s ' approche des lacs e t des v i l lages , dans les 
par t ies où croissent les noiset iers . Il l'a vu cueil
lir les fruits de ces a rb re s , les ép luche r de ma
nière à les dégager de l eu r enveloppe foliacée, 
en conservant l ' amande recouver te de sa coque 
l igneuse, puis les i n t r o d u i r e un à un dans son 
gosier , et en e m p o r t e r de la sor te j u s q u ' à douze 
ou t re ize à la fois. 

En présence de l 'un des greniers de prévoyance 
du casse-noix , on pouvait c ro i re q u e l 'oiseau y 
por ta i t les u n s après les a u t r e s les fruits qu ' on y 
r encon t re , « c o m m e nous v o y o n s , dit M. d e Si 
né ty , des espèces de genres vo i s ins , les pies et 
les cornei l les , enlever au bout de leur bec des 
noix ou des p o m m e s de t e r r e ; ou bien que , 
c o m m e le g e a i , dans l 'œsophage duque l on 

t rouve quelquefois deux ou trois g lands (1), ce t 
o rgane t rès-d i la table aussi chez lu i , l 'aidait à r a 
masse r plus de graines à la fois, et lui évitait 
ainsi de mul t ip l i e r ses voyages à l ' infini . Avec 
des moyens aussi s imples , l 'oiseau n e serai t j a 
mais pa rvenu à a c c u m u l e r la masse de fruits 
dont il fait p rov i s ion , et la n a t u r e p révoyante 
lui a donné un o rgane par t icu l ie r don t a u c u n 
ana lomis te n ' a j a m a i s pa r l é . 

« Cet o rgane est un sac à parois t r è s - m i n c e s , 
ouver t i m m é d i a t e m e n t a u - d e s s o u s du musc l e 
peauss ier , dans l 'angle des deux b r a n c h e s de la 
m â c h o i r e i n f é r i e u r e , où il occupe le t r iangle 
s i tué en t re ces deux b r a n c h e s . Ce sac, en t i è re 
m e n t di la table , est si tué au-devant du cou, où il 
fait saillie des t rois qua r t s à g a u c h e de la ligne 
m é d i a n e . Sa l ongueu r est env i ron des deux 
t iers de la longueur d u cou de l 'o iseau. 

« Mais c o m m e si la na tu re n 'avai t pas cru 
faire assez eu dotant le casse-noix (oiseau é m i 
n e m m e n t voleur , c o m m e le sont ce r ta ines espè
ces de singes à abajoues) d ' une poche assez sem
blable à celle des p é l i c a n s , elle lui a donné , en 
o u t r e , un œsophage t rès -d i la tab le aussi , pour lui 
servir de seconde poche . A son or ig ine , cet œso
phage occupe les deux t iers de la face anLérieure 
de la co lonne ver tébra le , su r laquel le il se t rouve 
i m m é d i a t e m e n t p lacé , se d i r igeant t r ès -ob l ique
m e n t de h a u t en bas et de gauche à droi te . Son 
orifice s 'ouvre l a r g e m e n t à la base de la l angue , 
et peu t a t t e indre le m ê m e d iamèt re que celui de 
la poche . » A l 'aide d 'une pareil le organisa t ion , 
le casse-noix peut a i s émen t ga rn i r ses g ren ie r s . 

Si l 'existence de la poche dont il vient d 'ê t re 
ques t ion a long temps é c h a p p é à l 'observat ion 
des na tura l i s tes , c'est q u e , c o m m e le fait obser
ver M. de Siné ty , l 'oiseau ne s'en servant q u ' a u 
m o m e n t de sa récol te m a t i n a l e , ce n ' es t aussi 
q u ' à ce m o m e n t qu 'e l le se manifeste et qu 'e l le 

( 1 ) Le fait d o n t parle M. de S iné ty e s t beaucoup p lus fré

q u e n t qu'il n e s e m b l e le d ire , e t la quant i t é de g lands que 

r e n f e r m e l 'œsophage de la plupart des gea i s qui v i e n n e n t 

de la g l a n d é e , es t t r e s - s o u v e n t p lus c o n s i d é r a b l e . Il n est 

pas rare , en effet, de tuer au m o i s d'octobre, à l 'époque des 

m i g r a t i o n s , d e s gea i s qui e m p o r t e n t c inq II s ix g lands dans 

l ' œ s o p h a g e . N o u s en avons rencontré qui en avaient jusqu'à 

dix. D a n s ce c a s , l 'oiseau porte au c o u , c o m m e l'a observé 

M. d e S i n é t y c h e z le c a s s e - n o i x , u n e é n o r m e protubérance 

i rrégu l i ère , qui c o m p r i m e l e s vo ie s a é r i e n n e s , au point do 

r e n d r e tout cri difficile, e t qui annih i l era i t m ê m e la resp ira

t i o n , sans la r é s i s t a n t e et l 'é last ic i té des a n n e a u x cart i lagi 

neux de la t rachée-ar tère . Le g e a i , du res te , doit pouvoir 

fac i l ement rejeter l e s g lands a ins i a c c u m u l é s , car la m o i n 

dre contract ion volontaire de l 'o iseau, la p lus l égère pres 

s ion exercée sur l 'cesopiiage suffit pour les e x p u l s e r tous , 

m ê m e c e u x q u i sont le p lus p r o f o n d é m e n t e n g a g é s . [Z. G-) 
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peut , pa r conséquen t , a t l i re r l ' a t t en t ion de l 'ob
servateur . Très-visible p e n d a n t qu 'e l le est en 
fonction, ce t t e poche est d iss imulée q u a n d l 'oi
seau l'a c o m p l è t e m e n t vidée. 

Passé 10 ou 11 h e u r e s du m a l i n , le casse-
noix qui t te le pied des m o n t a g n e s p o u r r e n t r e r 
dans la région des sap ins , d o n t il ne s 'écarte 
plus que le l endemain au lever du j o u r . 

Lorsqu 'après s 'être repu et avoir bu t iné çà 
et là son con t ingen t de noise t tes , le casse-noix 
regagne le can ton où sont ses cache t t e s , pour y 
déposer les provis ions qu ' i l vient de faire, ces 
provisions, entassées dans la poche e t dans l 'œ
sophage, forment sous le cou un é n o r m e goi t re 
qui atteint quelquefois le doub le du volume de 
la tête de l 'oiseau, et qui est t rès-apparent m ê m e 
dans le vol. M. de Sinéty en a t u é souvent 
dans ce m o m e n t - l à (qui est aussi celui où le 
casse-noix est le plus facile à app roche r ) et a 
retiré j u s q u ' à sept noiset tes du sac b u c c a l , et 
six autres de l 'œsophage du m ê m e individu. Un 
sujet tué en novembre 1833, à Ba rce lonne t t e , et 
présenté par M. de Sinéty à M. Is idore Geoffroy 
Saint-Hilaire, avait la poche gorgée n o n plus de 
noisettes, mais de gra ines , inf in iment p lus pe 
tites, du Pinus cimbra. 

Le casse-noix se r ep rodu i t dans les g randes 
forêts des régions m o n t u e u s e s qu ' i l h a b i t e . D'a
près Sehiit t et d ' au t r e s na tura l i s tes , cet oiseau 
niche au c o m m e n c e m e n t de m a r s , et pond à la 
fin du m ê m e mois , au r . ioment, pa r conséquen t , 
où les forêts des m o n t a g n e s , aussi b ien q u e ce l 
les des contrées sep ten t r iona les , sont p o u r ainsi 
dire encore enfouies sous la ne ige et inaccessi 
bles. 

On avait di t que le casse-noix vulga i re établ is
sait son nid dans le t rou d 'un a r b r e c reux ; tous 
les observateurs s ' accordent au jourd 'hu i à r e 
connaître qu' i l n ' en est r ien , e t q u e ce nid , 
t omme celui du gea i , repose su r les b ranches les 
plus fortes des p ins , des sap ins , ou au mil ieu des 
touffes de gu i qui c ro issent sur ces de rn ie r s . 
« Quelquefois, dit BaHly (1), ils s ' appropr ien t 
les bauges des écureu i l s , avant qu 'e l les renfer 
ment des pet i ts : ils les apla t i ssent p o u r l eu r 
donner la forme de nid et ga rden t tou jours p o u r 
l ' intérieur les ma t i è r e s mol le t tes , les l ichens et 
la mousse qui é t a ien t déjà des t inés à recevoir la 
portée des écureui ls qu ' i l s v iennent d 'en déloger . 
Le nid du casse-noix est fait en dehor s avec de 
très-petites b r a n c h e s de hê t r e et de sapin, re 
couvertes en dedans de l i c h e n s , de la longue 

(li J. D. Bailly, Ornithologie de la Savoie. Cliambéry, 
U53, t. II, p. 133. 

mousse des vieux p ins et sapins et d 'herbes fines. 

Ces b r a n c h e s sont parfois r éun ies en t re elles 

pa r une espèce de c i m e n t formé avec de la pous

sière des a rb res v e r m o u l u s , gâchée avec de la 

t e r r e b o u e u s e ; dans ce ca s , le double c o n 

t o u r d u nid se t rouve éga lement garn i de 

m o u s s e , de foin et m ê m e de duvet de fleurs, 

s u r t o u t de tussi lages et d 'a igre t tes de cha rdons . 

La femelle pond t rois , q u a t r e ou c inq œufs b l an 

châ t res ou d 'un b lanc t i ran t p resque su r le 

b leuâ t re e t couver t s de très-peti tes taches ou de 

points b r u n s plus ou moins foncés. Le pè re et 

la m è r e nour r i s sen t leurs pet i ts de la m ê m e m a 

nière q u e le geai . » 

C a p t i v i t é . — Le casse-noix n 'est pas difficile 

à p r e n d r e et s 'apprivoise faci lement . Mais sa 

grande voraci té le r en d désagréable . Quo iqu 'un 

rég ime an imal paraisse lui mieux c o n v e n i r , il 

s 'habi tue n é a n m o i n s à toute au t re n o u r r i t u r e . Il 

est fort r e m u a n t en cage ; il g r impe aux b a r r e a u x , 

sau le de l 'un à l 'autre et n 'a rien qui puisse 

p la i re . D 'un a u t r e côté , si on l 'enferme avec 

d ' au t r e s oiseaux p lus faibles que lui , il les a t 

t a q u e , les l ue et les m a n g e . C o m m e nous le r a p 

por te N a u m a n n , il p rend sa v ic t ime dans le b e c , 

lui tord le cou, lui fend le c r â n e , et la dévore 

en c o m m e n ç a n t par la cervel le . On a vu u n de 

ces casse-noix avaler des écureui l s sans les d é 

poui l ler . Boje et m o i , avons observé u n casse-

noix qui étai t plus cruel q u ' a u c u n faucon. Cet 

oiseau est s u r t o u t élégant q u a n d il casse une 

noix . Il la p r e n d t rès -hab i lement en t re ses pieds , 

la tou rne , j u s q u ' à ce que l ' ex t rémi té ob tuse soit 

di r igée en hau t , pu is l 'ouvre t r è s - r ap idemen t . Il 

m a n g e b e a u c o u p , et n ' e s t guè re occupé d ' au t r e 

chose . 

L E S P I C A T H A R T E S — PIC ATEA RIES. 

Lie Kahlkraben, The Crows. 

C a r a c t è r e * . — Il nous faut encore faire m e n 
tion d 'un s ingul ier g e n r e de corvidé dont les ca
rac tè res semblen t par t ic iper de ceux des vu l tu -
r idés , en ce que le bec est enveloppé à sa base 
d ' une sorte de c i r e ; q u e la t ê t e e s t e n grande 
par t ie n u e , et que. le h a u t du cou n 'es t couvert 
q u e de p lumes soyeuses ou duve teuses . Ce genre 
est en out re carac tér i sé par des na r ines décou
vertes et si tuées au mi l ieu du bec ; par des ailes 
cour tes , fo r t ement a r r o n d i e s ; u n e queue lon 
gue , é tagée et conique ; des tarses longs , des 
doigts et des ongles forts. 
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LE PICATHARTE CHAUVE — PICATIIABTES 
GYIMS UCEFII ALVS. 

Die Kahikràhe, The bald Crow. 

Caractères. — Cet oiseau, t rès-rare dans les 
collections, a le dos d 'un gris c e n d r é b r u n â t r e , 
le vent re b lanc , les ailes et la q u e u e d 'un b r u n 

r o u g e â l r e , le cou et la tête rouges , le bec noi r , 
les pa t tes j a u n e s . D 'après Gray, il a u r a i t environ 
41 cent , de long ; l 'aile pliée m e s u r e 17 cen t . , et 
la q u e u e 19. 

Distribution géographique.—Le pica tha r te 
chauve parai t ê t re conl iné dans la S ie r r a -Leone . 

Ses m œ u r s sont i n c o n n u e s . 

LES PHONYGAMIDÉS — PBONYGAMJE. 

Die Tfeifkrdhen. 

A la Nouvel le -Hol lande , h a b i t e n t des oiseaux 
sur la place desquels les na tu ra l i s t e s ne sont pas 
encore d ' a c c o r d : les uns en font des insect ivores , 
les au t re s des coraciro.stres. J 'a i eu occasion 
d 'en observer en vie p e n d a n t que lque t e m p s , et 
j e n 'hés i te pas à me range r à l 'avis des de rn i e r s . 

Caractères. — Les p h o n y g a m i d é s sont des 
corac i ros t res à bec a l longé , c o n i q u e , dont l 'ex
t r émi té de la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e se r ecou rbe 
fo r t ement e t p r é s e n t e souvent une dent sai l lante . 
Ils n 'on t pas , c o m m e les corvidés, les nar ines ca
chées par des soies raides ; leurs ailes sont m é d i o 
cres, assez poin tues , e t l eur q u e u e est a r r o n d i e . 

Mœurs, habitudes et régime. — Les p h o n y -
gamidés p résen ten t dans leurs m œ u r s et leurs 
h a b i t u d e s p lus ieurs par t i cu la r i t és cur ieuses , lis 
vivent beaucoup sur la t e r r e , au b o r d des m a 
ra is , des é t a n g s , sur les côtes de la m e r , sans 
éviter p o u r cela les con t rées ar ides et stéri les. Ils 
se m e u v e n t en saut i l lant avec b e a u c o u p d'a
dresse, et ne sont pas mo ins agiles sur les ar
bres , mais ils volent m a l ; r a r e m e n t , ils s 'élèvent 
en l 'air à une g rande h a u t e u r , et ne s ' éba t t en t pas 
en volant c o m m e les corvidés.. Ils se n o u r r i s s e n t 
d ' insec tes , s u r t o u t de sau te re l l e s ; ils m a n g e n t 
aussi des frui ts , des gra ins , et peuven t devenir 
t rès-nuis ibles dans les p lan ta t ions . Ils pil lent les 
nids et a t t a q u e n t m ô m e les pet i t s v e r t é b r é s . 
- « P e u d 'o iseaux, d i t Gould, sont plus gracieux, 
a n i m e n t d 'une façon p lus c h a r m a n t e la con t rée 
qu ' i l s h a b i t e n t , t an t pa r l 'a isance et la légère té de 
leurs m o u v e m e n t s , que p a r l e plein e t la dou
ceur de leur voix. » Ils volent g é n é r a l e m e n t par 
pet i tes bandes de qua t r e à six ind iv idus , e t ces 
bandes r e p r é s e n t e n t p r o b a b l e m e n t au tan t de fa
mil les , composées d u p è r e , de la m è r e et de 
leurs pet i ts . L e u r n id est formé d e b ranches , et 
tapissé d ' he rbes à l ' i n t é r i eu r ; il r e s semble à 
celui de la corne i l le . C h a q u e couvée est de trois 
ou qua t r e œufs. Les paren ts élèvent leurs pe t i t s , 

et les défendent avec c o u r a g e . Dès leur p r e 
miè re m u e , ceux-ci ont le m ê m e p l u m a g e q u e 
les adu l t e s . 

L E S G Y M N O R Ï 1 I N E S — GYMNORIJINA. 

Die Tfeifkrdhen. 

Caractères. — Les g y m n o r h i n e s sont c a r a c 
tér isés par u n b e c à peu près droi t , fa ib lement 
c rochu à l ' ex t rémi té de la m a n d i b u l e supér i eu re ; 
des na r ines e n t i è r e m e n t nues et l i néa i r e s ; des 
ailes a l longées , a t t e ignan t p resque l ' ex t r émi t é 
de la q u e u e , qui es t moyenne et l égè remen t a r 
r o n d i e ; des tarses r o b u s t e s ; des doigts p ra sque 
égaux , o rnés d 'ongles méd ioc res et peu r ecou rbés . 

LE G V M i V O i m i A ' E FLUTEUR 
TIBICEN. 

GYMNOHIIUSA 

Der Flritenvogel. 

Caractères. — Il a à peu près la tai l le du 
freux {fig. 100); son p l u m a g e est noir et b lanc , 
le b lanc o c c u p a n t la n u q u e , le bas du dos , 
les tec t r ices supér ieures et infér ieures de la q u e u e 
et les pe t i tes c o u v e r t u r e s supér i eu res de l 'a i le . 
L 'œil est b r u n - r o u g e , le bec b r u n g r i sâ t re , les 
patLes son t noi res . 

D i s t r i b u t i o n géographique. — D'après 

Gould, le g y m n o r h i n e I lûteur est t r è s - c o m m u n 
à la Nouvelle-Galles du Sud , et p r o b a b l e m e n t il 
ne se t rouve que là. 

Mœurs, habitudes et régime. — Le flÛLeur, 
que l 'on voit depuis que lques années dans tous 
les j a r d i n s zoologiques , est u n oiseau cou rageux , 
r e m a r q u a b l e par ses fo rmes , et qu i orne la cont rée 
où il vit. Là où il n ' e s t pas chassé , il p é n è t r e 
jusque d a n s les j a r d i n s des colons, se hasarde 
m ê m e à en t r e r dans les m a i s o n s , et r econna î t , 
p a r l a confiance qu ' i l t émo igne , la pro tec t ion sous 
laquel le il vit. Son p l u m a g e aux cou leurs I r an -
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Fig. 100. Le Gymnorhinc flùtear. 

chées réjoui t l 'œil ; son c h a n t c h a r m e l 'oreil le. 
Gould, et j e suis pa r f a i t emen t de son avis, assure 
qu'il est impossible de donne r u n e descr ip t ion 
satisfaisante de ce c h a n t t ou t except ionne l . 

Il r e c h e r c h e les l ieux découver t s , semés de 
bouque t s d ' a rb r e s ; auss i préfère- t - i l l ' in tér ieur 
du pays au vois inage des côtes. Il se n o u r r i t 
p r inc ipa lement de sau te re l l e s , d o n t il fait une 
c o n s o m m a t i o n inc royab le . 

En aoû t c o m m e n c e la saison des a m o u r s , 
qui du re j u s q u ' e n janv ie r ; c h a q u e pai re a deux 
couvées pa r a n . Le nid est r o n d et o u v e r t ; il est 
formé e x t é r i e u r e m e n t de feuilles et de b ranches 
sèches, e t tapissé à l ' in tér ieur de ma té r i aux plus 
mous. Il r en fe rme t rois ou q u a t r e œufs . Gould 
n 'en vit p o i n t ; mais ceux d ' u n e espèce voisine, 
qu'i l put se p r o c u r e r , é ta ient d ' un b l a n c b l euâ t r e 
sale, t i ran t su r le r o u g e â t r e , et m a r q u é s de 
grandes t aches b r u n - r o u g e ou b r u n - c h â t a i n 
clair, disposées en z igzag. 

C a p t i v i t é . — Lors d u voyage de Gould, un 
gymnorb ine captif était u n e g r a n d e r a re t é ; au
j o u r d ' h u i il nous en arr ive c h a q u e année beau 
coup , et ils t rouven t de n o m b r e u x a m a t e u r s . Les 
j a rd ins zoologiques, n o t a m m e n t , sont en q u e l q u e 
sorte t e n u s de les posséder . Us savent capt iver 
l ' a t tent ion du vis i teur . Déjà, l eur s imple vue 
plaît , et ils dev iennen t b ien a u t r e m e n t in téres
sants q u a n d ils font e n t e n d r e leur c h a n t . C'est 

à pe ine , j e l'ai déjà di t , si on peu t essayer de le 
d é c r i r e ; il varie d 'a i l leurs beaucoup d 'un oiseau 
à l ' au t re . Celui-ci est un ar t is te , celui-là n ' a au
cun sens mus i ca l . J 'a i e n t e n d u des Auteurs chan
ter a d m i r a b l e m e n t : j ' e n ai vu beaucoup qu i ne 
produisa ien t que que lques notes mal liées les 
u n e s aux au t res . C h a c u n e de leurs notes est 
p u r e et sonore , sauf d a n s leur de rn iè re ph ra se , 
qu ' i l s croassent plus qu ' i l s ne sifflent. P o u r ex
p r i m e r m a pensée en deux mot s , ce sont de t rès -
bons i n t e rp rè t e s , de pauvres c o m p o s i t e u r s . 
Souvent , ils gâ tent leur chan t , en y m ê l a n t t o u t 
ce qu i leur passe pa r la t ê t e . On p e u t f ac i l emen t 
les ins t ru i re ; l eu r faire a p p r e n d r e sans t rop de 
peine des a i rs , soit qu ' un au t re oiseau les leur 
chan t e , soit q u ' o n les l eur j oue avec un o r g u e , 
une ser ine t te ou un i n s t r u m e n t q u e l c o n q u e . 
Tous les g y m n o r h i n e s Auteurs q u e j ' a i e n t e n d u s 
mêlaient, ensemble divers airs ; les airs p o p u 
laires n o t a m m e n t , qu ' i l s avaient p r o b a b l e m e n t 
appr is des ma te lo t s , p e n d a n t la t raversée . Lors 
q u ' u n e p e r s o n n e qu' i ls conna i s sen t les visi te, 
ils la sa luent pa r une chanson . Cette ami t ié ce 
pendan t est p lus a p p a r e n t e que réel le . D 'après 
ce que j ' a i vu, ces oiseaux sont v iolents , co lères , 
vindicatifs, et ils savent faire un bon usage de 
leur bec . La m o i n d r e t aqu ine r i e les i r r i t e ; ils 
hér i ssent l eur p l u m a g e , é ta len t les ailes et la 
q u e u e , et, c o m m e u n coq en fureur , se préc i -
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p i t en t sur l ' agresseur . I l s s o n t p r e s q u e sans cesse 
en d i spu te avec leurs semblables , et ils a t t aquen t 
et égorgen t les au t r e s oiseaux. Ils l ' empor t en t 
m ê m e sous ce r a p p o r t sur d 'au t res corac i ros l res 
t r è s - v i g o u r e u x . 

11 n 'est pas difficile de teni r les g y m n o r h i n c s 
en cage. On l eu r d o n n e u n rég ime an ima l , a u 
q u e l on môle que lques a l iments végétaux, qu ' i ls 
p r e n n e n t avec plaisir . La v iande , le pa in , les 
fruits forment le fond de leurs repas . Ils sont p e u 
sensibles aux influences a t m o s p h é r i q u e s . On 
peu t , sans d a n g e r , les laisser à l 'air en h ive r ; il 
est préférable c e p e n d a n t de les tenir dans un 
endro i t abr i t é . 

J e ne doute pas q u ' e n les me t t an t dans u n e 
vol ière suf f i samment g r a n d e , on ne parv în t à les 
faire se r e p r o d u i r e en captivi té . 

L E S RÉ V E I L L E U R S — STREPERA. 

Die. Klingelalze.hi. • 

C a r a c t è r e s . —- Les révei l leurs , v u l g a i r e m e n t 

pies bruyantes, se d i s t inguen t des g y m n o r h i n e s 
par l eur bec plus robus te , p lus long, plus forte
m e n t r e c o u r b é à l ' ex t r émi t é de la m a n d i b u l e 
s u p é r i e u r e , à c roche t plus v igoureux , à d en t 
m i e u x p rononcée . L e u r s ailes sont éga lemen t 
bien plus cour tes , et leurs doigts plus i n é g a u x ; 
le p o u c e , n o t a m m e n t , est v igoureux e t orné d 'un 
o n g l e robus t e . 

LE R l i V E I L L E U R . CBAVE — STREPERA GRACULIXA. 

Der larmende Klingelatzel. 

C a r a c t è r e s . — Le réveil leur crave ou réveil
l eu r b r u y a n t est d ' un noir b l e u â t r e sp lend ide , 
avec la moi t i é rad ica le des q u a t r i è m e , c inqu ième , 
s ix ième, sep t ième et hu i t i ème p e n n e s de l 'aile, 
la moi t ié s u p é r i e u r e e t l ' ex t rémi té de la q u e u e , 

et les sous-caudales b lanches . D 'après cette dis
posi t ion des cou leurs , l 'aile p a r a î l m a r q u é e d 'une 
t a che b l anche , et le blanc de la q u e u e coupé 
par une large bande no i re ; l 'œil est j a u n e , le 
bec et les pa t tes sont no i r s . La longueu r totale 
de l 'oiseau est de 47 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e révei l leur 

b r u y a n t hab i le la Nouvelle-Galles du S u d , où il 
est t r è s - r é p a n d u . Il pavait e r r e r dans le pays , 
c a r , à c e r l a i n e s saisons, on le t rouve t r è s - c o m m u n 
su r la côte, t and is q u e dans d ' au t res il se re t i re 
dans les forêls. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il se t i en t 

de préférence dans les vallées fo r tement enca is 
sées, p a r c o u r u e s par des ru i s seaux , et couver tes 
de buissons assez épa i s . C'est a u mi l ieu de ces 
condi t ions qu ' i l c h e r c h e les baies , les frui ts , 
les graines qui forment le fond de sa n o u r r i t u r e . 
On r e n c o n t r e d 'o rd ina i re ces oiseaux pa r 
t roupes de qua t re à six individus . Il est ra re de 
les voir pa r pai res , p lus rare encore par g randes 
b a n d e s : ce n e sont pas de véri tables oiseaux so
ciables . 

Ils se t i ennen t plus su r les a rb res qu ' à te r re , 
I où ils se m e u v e n t cependant avec assez d 'agi l i té . 

D 'après Gould. l eur vol est p lus sou t enu , plus-
noble q u e celui des cornei l les . Il est ra re qu ' i l s 
éca r t en t l a rgemen t les ailes en volant ; mais , d a n s 
leur vol, ils font tou jours e n t e n d r e leur voix, q u i 
est s i ngu l i è r emen t pe r çan t e . 

L e u r n id est g rand , a r rond i , cons t ru i t d e 
b r a n c h e s sèches , tapissé i n t é r i eu remen t d ' he rbes 
et de mousse . Il renferme trois ou qua t re œufs . 
Gould ne pu t parveni r à s'en p r o c u r e r . 

I . ' sagrs e t p r o d u i t s . — Les colons chassent 

le révei l leur b r u y a n t p o u r m a n g e r sa cha i r , q u i 
est t r è s -dé l i ca t e . Us ne para i ssen t pas le g a r d e r 
en cage. J u s q u ' à présent , on n 'a vu en Europe-
que de rares individus vivants de cet te espèce . 

L E S G A U I I U L I D E S — GARRULI. 

Die Jleher. 

C a r a c t è r e s . — Les gar ru l idés on t de g rands 

r appo r t s avec les corvidés , mais ils en diffèrent 
pa r l e u r b e c cour t , ob tu s , à m a n d i b u l e s u p é 
r i eu re en t iè re ou fa ib lement c r o c h u e ; l eu r s 
pat tes faibles ; leurs ailes c o u r t e s , t r è s -a r rond ics ; 
l eu r q u e u e longue , souvent m ê m e t r è s - l o n g u e 
et c lagée ; l eur p l u m a g e serré et de cou leurs va
r iées . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ces o iseaux 

vivent plus sur les arbres , et m o i n s sur la t e r r e 
que les corvidés . Ils se réun i s sen t r a r e m e n t e n 
b a n d e s t r è s -nombreuses , fo rman t p lu tô t de p e 
ti tes t roupes ou des familles, e r r e n t tout le j o u r 
dans la forêt e t voyagent d ' un a i b r e à l ' au t re . 
L e u r vol est plus i n c e r t a i n que celui des corvi
d é s ; ils n e peuven t s 'élever t r è s -hau t , et j a m a i s 
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ils ne s 'ébal lent dans les a i rs , c o m m e b e a u c o u p 
d'espèces de la famille p r é c é d e n t e . A t e r r e , ils 
sont maladro i t s , et ne s'y meuven t q u ' e n saut i l 
lant l o u r d e m e n t . Ils ne déploient t ou t e leur ag i 
lité q u ' a u mil ieu des b r a n c h e s des a rb res . 

Leurs sens ne sont g u è r e moins parfai ts q u e 
ceux des corvidés : la vue , l 'ouïe , l 'odora t sont 
t rès -déve loppés ; ma i s l eur in te l l igence ne l 'est 
qu ' excep t ionne l l emen t à un t rè s -hau t d e g r é , e t 
ils sont sous ce r a p p o r t infér ieurs aux espèces 
p récéden tes . Les gar ru l idés sont p r u d e n t s , mais 
plus rusés qu ' in te l l igen t s . Ils on t dans leurs 
m œ u r s p lus d 'un trai t de res semblance avec les 
rapaces . Ils sont c o m m e eux gross iers , v o r a c e s ; 
mais ils n ' o n t ni le courage n i la hardiesse des 
corvidés. L e u r r ég ime est a u t a n t an ima l que 
végétal. Dans cer ta ines saisons, ils se n o u r r i s 
sent exc lus ivement de f ru i t s ; dans d ' a u t r e s , ils 
pillent les n ids . E n s o m m e , ce sont des a n i m a u x 
nuis ib les , un iverse l l ement dé tes tés , e t qui 
n'ont pour eux q u ' u n cer ta in ta lent d ' imi ta t ion 
dons la voix. 

Leurs nids diffèrent g é n é r a l e m e n t d e ceux 
des corvidés . Us sont plus petits et sol i taires . Les 
œufs sont d 'o rd ina i re au n o m b r e de cinq à sep t 
par couvée . 

C a p t i v i t é . — Pr i s j eunes , les gar ru l idés sont 
faciles à apprivoiser . Il en est qu 'on peut dresser 
à sort ir de leur cage et à y r e n t r e r ; d ' au t res , à 
répéter des paroles et des chansons . C o m m e les 
corvidés, ils ont la passion de voler et de cache r 
l o u t c e qu i hr i l ie , ce qu i les rend souvent t rès-
i n c o m m o d e s . Chez la p l u p a r t , ce r t a ines h a b i 
tudes dé t ru i sen t c o m p l è t e m e n t l ' impress ion fa
vorable que leur b e a u t é et l eu r vivacité p o u r 
ra ien t insp i re r . 

La famille des gar ru l idés se subdivise en p l u 

sieurs g roupes ou t r ibus : 

1° Les Garrulés. 

C a r a c t è r e s . — Les o iseaux qui c o m p o s e n t 

cette p r e m i è r e t r ibu ont le corps a l longé , le bec 
fort analogue à celui des corbeaux , mais plus 
cour t que la té te , peu poin tu , et à m a n d i b u l e in
férieure p r e s q u e aussi h a u t e que la supér i eu re ; 
la q u e u e composée de douze rec t r ices très-
longue et con ique , ou m o y e n n e m e n t longue e t 
a r r o n d i e ; les ailes cour tes , les q u a t r i è m e e t c in
qu ième rémiges é tan t les p lus l ongues ; le plu
mage m o u , lâche , de couleurs var iées; les p lu 
mes de la tète souvent al longées et fo rmant une 
h u p p e t o m b a n t e . 

L E S P I E S — PICA. 

Die Gartenhèher, The Magpie?. 

C a r a c t è r e s . — Les pies m é r i t e n t la p r e m i è r e 
place dans la famille des ga r ru l idés , n o n - s e u l e 
m e n t pa r ce que l 'espèce type du g e n r e est uni
verse l l ement c o n n u e , mais parce q u e leurs ca
rac tè res r appe l l en t le mieux ceux des co rbeaux . 

Elles ont c e p e n d a n t des a t t r ibu t s ca rac t é r i s 
t iques : leur bec est renflé, à bo rds p r e s q u e 
droi t s , à mand ibu l e s à peu près égales , la supé
r i eu re ne se r e c o u r b a n t pas à la p o i n t e ; leurs 
ailes son t cou r t e s , a r rond ies , et dépassent à 
peine le c r o u p i o n ; l eur queue e s t longue et 
é tagée , e t leur tête est lisse. 

A ce genre appa r t i en t l 'o iseau d 'Eu rope le 
plus r é p a n d u et le plus c o n n u . 

L A PIE VULGAIRE — PICA CAUDATA. 

Die Elster, The commonMagpie. 

C a r a c t è r e s . — La robe de la pie vulgaire est 

s imple , mais é légante en m ê m e temps ; elle 

diffère peu dans les deux sexes . La tê t e , le cou , 

le dos , la p r e s q u e tota l i té de la po i t r ine , les 

sous -cauda les , les j ambes sont d 'un noir p rofond , 

ve louté , avec des reflets mé ta l l iques d ' u n ver t 

b ronzé , au front et au vertex ; les scapula i res , 

les ba rbes ex te rnes des rémiges p r imai res , le 

bas de la po i t r ine e t de l ' a b d o m e n sont d 'un 

Fig. 10!, Pied de Pie. 

blanc p u r ; les ailes et la q u e u e d 'un no i r à r e 
flets verts , b leus-pourpres et violets; l ' iris est b r u n 
foncé ; le bec et les p ieds (fig. 101) sont noi rs . 
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L'oiseau (fîg. 102) a S0 cent , de long, et.60 d ' en 
ve rgure ; l 'aile mesu re 19 cen t . , la q u e u e 28 . 

Distribution géographique. — La pie est 

r é p a n d u e dans tou te l 'Eu rope , dans la plus 
g r a n d e par t ie d u n o r d de l 'Asie, au T h i b e t , dans 
l e nord de l 'Afr ique. E n A m é r i q u e , elle est r e 
p résen tée pa r des espèces voisines. T r è s - c o m 
m u n e dans la p lupa r t des local i tés , elle m a n q u e 
c o m p l è t e m e n t dans d ' au t r e s . Ainsi , on en voit 
u n g rand n o m b r e dans cer ta ines provinces de 
l 'Espagne , tandis que d ' au t res en sont abso lu
m e n t pr ivées . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L a pie vu l 

gaire évite les m o n t a g n e s élevées, les p la ines 
découve r t e s , les g randes forêts. El le h a b i t e les 
b o u q u e t s de bois au mil ieu des c h a m p s , la l i 
s ière des forêts , l e s j a r d i n s . El le se plaî t dans la 
société de l ' h o m m e , et là où elle se sent en sé
cu r i t é , elle devient t rès-confiante, ou p lu tô t t r è s -
i m p u d e n t e . Dans la Scand inav ie , pa r exemple , 
o ù elle es t p re sque cons idérée c o m m e u n oiseau 
sacré , elle fait é lect ion de domici le , non-seule
m e n t dans les j a r d i n s , mais m ê m e dans les cours , 
e t n i che sous le to i t des m a i s o n s , sur des saillies 
d isposées à cet effet. P a r t o u t où elle se m o n t r e , 
elle es t s éden ta i r e . Son d o m a i n e est t r è s - l imi t é , 
et elle ne le qu i t t e j a m a i s . Si on dé t ru i t les pies 

dans la ban l i eue d 'un village, ce n ' es t q u ' a p r è s 
p lus ieurs années que l 'on ver ra de n o u v e a u x 
couples s'y é tabl i r . Ce n 'es t q u ' e n hiver qu 'e l le 
dépasse les l imites de son c a n t o n n e m e n t , ma i s 
elle ne va j a m a i s b i e n lo in . 

La pie vulga i re a q u e l q u e s - u n e s des h a b i t u d e s 
des corbeaux. El le m a r c h e t an tô t g ravemen t et 
p o s é m e n t , en ba l ançan t son corps , t a n t ô t p a r 
pet i ts sauts o b l i q u e s ; m a i s , dans les deux cas, elle 
hoche la q u e u e c o m m e la grive ou la b e r g e r o n 
ne t t e . Son vol est lourd, et s 'exécute par des 
b a t t e m e n t s d'ailes mul t ip l iés et i r rôgul ie rs ; u n 
vent u n peu fort le ra len t i t e t le r e n d i n c e r t a i n . 
La p lupar t des corvidés se j o u e n t , en volant , des 
heures ent ières ; la p ie ne fait usage de ses ailes 
q u e lorsqu 'e l le y est forcée. El le va d 'un a rb re à 
u n a u t r e , d 'un buisson à u n bu i s son vois in , 
mais j ama i s sans b u t . 

Ses sens para issent dél ica ts , fins, et son intel l i 
gence semble aussi parfaite q u e celle du grand 
co rbeau . Elle sait d i s t inguer l ' h o m m e d a n g e r e u x 
du passant inoffensif : vis-à-vis du p r e m i e r , elle 
est toujours sur ses gardes ; vis-à-vis d u second , 
elle est. au con t ra i r e h a r d i e et i m p u d e n t e . 

La pie vulgai re est u n oiseau soc iable , que 
l 'on voit souvent en c o m p a g n i e des co rbeaux , 
des cornei l les , mais qu i préfère la société de 
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ses semblables . J a m a i s , cependan t , les pies ne 
forment des bandes aussi n o m b r e u s e s que les 
cornei l les ; elles vivent p lu tô t en familles. 

Sa voix est r a u q u e ; on peu t la r e n d r e par 
schak ou krak; souven t elle r é u n i t les deux et 
semble alors p r o n o n c e r schukerak. Tel est son 
cri d 'appel et d ' aver t i s sement , auque l elle 
donne u n e in tonat ion différente , su ivant les 
c i rconstances . Au p r i n t e m p s , à l ' époque des 
amours , elle r é p è t e ces syllabes sur les tons les 
plus différents, babi l lan t des h e u r e s e n t i è r e s ; de 
là l 'expression : bavarder comme une pie. 

Des insectes, des vers, des mol lusques , de pe
tits ver tébrés , des frui ts , des baies , des gra ines , 
en t ren t dans le r é g i m e de la pie. Au p r i n t e m p s , 
elle est fort nu is ib le ; elle pille sans pitié les nids 
des oiseaux sans défense, e t p e u t ainsi dépeu
pler c o m p l è t e m e n t un pa rc . Elle por te aussi de, 
g rands pré judices aux éleveurs de poules ou de 
canards , aux faisandiers . Elle a t t aque m ê m e 

H U K U M . 

par surpr ise des oiseaux adu l tes , c o m m e le fait 
r e m a r q u e r N a u m a n n ; vivant dans l eu r société , 
ils ne la c r a ignen t pas, et cel te sécur i té l e u r d e 
vient fatale. En s o m m e , la pie n 'es t pas un oiseau 
inoffensif, et se m o n t r e aussi c rue l le q u e les ra
paces. 

La pie n i che sur les a rb res élevés, et le plus 
o r d i n a i r e m e n t au faîte des b r a n c h e s vert icales 
les p lu s flexibles. Ce n 'es t que là où elle se sait 
pa r fa i t ement en sû re l é qu 'e l le é tabl i t son nid à 
une moins g r a n d e hau t eu r , ou m ê m e su r un éd i 
fice, u n e maison , c o m m e en Norwége . Ce n id , 
composé de bûche t t e s , de b r a n c h e s ép ineuses et 
de te r re gâchée à l ' ex tér ieur , de rac ines flexi
bles , de débr is de végé taux à l ' in té r ieur , est su r 
m o n t é d 'une sor te de d ô m e à claire-voie, é g a l e 
m e n t formé de bûche t t e s e t d 'ép ines . L ' en t r ée 
en est la téra le , en sor te q u e la femelle qui couve 
est pa r fa i t ement à l ' abr i des a t t aques qu i pour 
ra ien t lui venir par le h a u t . Dès les p r e m i e r s 
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j o u r s de février, dans nos con t rées , la pie se m e t 

à l 'œuvre ; en Suède et dans le midi de la Russie , 

elle est plus p r écoce , et c o m m e n c e à n icher vers 

la mi -décembre ; les Norwégiens p r é t e n d e n t 

qu 'e l le pond son p r e m i e r œuf le j o u r de Noël . 

Viei l lot avait observé que la pie cons t ru i sa i t 

p lus ieurs nids à la fois, mais qu 'e l le n e pe r fec 

t ionnai t q u e celui qu i devait recevoir les œufs. 

N o r d m a n n ( l ) a conf i rmé ce faii, et si ce qu ' i l ra

conte à ce sujet est l 'expression de la vér i té , on 

ne p e u t se refuser à r econna î t r e à la pie b e a u 

coup d ' in te l l igence et de r u s e . « Qua t re ou c inq 

couples de pies , d i t cet a u t e u r , n i c h e n t depuis 

p lus ieurs années dans le J a r d i n de b o t a n i q u e 

d 'Odessa, où j ' a i m a d e m e u r e . 

« Ces oiseaux me conna issen t t r è s -b i en , mo i 

et m o n fusil, et quoiqu ' i l s n ' a ien t j a m a i s é té 

l 'objet d ' a u c u n e p o u r s u i t e , ils m e t t e n t en pra

t ique tou tes sor tes de moyens pour d o n n e r le 

change à l ' obse rva t eu r . Non loin des h a b i t a 

t ions se t rouve u n pet i t bois de vieux frênes , 

dans les b r a n c h e s desquels les pies établ issent 

l eu r n id . Plus p r è s ' d e la mai son , e n t r e ce l le 

de rn iè re et le pet i t bois , sont p l an t é s que lques 

g rands o r m e a u x et que lques rob in ie r s . Dans ces 

a rb res , les rusés oiseaux é tabl issent des nids 

pos t iches , don t c h a q u e coup le fait au m o i n s 

trois ou q u a t r e , et dont la cons t ruc t i on les o c 

cupe j u s q u ' a u mois de m a r s . P e n d a n t la j o u r 

née , su r tou t q u a n d ils s 'aperçoivent q u ' o n les 

observe , ils y t rava i l len t avec a rdeu r , et si q u e l 

qu 'un vient par hasard les d é r a n g e r , ils volent 

a u t o u r des a rb res , s 'agi tent et font e n t e n d r e des 

cris i n q u i e t s ; mais t ou t cela n 'es t que ruse et 

fiction, ca r , tout en faisant ces d é m o n s t r a t i o n s 

de t roub le et de sol l ic i tude p o u r ces nids pos t i 

che s , ils avancen t insens ib lement la c o n s t r u c 

tion du nid dest iné à recevoir les œufs, et y t r a 

vail lent dans le p lus grand^si lence , et p o u r ainsi 

d i re en cache t te , d u r a n t les p r emiè re s h e u r e s de 

la m a t i n é e et le soir. Si parfois q u e l q u e ind i s 

cre t vient les y s u r p r e n d r e , soudain ils r evo len t , 

sans faire e n t e n d r e un son, vers leurs au t re s 

n i d s , et se r e m e t t e n t à l 'œuvre c o m m e si de 

r ien n 'é ta i t , en m o n t r a n t toujours le m ê m e em

bar ras et la m ê m e i n q u i é t u d e , afin de d é t o u r n e r 

1 atLenlion et de déjouer la poursu i t e . » 

La ponte est de trois à six œufs , quelquefois 

de sept et m ê m e de hu i t , ob longs , d ' un verdâ t re 

sale plus ou mo ins c l a i r , avec des t aches olivâ-

(1) Al . N o r d m a n n , 'Catalogue raisonné des oiseaux de la 

faune pontique.Voyage d e Demidof f d a n s la R u s s i e m é r i 

d iona le . Par i s , 1839. 

t r è s et b r u n â t r e s . La d u r é e de l ' incubat ion est 

de trois semaines . Les deux paren ts nou r r i s sen t 

leurs pet i ts d ' i n s e c t e s , de vers , de m o l l u s q u e s , 

de pet i ls v e r t é b r é s ; l eu r t é m o i g n e n t le p lus 

g rand a t t a c h e m e n t et ne les qu i t t en t j a m a i s . J ' a i 

vu une pie , blessée d 'un coup de feu , con t inue r 

à couver . P e u d 'o iseaux s ' app rochen t de leur ni

chée avec au t an t de p r u d e n c e que la p ie ; elle 

emplo ie loutes les ruses p o u r ne pas se t r ah i r . 

En Espagne , la pie r e m p l i t souvent le rôle de 

m è r e nour r i c i è re , c o m m e la cornei l le cendrée 

en E g y p t e ; l 'oxylophe geai (oxylophus ylartda-
rius) dépose ses œufs d a n s son nid , et la pie soi

gne le j e u n e é t r a n g e r avec a u t a n t d ' a m o u r que 

ses p ropres pe t i t s . 

Les o iseaux de proie les plus v igoureux osent 

seuls s ' a t t aquer à la pie, et de t o u s , l ' au tour est 

celui qu 'e l le a le plus à r e d o u t e r ; elle n e p e u t 

lui é c h a p p e r q u ' e n se réfugiant d a n s le plus 

épais du feuillage. Malgré sa défense, u n e fois 

prise elle est p e r d u e . 

L ' h o m m e , qui p r e n d les pet i ts oiseaux sous 

sa p ro t ec t ion , finit tou jours par devenir l 'en

nemi de la p ie , et il m e t alors t ou t en œuvre 

p o u r la d é t r u i r e ; ma i s ce n ' es t pas tou jours 

chose facile, tant elle est rusée e t avisée. 

C a p t i v i t é . — Prise j e u n e , la pie vu lga i re s'ap

privoise faci lement . On la n o u r r i t de viande, de 

pa in , de f r o m a g e ; on peu t l 'hab i tuer à sort ir 

de sa cage et à y r e n t r e r ; on lui a p p r e n d à 

faire divers t o u r s , à r épé te r des a i rs , des 

m o t s . Queiques-unes s ' ins t ruisent très-facile

m e n t ; d ' au t r e s , t r è s - p é n i b l e m e n t , et il n 'es t 

n u l l e m e n t besoin , c o m m e on le p r é t end , de lui 

coupe r u n e par t ie de la l angue ( l e filet), pour 

qu 'e l le puisse pa r le r . La mut i l a t ion est parfai te

m e n t inut i le : elle par le bien sans cela . 

La pie se rend, t r è s -désag réab l e par la p a s 

sion qu 'e l le a de dé robe r et de cache r tou t ce qui 

br i l le . 

L E S P I E S B L E U E S — CYANOPICA. 

Die Elsterheher. 

C a r a c t è r e s . — Les pies b leues fo rment un 
g e n r e , qu i diffère s e u l e m e n t du p r é c é d e n t par un 
ca rac tè re insuffisant , à m o n avis ; celui qu i est 
t i ré d e la couleur . 

On a d m e t c o m m e espèces dis t inctes : Ja pie 
bleue de C o o k , qui hab i t e l ' E s p a g n e , et la pie 
bleue d 'Asie, que l 'on t rouve en Cr imée , dans 
u n e g r a n d e par t ie de la Sibér ie , j u s q u ' à l 'A
m o u r , et dans toute la Ch ine . Mais il n 'es t pas 
encore pa r fa i t emen t établi q u e les deux formes 
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n ' a p p a r t i e n n e n t pas à u n e seule et m ô m e espèce, 

c o m m e p lus ieurs na tu ra l i s t e s le pensen t . 

LA PIE BLEUE DE COOK — CYANOPICJ COOK1I. 

Die Blauelster. 

C a r a c t è r e s . — La pie b l eue de Cook est u n 

des plus beaux oiseaux d ' E u r o p e . Elle a la lête 

et la par t ie supé r i eu re de la n u q u e d 'un noir 

ve lou té ; le dos g r i s -b run c la i r ; la gorge et les 

joues gr is -b lanc ; le ventre gr is fauve c l a i r ; les 

ailes et la q u e u e d 'un beau gr i s -b leu c l a i r ; l 'iris 

b r u n café au la i t ; le b e c et les pa t tes noi res . Elle 

a de 37 à 39 cent , de long , et de 41 à. 46 cen t , 

d 'envergure ; l 'aile pliée mesu re de 14 à l a cen t . , 

et la queue 30 cent . 

La femelle est un peu p lus pet i te que le m â l e . 

Les j eunes on t des couleurs plus t e rnes q u e 

les adul tes ; le noi r de la tê te , le bleu des ailes et 

de la q u e u e sont peu p r o n o n c é s , le gris du ven

tre est sa le ; l 'aile est m a r q u é e de deux bandes 

grises, peu appa ren te s . 

D i s t r i b u t i o n g { > u g r a p h i q u e . — On r e n c o n 

t re la pie b leue de Cook dans toutes les g randes 

forêts de chênes verts de l 'Espagne cen t ra le et 

mér id ionale . On ne peu t se l ' imag iner sans cet 

a rbre , qui para î t lui donne r t o u t ce dont elle a 

besoin. On ne la voit po in t dans les locali tés où 

ces arbres m a n q u e n t ou ne se m o n t r e n t qu ' i so 

lés; elle m a n q u e dans les provinces or ienta les , 

et, vers le n o r d , elle ne dépasse pas la Castille. 

Mais elle est c o m m u n e pa r tou t où elle existe. On 

la r encon t re dans le nord-ouest de l 'Afr ique, n o 

t a m m e n t au Maroc . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La pie 

bleue de Cook est p lus sociable q u e la pie vul 

gaire, et ne se t rouve qu 'en bandes n o m b r e u s e s . 

Mais elle évite le voisinage de l ' h o m m e et ne se 

mont re qu ' excep t i onne l l emen t près des hab i t a 

t ions. P a r c o n t r e , on la voit souvent sur les rou

tes , occupée à fouiller le fumier . 

Ses m œ u r s et ses hab i t udes r appe l l en t beau

coup celles de la pie vu lga i re . E l i e m a r c h e et 

vole c o m m e e l l e ; elle est t o u t aussi p ru 

den te , t ou t aussi rusée . Sa voix est pa r t i cu l i è r e ; 

on peu t la r e n d r e pa r krrih ouprrih : elle est t ra î 

n a n t e e t saccadée : son babil peut se no te r : 

Mikklikklikkli, et ressemble assez au cri du pic vert . 

Quand elle e.st poursu iv ie , la pie hleue de 

Cook se c o m p o r t e à peu près c o m m e le g e a i ; 

elle ne qu i t t e pas son d o m a i n e h a b i t u e l ; elle se 

t ient tou jours hors de por tée , fuit d ' a rb re en 

a r b r e , sans se cache r , mais sans j ama i s se laisser 

app roche r . Aussi sa chasse est-elle difficile, et 

elle l 'est d ' a u t a n t p lus q u e l ' an imal a été r e n d u 

p lus méfiant . 

La pie b leue de Cook a q u e l q u e chose de ca 

pr ic ieux dans t o u t son ê t re . Elle n ' es t pas u n 

ins tan t en repos . L o r s q u ' u n e b a n d e de ces char 

m a n t s o iseaux p a r c o u r t son d o m a i n e , les u n s 

sont à t e r r e , les au t re s pe rchés sur les s o m m e t s 

les plus touffus, d 'aut res fouillent les buissons . 

Ils ne se m o n t r e n t dans les clair ières q u e quand 

r ien de suspec t n 'es t signalé dans le vois inage. 

Dès q u ' u n h o m m e a p p r o c h e , ils s 'enfoncent tous 

dans le four ré . Aussi arr ive-t- i l que l'on ne cesse 

de voir des pies b l eues , sans q u e l 'on puisse en 

t u e r a u c u n e . 

La saison des a m o u r s c o m m e n c e vers le m i 

l ieu du p r i n t e m p s . Aux environs de M a d r i d , la 

pie b leue de Cook ne n iche pas avant les p r e 

mie r s j o u r s de m a i . Son nid diffère t o l a l emen t 

de celui de notre pie vulgai re , et ressemble à celui 

du geai , ou p lu tô t encore à celui d 'un r a p a c e . La 

c h a r p e n t e en est formée de b ranches s è c h e s ; le 

res te est composé de b r a n c h e s vertes, en t re la 

cées de t iges de joncs et d ' he rbes de diverses 

espèces . La pie b leue de Cook n iche su r les a r 

bres é levés , te ls q u e les o rmes et point sur les 

c h ê n e s ver ts , qu 'e l le r e c h e r c h e t an t en toute 

au t r e c i r cons tance . P lus ieurs nids se r encon 

t r e n t souvent sur le m ê m e a r b r e , et l 'on est sûr 

de t rouver r é u n i s dans u n pet i t espace les nids 

de t ous les m e m b r e s d 'une b a n d e ; m ê m e au 

m o m e n t des a m o u r s , la pie b leue de Cook obéi t , 

on le voi t , à ' s o n ins t inct de sociabi l i té . Chaque 

couvée est de c inq à neuf œufs, d 'un gris j au 

n â t r e , semés de t aches plus foncées et de poin ts 

d ' u n b r u n ol ivâ t re , disposés en cercle a u t o u r du 

gros b o u t . 

C a p t i v i t é . — Aucun Espagnol , m a l h e u r e u s e 

m e n t , n ' a j a m a i s l ' idée de ten i r en capt ivi té u n 

de ces oiseaux si é l é g a n t s ; aussi , dans nos jar

d ins zoologiques , n 'avons-nous p u faire a u c u n e 

observat ion sur l eurs m œ u r s en cap t iv i t é . D ' a 

près m o n frère, les pies b leues de Cook sera ien t 

des o iseaux t rès -agréables en cage . 

L E S C Y A N O C O R A X — CYANOCORAX. 

Die Baumhehei: 

C a r a c t è r e s . — Les cyanocorax r e p r é s e n t e n t 

les pies bleues dans l 'Amér ique d u Sud . Ils 
t i ennen t le mi l i eu en t r e les pies et les geais , et 
se font r e m a r q u e r par leur sp lendide p lumage . 
Leur bec a environ la l ongueu r de la tê te , ou est 
un peu plus c o u r t ; il est fort, droi t , un peu com
p r i m é dans sa moi t ié an té r i eure l ' a rê te en est 
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l é g è r e m e n t convexe , et des p lumes set iformes r e 

couvrent la m a n d i b u l e supé r i eu re dans u n 

grand t iers de sa longueur , à par t i r du front. Les 

ailes, dont les c inqu i ème et s ixième rémiges sont 

les p lus longues , n ' a t t e ignen t que la base de la 

q u e u e . 

LE CYANOCOIIAX A CAPUCHON — Ci WOCOJtiX 
l'iLE.rrus-

Der gehaubte Blaurabe. 

C a r a c t è r e s . — Le cyanocorax à c a p u c h o n est 

. u n e des espèces les p lus c o m m u n e s ; il a 39 cen t , 

de long, et 47 cen t , d ' enve rgure ; l 'aile pliée me

sure 16 cen t . , la q u e u e 18. Le front, les l o r u m s , 

le s o m m e t de la t è t e , les côtés du c o u , la gorge , 

sont d ' un noir de c h a r b o n ; la n u q u e , le dos , les 

ailes, la queue d 'un bleu d 'ouLre-mer; ces de r 

n ières on t l 'exLrcmité b l a n c h e ; la p o i t r i n e , le 

ven t re , la face in te rne des ailes son t b lancs . Au-

dessus et au-dessous de l ' œ i l , se t rouve u n e ta

che en forme de d e m i - c e r c l e , cou leur b leu de 

ciel. Les p lumes du s o m m e t d e la tê te sont a l 

longées , et forment u n e sor te de h u p p e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . - — N o u s ne con

naissons pas g r a n d ' c h o s e jusqu ' i c i t o u c h a n t 

les m œ u r s de cet oiseau en l iber té . On sait qu ' i l 

vit en familles à la m a n i è r e du geai , et qu ' i l h a 

bi te les forêts. D 'après S c h o m b u r g k , on ne le 

t rouve q u e sur les a rb res élevés. 11 m a n g e des 

fruits et des g r a i n e s ; il est d 'un n a t u r e l dé l ian t 

et pousse con t inue l l emen t des cris qui le t r a h i s 

sent . 

Le cyanocorax à c a p u c h o n cons t ru i t gross iè

r e m e n t son n id su r un a rb re élevé. Ses œufs , 

au n o m b r e de deux pa r couvée , sont d 'un b lanc 

b r u n â t r e , et tache tés de b r u n . 

L E S C Y A N 0 C 1 T T E S — CYANOCITTA. 

Die Würyheher. 

C a r a c t è r e s . — Les cyanoci t tes t i e n n e n t le mi 

l ieu en t re le cyanocorax d ' une p a r t , et les geais 

de l ' au t re . Ils on t des formes svel tes ; u n bec 

cour t , po in tu , fort, à m a n d i b u l e supé r i eu re à 

peine a r q u é e ; des ailes cour t e s , les q u a t r i è m e et 

c inqu i ème rémiges é t an t les plus l o n g u e s ; u n e 

q u e u e a r r o n d i e ; un p l u m a g e m o u et b r i l l an t ; 

les p l u m e s occipi ta les a l longées en forme de 

h u p p e . 

LE CYANOCITTE HUPPÉ — CYANOCITTA CR1STATA. 

Der Blauheher, The American Blue Jay. 

C a r a c t è r e s . — L ' o i s e a u adulte(fig. 103)a la par

t ie supé r i eu re du corps d 'un bleu b r i l l an t ; les 

rec t r i ces m a r q u é e s de bandes minces et foncées ; 

les pet i tes couver tu res supé r i eu res de l'aile ta

chées de noir ; les ex t rémi tés des r émiges pr imai 

r e s , les g randes couve r tu r e s supér i eu res de l 'ai le , 

les r ec t r i ces la té ra les , la face infér ieure d u corps 

b l a n c h e ou d ' un gris b l anchâ t r e . Les côlés de la 

tê te sont d 'un bleu pâle . Une bande c i rcula i re 

d 'un no i r foncé pa r t de l 'occ iput , passe a u -

dessus de l 'œil, et descend le long du c o u ; une 

a u t r e bande étroi te et de m ê m e cou leu r passe 

en t ravers du front et se dir ige vers l 'œil. L' ir is 

est g r i s - b r u n ; le bec et les pa t tes sont d 'un noir 

b r u n . L 'oiseau a envi ron 30 cent , de l o n g , et 

44 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 14 cent , 

et demi , la q u e u e 14. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'espèce est 

prop re à l 'Amér ique d u Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS les na

tura l i s tes s ' accordent à d ire que le cyanoci t te 

h u p p é est un des plus beaux o r n e m e n t s des fo

rê t s de l ' A m é r i q u e d u N o r d ; et c e p e n d a n t il 

n ' a pas b e a u c o u p d ' amis . Il est séden ta i r e dans 

la p l u p a r t des con t rées qu ' i l h a b i t e ; ce n ' es t que 

dans les É ta t s du Nord q u ' o n le conna î t c o m m e 

oiseau de passage . Ses m œ u r s se r a p p r o c h e n t 

b e a u c o u p de celles du geai d ' E u r o p e . Il r e c h e r 

che les forêts épa i sses , composées d 'a rbres 

m o y e n n e m e n t é levés; s 'avance parfois j u s q u e 

dans les v e r g e r s ; e r r e sans cesse d 'un lieu à 

l ' au t re . Rien ne lui é c h a p p e . Ses cris servent 

d ' aver t i s sement a u x au t r e s o iseaux et aux m a m 

mifères e u x - m ê m e s . Il imi te la voix de divers 

a n i m a u x ; il c o m m e t des la rc ins et r emplace d i 

g n e m e n t dans le Nouveau -Monde son p r o c h e pa

ren t d ' E u r o p e . 

Les natura l i s tes amér i ca in s décr ivent a u long 

les m œ u r s de cet oiseau, et r acon ten t m a i n t fait 

d iver t issant . W i l s o n l 'appelle la trompette des 

oiseaux, car , dès qu ' i l aperço i t q u e l q u e chose de 

suspec t , il le signale aux au t res oiseaux par ses 

cris et ses contors ions s ingul iè res . D'après Ger-

h a r d l , on pour ra i t r e n d r e son cri d ' aver t i s sement 

par : titou/lihtou e t goeckgoeck; son cr i d 'appel 

o rd ina i re , par kach. Ge rha rd t d i t aussi qu ' i l 

im i t e à s'y m é p r e n d r e la voix du busa rd à queue 

r o u g e ; A u d u b o n , celle du Bynchodon sparverius 

eteffrayeainsi tous les pet i ts oiseaux d u voisinage. 

Quand il aperço i t u n r e n a r d , u n opossum, ou 
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Flg. 104. Le Geai glandivora. 

quelque a u t r e carnass ier , il le signale à t ou t le peu

ple ailé, il appel le à lui tous les geais et co rbeaux 

des e n v i r o n s , et con t r eca r r e ainsi ses m a n œ u 

vres. 11 pou r su i t les h iboux , et les force à se 

sauver r a p i d e m e n t . Mais il est l u i - m ê m e u n ca r 

nassier vorace et nuis ib le . Il pille les n ids , 

mange les œufs e t les j e u n e s , a t t a q u e m ê m e de 

grands o iseaux blessés ou ma lades et des m a m 

mifères capab les de se défendre . Il se n o u r r i t 

de chair et d ' insectes de tou te espèce . C o m m e le 

dit Audubon , il est p lus despote que courageux . 

Il oppr ime les faibles, mais c ra in t les forts e t fuit 

devant tout an ima l capable de lui t en i r t ê te . Il 

est au plus h a u t degré rusé , sournois , d i s s imulé . 

Aussi , la p lupar t des oiseaux le ha ïssent - i l s , et 

donnen t de g rands t émoignages de t e r r eu r q u a n d 

il s 'approche de leurs n ids . Les grives le chas

sent, n é a n m o i n s il sait profiter de leur absence 

pour s ' approcher à la dé robée , mange r leurs œufs 

ou leurs pe t i t s . « P e n d a n t tou te une j o u r n é e , dit 

A u d u b o n , j ' a i vu u n geai b leu voler d 'un nid à 

l 'autre , avec a u t a n t de régula r i té q u ' u n médec in 

qu i visite ses c l ien ts . Il n 'ava i t d ' au t r e b u t que 

de boire des œufs . Souvent j ' e n vis a t t aquer 

des pouss ins , mais la poule les me t t a i t en 

fuite. » 

En a u t o m n e , les cyanoci t tes h u p p é s r e c h e r 

chent les érables , les chênes p o u r eii m a n g e r les 

fruits. Us font aussi des provisions pour l 'hiver , en 

rempl i s sen t leur œsophage , et vont les entasser 

dans des cache t t es . 

L 'espèce con t r i hue donc j u s q u ' à u n ce r t a in 

p o i n t a lad ispers ion des essences fores t ières , mais 

c'est à pe ine si l'on doit t en i r c o m p t e du léger 

service qu'i l r en d de cet te façon. 

Su ivan t les local i tés , le cyanoci t te h u p p é a 

u n e ou deux couvées par an . Son nid est cons 

t ru i t ex t é r i eu remen t avec des b r a n c h e s sèches ; 

l ' in té r ieur est tapissé de fines r ac ines . Chaque 

couvée est de q u a t r e ou c inq œufs , d ' un b r u n 

olive, m a r q u é s de t aches foncées. T a n t q u e 

la femelle est en t ra in de couver , le mâ le se 

garde bien de t r ah i r sa r e t r a i t e ; il est s i lencieux 

et ne s ' app roche d u nid qu 'avec la p lus g rande 

c i rconspec t ion . Les j eunes , nouve l l emen t éclos, 

sont nour r i s d ' insectes . 

Les grands faucons et p lus ieurs h iboux sont 

p o u r le cyanoci t te h u p p é des e n n e m i s r e d o u t a -
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Lies. D'après Gerhard t , il est con t inue l l emen t 

en lu t te avec les r y n c h o d o n s , mais les combats 

qu ' i ls se l ivrent sont p lu tô t des j eux . Tan tô t le 

cyanoc i t t e , t an tô t le faucon est l ' agresseur . Les 

Amér i ca ins p r e n n e n t le cyanoci t te h u p p é vivant; 

r a r e m e n t ils le t i ren t . Sa chai r c e p e n d a n t est fort 

dé l i ca te . 

C a p t i v i t é . — Pris au n id , les cyanoci l tes 

h u p p é s s 'apprivoisent f ac i l ement , on ne p e u t 

cependan t les m e t t r e dans u n e cage qui r e n 

fe rme déjà d 'au t res o i seaux ; car ils fondent su r 

eux et les t u e n t . On en a vu u n dé t ru i r e ainsi 

t ous les c o m p a g n o n s de captivité qu 'on lui avait 

donnés . Les vieux, e u x - m ê m e s , s ' hab i tuen t r ap i 

d e m e n t à la pe r t e de l eu r l ibe r té . Audubon ra

con te en avoir possédé u n e t r e n t a i n e , dans l ' in

ten t ion de les t r anspor t e r en E u r o p e , et de les y 

lâcher . On les avai t cap tu rés dans des t r appes 

amorcée s avec d u m a ï s , et appor tés à l ' au teu r 

auss i tô t qu ' i ls avaient é té pr is . Il les m i t tous 

dans la m ê m e vol ière . Effrayés, les nouveaux ar r i 

vés se réfugiaient dans un coin, et y res ta ient , le 

p r e m i e r j ou r , immob i l e s , s tup ides en a p p a r e n c e . 

Les a u t r e s passa ien t p r è s d ' eux , ils ne bou

gea ien t pas : ils ga rda ien t une diète absolue . Les 

t o u c h a i t - o n avec la m a i n , ils ne faisaient a u c u n 

m o u v e m e n t . Mais le second j o u r , t o u t étai t 

c h a n g é ; le n o u v e a u captif avait repr is ses h a b i 

t udes , il p icora i t des gra ins de maïs , les p r e n a i t 

e n t r e ses pa t t e s , les frappait de son bec , les fen

dai t , sembla i t , en u n mot , n ' ép rouve r aucune 

gêne. On se plaisait à en tendre les coups r e d o u 

blés de ces oiseaux, et on aura i t c ru , c o m m e le 

di t A u d u b o n , que la cage élait r empl i e de peti ts 

forgerons . Out re le maïs , les cyanoci t tes m a n 

gea ien t des fruits de toute espèce et de la viande 

fra îche, qu ' i l s p r e n a i e n t avec un plaisir t ou t par

t icu l ie r . De t emps à a u t r e , il s'élevait u n g rand 

b r u i t , la b a n d e se mon t r a i t aussi ag i tée , aussi 

babi l la rde , que si elle avait été l ibre dans la forêt. 

A u d u b o n ne réussi t pas dans sa tentat ive de 

do te r nos forêts eu ropéennes de la p ré sence du 

cyanoc i t t e h u p p é . Ses oiseaux s u p p o r t è r e n t pa r 

fa i tement le voyage, mais finirent par ê t re te l le

m e n t infestés de paras i tes , qu ' i l s s u c c o m b è r e n t . 

Il n ' e n pu t a m e n e r q u ' u n seul à Londres . Dans 

ces de rn ie r s t e m p s , on en a appor t é u n grand 

n o m b r e en E u r o p e , et au jourd 'hu i on en voit 

dans tout j a rd in zoologique . P e r s o n n e , cepen

d a n t , n 'a encore vou lu r e p r e n d r e la tenta t ive 

d ' A u d u b o n et lâcher des cyanoci t tes dans nos 

forê ts ; il est hor s de dou te qu'i ls en sera ien t 

l ' o r n e m e n t , mais ils ne r e n d r a i e n t pas p lus de 

services que les geais d ' E u r o p e . 

L E S G E A I S — GARRULUS. 

Die Eeher, The Jays. 

C a r a c t è r e s . — L e s geais sont t rès-voisins des 

cyanoci t tes . Leur bec est épais , d r o i t , cou rbé 

b r u s q u e m e n t e t l é g è r e m e n t é c h a n c r é à la pointe ; 

l eurs ailes sont dê longueur m o y e n n e ; leur q u e u e 

est m é d i o c r e m e n t a l longée, ca r rée ou légère

m e n t a r r o n d i e ; l eurs p l u m e s sont t r è s - d i c o m -

posées , et celles de la tê te s 'a l longent en forme 

de h u p p e . 

LE GEAI GLAÏVDIVOIIE — GAMtULUS GLAXDAMVS. 

Der Eichelhelier, The Jay. 

C a r a c t è r e s . — Le gris r ougeâ t r e ou le giis 

b r u n , p lus foncé aux par t i es supér ieures q u ' a u 

ven t re , est la cou leur d o m i n a n t e de not re geai 

g landivore ou geai c o m m u n (fîg. 104) 11 a, en o u 

tre , le c roup ion b l a n c ; la gorge b l a n c h â t r e , en

tourée d ' une bande no i r e , large, qui descend des 

joues ; le dessus de la tôte t a ché long i tud ina le -

m e n t de blanc et de n o i r ; les rémiges (/fy. 105) noi

res , l isèrées ex té r i eu remen t de blanc gr isâ t re ; les 

rec t r ices éga lement noi res e t parfois bordées de 

bleu ; les couver tures supér i eu res des r émiges p r i 

ma i r e s a l t e rna t ivement rayées de noir , de b leu et 

de b l a n c ; l 'œil d 'un bleu c l a i r ; le bec noir , les 

pa t tes d 'un gris de corne . La l o n g u e u r totale de 

l 'oiseau est de 36 cen t imè t res ; son enve rgure en 

a 55 . L'ai le pliée m e s u r e 18 cen t imè t r e s et la 

q u e u e 16. 

La femelle a, à t r è s -peu près , le m ê m e p lu

m a g e q u e le m â l e ; m a i s elle est un peu plus 

pet i te . 

Les jeunes oiseaux on t des cou leurs plus ter

nes q u e les adu l t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' ex t r ême 

n o r d excepté , le geai c o m m u n hab i l e toutes les 

forêts de l 'Eu rope , de l'Asie cen t ra le et du 

n o r d - o u e s t de l 'Afr ique. 

Dans le sud-es t de l 'A l l emagne , on trouve 

parfois u n e espèce voisine, o r ig ina i re d u nord-

ouest de l'Asie et me se d is t inguant du geai 

c o m m u n que par sa tê te noi re . D 'au t res espèces, 

très-voisines aussi , hab i t en t le cen t re et le nord -

est de l 'Asie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans nos 

con t rées , le geai g landivore f réquente les four
rés les p lus épais , aussi b ien que les bouque t s 
de bois épars dans les c h a m p s et les lisières des 
forêts. Au p r in t emps , il s'isole par coup le s ; tout 
le reste de l ' année , il vit pa r familles ou par p e -
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Fig. 105. Aile du geai glandivore (*). 

lites b a n d e s qu i e r r e n t de côté et d ' au t r e . Ce 

qu'il r e c h e r c h e par-dessus tou t ce sont les bois 

de chênes : il ne s 'établit à d e m e u r e que là où il 

en t rouve . 

Le geai g landivore est vif, actif, t ou jou r s en 

mouvemen t , il est rusé au p l u s h a u t d e g r é . On 

le voit, lorsqu' i l s 'ébat, affecter les posi t ions 

les plus s ingul ières , imi ter les voix les p lus dis

parates . Dans les b r a n c h e s , il est t r è s - a g i l e ; à 

terre il m a r c h e assez b ien ; mais son vol est 

lourd; aussi n 'a ime-t - i l pas à se lancer dans u n 

grand espace . P a r t o u t où il le peut , il se t ient 

dans les bu issons , et , lorsqu ' i l t raverse u n en

droit découver t , il s 'arrête à chaque a rb r e , c o m m e 

s'il avait que lque a t t a q u e à redou te r de la par t 

des o i seauxde p ro ie . P o u r N a u m a n n , c e t t e c ra in te 

que s emblen t mani fes te r les geais , est u n e p a r 

ticularité ca rac té r i s t ique de l eu r s h a b i t u d e s . Il 

est, en effet, cur ieux de voir ces o iseaux, d 'or 

dinaire si sociables , se sépare r et ne s 'aven

tu re r qu ' i so lés , l ' u n suivant l ' au t r e à de longs 

intervalles , lorsqu ' i l s 'agit de t raverser la 

plaine. 

Le geai c o m m u n a, au p lus hau t d e g r é , le ta

lent d ' imi ta t ion . C'est sous ce r appor t u n véri

table ar t i s te . Son cr i , r a u q u e et désagréable , 

peut ê t re r e n d u par raetsch ou rae/i; et par kaeh 

ou kraeh lorsqu ' i l est poussé avec d o u l e u r . Pa r -

fo i s l 'o i seaumiaule c o m m e un cha t , ou p r o n o n c e 

d is t inc tement , quo ique u n peu d 'une voix de 

ven t r i loque , les syllabes margolf. Mais cela ne 

lui suffit p a s ; il s ' appropr ie tous les b ru i t s qu ' i l 

en tend. Il r épè te , à s'y m é p r e n d r e , le cri un peu 

miau l an t du busard . I i r ep rodu i t le b ru i t de l asc ie . 

N a u m a n n en a e n t e n d u un imi te r le h e n n i s s e -

(') 1, p e n n e s d u p o u c e ; î ' , p e n n e s de la m a i n [primaires* ; 3 ' , p e n 

nes (le l ' avant -bras ( s econda ires ) ; aa, g r a n d e s c o u v e r t u r e s s u p é r i e u r e s 

de l ' a i l e ; ô, c o u v e r t u r e s m o y e n n e s ; c, p e t i t e s c o u v e r t u r e s . 

m e n t d u pou la in ; d ' au t re s r é p è t e n t le cri du coq 

ou le g loussement de la pou le . Parfois , t ous ces 

cris sont rel iés en u n e sorte de chan t ou de ba

bil , plus ou m o i n s h a r m o n i e u x . 

« Un j o u r d ' a u t o m n e , fatigué de la chasse , 

r acon te Rosenheyn , j e m'assis au pied d 'un hau t 

bou leau et m ' a b a n d o n n a i au cours de mes pen

sées . Ma rêver ie fut a g r é a b l e m e n t t roub lée par 

le babil d ' un oiseau. Dans ce t t e saison avancée , 

pouvait- i l y avoir encore des chan t s d ' o i s eaux? 

Mais, qu i donc chan ta i t a i n s i ? J ' examina i tous 

les a rb res , l 'ar t is te é tai t invis ible e t son c h a n t 

s'élevait tou jours plus fort. Il r e s sembla i t tou t 

à fait à celui de la g r i v e : c'est une gr ive, me 

disais-je ; mais , tou t à coup , des sons moins m é 

lodieux et en t r ecoupés venaient f rapper m o n 

o re i l l e ; tou t un cercle mus ica l sembla i t s 'être 

formé à deux pas de m o i . J e reconna issa i s les 

cris du pic et c eux de la p i e ; puis , c ' é ta ien t 

ceux de la p ie -g r i èche , de la grive, de l ' é tour-

n e a u , d u rol l ier . Enfin, su r u n e b r a n c h e des 

p lus élevées, j ' a p e r ç u s un geai . C'étai t lui 

qui avait imi té et r e p r o d u i t tous ces c h a n t s . » 

M a l h e u r e u s e m e n t , le geai p résen te d ' au t re s 

par t i cu la r i t és , qui sont loin de lui conci l ier la 

faveur de l ' h o m m e . C'est le pillard de n ids le 

p lus crue l q u e r e n f e r m e n t nos forêts . C'est un 

o m n i v o r e , dans tou te l 'accept ion du m o t . Depuis 

la souris et les j e u n e s oiseaux j u s q u ' a u x plus 

pet i ts insectes , a u c u n animal n 'es t à l 'abri d e 

s e s a l t a q u e s ; et il est loin de déda igner les ali

men t s végé taux , les fruits , les baies , e tc . E n au 

t o m n e , il se n o u r r i t des semaines eni ières de 

g lands , de faînes et de noiset tes . Les p r e m i e r s , 

il les avale en ent ier , les ramol l i t dans son j abo t , 

les r égu rg i t e ensu i te et les fend; les d e r n i è r e s , 

il les ouvre , avec q u e l q u e pe ine , à v igoureux 

coups de bec . Il peu t , g râce à ce r é g i m e , se 
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r e n d r e u t i l e , j u s q u ' à u n cer ta in poin t , en favori

sant la dispers ion d u chêne et du h ê t r e . Mais, à 

par t cela, il est nuis ib le . Lenz le r ega rde c o m m e 

l ' ennemi le p lus a c h a r n é des vipères, e t dans son 

excellent ouvrage su r les se rpen t s , il décr i t t ou t 

a u long c o m m e n t le geai s ' empare des j eunes 

vipères , leur fend la t ê t e e t les dévore avec 

v o l u p t é ; c o m m e n t il a t t a q u e m ê m e les v ipères 

adul tes , sans s 'exposer à l eu r m o r s u r e ven i 

m e u s e . Il leur frappe la t ê te à coups redoublés 

de bec , les é tourd i t , et finit pa r les t u e r . Ces 

exploits , Lenz les prise t r è s - h a u t ; mais , sans 

vouloir d i m i n u e r en r i en le m é r i t e de son hé ros , 

il faut b ien avouer que cet te b ravoure , il la d i 

r ige , n o n - s e u l e m e n t con t re les se rpents veni

m e u x , mais encore et b ien p lus con t r e les pet i t s 

oiseaux, nos alliés si fidèles. R ien n 'es t en sû re 

t é devant lu i . Le frère de N a u m a n n vit un geai 

égorge r u n e grive adul te , qui sembla i t s 'être ex 

posée à ses coups pour sauver sa n o m b r e u s e p ro 

g é n i t u r e ; il en vit d ' au t res chasse r les j e u n e s 

p e r d r e a u x . T r i n t h a m m e r et H o m e y e r accusen t 

le geai avec a u t a n t de cha l eu r q u e Lenz en m e t 

à en faire l 'é loge. <t Que fait ce cheval ier e r ran t , 

di t le p r e m i e r , ce ru sé c o m p a g n o n , p e n d a n t 

tou te la saison des a m o u r s ? Il va d ' a rbre en 

a rb r e , de buisson en b u i s s o n ; il ravage les n ids , 

boi t les œufs , dévore les pe t i t s , déch i r e les j e u n e s 

q u i l 'ont i m p r u d e m m e n t laissé s ' app roche r . 

L 'éperv ie r , les pies-gr ièches sont , eux aussi , de 

cruels assass ins , mais a u c u n ne cause a u t a n t 

de m a l au p e u p l e c h a n t a n t de la forêt que le 

geai . 

« Ce qu i a échappé à la s e r r e de l 'oiseau de 

p ro ie , à la d e n t de la m a r t e ou de la be le t te , suc

c o m b e sous ses coups . Où il se m o n t r e , les 

couvées son t dé t ru i t e s . E t qu ' on n e m e t axe 

pas d ' exagé ra t i on : j ' a i les preuves de ce que 

j ' a v a n c e . Depuis p lus ieurs années , p r e s q u e tous 

les ma t in s , dans la saison des a m o u r s , u n geai 

arr ivai t dans m o n j a r d i n , fouillait les bosque t s , 

les bu issons , et dé t ru isa i t les n ids . Depuis 

l o n g t e m p s , u n e pai re de p insons s 'étai t é tabl ie 

su r u n a r b r e , et des fauvettes dans u n buisson 

de grosei l l ie rs . A u c u n e ne pu t élever ses pe t i t s , 

e t elles finirent par s'en al ler . Enfin, le b r i g a n d 

fit son chef -d 'œuvre . Il poursu iv i t de j e u n e s 

r o u g e s - q u e u e s , les enleva l 'un après l ' au t re , de 

telle façon qu ' i ls finirent par d i spara î t re tous en 

peu de t e m p s . E n au t re j o u r , il enleva d ' une c r e 

vasse d 'un m u r u n j e u n e moineau , p re sque 

c o m p l è t e m e n t déve loppé , et le dévora t r a n 

q u i l l e m e n t aux yeux des pa r en t s et de leurs 

semblables , qui poussa ient des cris déch i r an t s 

et faisaient m ê m e m i n e d ' a t t aque r l 'assassin. Cela 

lui s embla i t fort indifférent, et il soupa t o u t à son 

aise de que lques cer ises , avan t de r egagne r les 

bois. 

« Le forest ier , qu i t ient à voir les pet i ts oiseaux 

dé t ru i r e les cheni l les et la v e r m i n e con t re les

quels , s eu l , il serai t impu i s san t , doi t ac t ivement 

surveil ler l ' ennemi a c h a r n é de ces ê t res si ut i les , 

le g e a i , et m e t t r e u n t e r m e à ses dépréda 

t ions . » 

J ' a i m e b ien à voir un geai dans la forêt, mais 

je dois pa r t age r les vues d e T r i n t h a m m e r , et 

j ' a j ou t e r a i que , q u e l q u e s services q u e puisse 

r e n d r e le geai g landivore , le busa rd s 'en acqui t te 

b e a u c o u p mieux , sans t r o p nu i re aux pet i ts 

o iseaux. 

Le geai en t re en a m o u r au c o m m e n c e m e n t 

d u p r i n t e m p s . Au mois de m a r s , il cons t ru i t 

son n i d ; les pon tes on t l ieu au c o m m e n c e 

m e n t d 'avr i l . R a r e m e n t , le n id est très-élevé 

au-dessus du s o l ; il est p lacé s u r u n a rb re plus 

ou moins h a u t , t an tô t près du t ronc , t a n t ô t à 

l ' ex t r émi té d ' u n e b r a n c h e hor i zon ta l e . Il n 'es t 

pas t r è s - g r a n d ; l ' ex té r ieur est fait de b ranches 

minces et sèches , sur lesquel les r eposen t des 

b ruyè res et des h e r b e s sèches ; l ' in té r ieur est 

tapissé de fines r ac ines . 11 r e n f e r m e cinq ou sept 

œufs d 'un b lanc j a u n â t r e sale ou d 'un b lanc 

verdâ t re , m a r q u é s de points g r i s - b r u n , disposés 

d 'o rd ina i re en cerc le vers le g ros bou t . La durée 

de l ' i ncuba t ion est de seize j o u r s . Les pa ren t s 

nou r r i s sen t les pet i t s d ' abord avec des cheni l les , 

des larves d ' insec tes , des vers , p lus t a rd avec de 

j e u n e s o i seaux . Là où le geai n 'es t pas t roublé , 

il ne n i che q u ' u n e fois l ' an . 

Le mi lan et après lui l ' épervier sont les e n n e 

mis les p lus t e r r ib l e s du gea i . L e p r emie r le 

d o m p t e faci lement , le second n e s 'en r end maî t re 

qu ' ap rès un long c o m b a t . J ' a i souven t pris des 

geais et des éperviers qu i s 'é ta ient blessés à 

coups d 'ongles e t de bec , et é t a ien t tombés par 

t e r re l 'un t enan t l ' au t r e . Lor squ ' i l s 'aventure 

dans la p l a ine , le geai devient souvent la proie 

du faucon. La nui t , il est exposé aux a t t aques du 

c h a t - h u a n t et peu t -ê t r e du h ibou (syrnium aluco). 

La m a r t e pille son n id . Le geai c o m m u n ne 

s emble pas avoir d ' au t r e s e n n e m i s . 

Vis-à-vis de l ' h o m m e , le geai se m o n t r e t rès-

p r u d e n t , t rès-dét iant , su r tou t q u a n d il a été 

chassé . Il gêne le chasseur en aver t i ssant les au

tres a n i m a u x de sa p r é s e n c e , c o m m e il gêne les 

mammi fè r e s carnass ie rs dans leur chasse, en les 

assail lant et les p o u r s u i v a n t de ses cris . On ne 

le cap tu re vivant que pa r h a s a r d , quand il se 
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pose su r u n piège ou sur un g l u a u . La p lupa r t de 

ceux q u e l 'on voit en captivi té ont été pr is au n id . 

C a p t i v i t é . — Captures v ieux , les geais ne cau

sent à l eur m a î t r e a u c u n pla is i r ; ils n e s 'apprivoi

sent pas, e t ne s ' hab i tuen t po in t à l eur nouveau 

r ég ime . J e u n e s , pa r con t re , ils peuven t devenir 

t rès-agréables , su r tou t par le déve loppement de 

leur faculté d ' imi ta t ion . On peu t l e u r a p p r e n d r e 

à r épé te r q u e l q u e s m o t s , à siffler q u e l q u e s p e 

tits airs . Il n 'est pas besoin de dire qu ' i l faut se 

garder de les m e t t r e avec d ' au t re o iseaux, car 

ils surpassent en férocité les cyanoc i t t e s . 

L E S M É S A N G E A I S — PEBISOREUS. 

Die Flechtenheher. 

C a r a c t è r e s . — Les mésangea i s se d i s t inguen t 

des geais p r o p r e m e n t dits par leur bec plus fai

ble , con ique , l a rge à la base ; p a r . d e s ailes plus 

courtes et s u r t o u t p a r l e u r q u e u e , qui est for te-

. men t a r rond i e . Leur p l u m a g e est s o m b r e . 

LE MESANKEAI DE MALHEUR — PERISOItEUS 
INFAUSTUS. 

Der Unglûchsheher. 

C a r a c t è r e s . — Le mésangea i de m a l h e u r , ou 

geai imitateur, grimpeur des lichens (lavskrike), 

c o m m e l 'appel lent les Norwôgiens , a 3 3 cent , de 

long e t 50 cen t , d ' e n v e r g u r e , l 'aile pliée et la 

queue m e s u r e n t 14 cent . Les adu l t e s sont d 'un 

BREHM. 

Fig. 106. La Dendrocitta vagabonde. 

gris de roui l le c lair , avec les ba rbes ex te rnes des 
rémiges et les deux rec t r ices méd ianes gr ises ; les 
pet i tes couver tu res supér ieures de l'aile et tou tes 
les rec t r ices la té ra les d 'un roux de roui l le , et 
le s o m m e t de la tête noi r . L' ir is est gr is -brun, le 
bec et les pat tes sont no i r s . Les j e u n e s oiseaux 
sont plus t e r n e s et ont le ven t re pa r semé de b a n 
des longi tudinales peu accusées . 

III — 252 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

habi te les forêts du Nord. Il est t r è s - c o m m u n 

dans cer ta ines par t ies de la Russie et de la Si 

b é r i e , et s 'égare quelquefois en Al l emagne . Dans 

le no rd de la Scandinavie , j e n ' en ai vu q u ' u n e 

fois p e n d a n t les c inq mois q u e j e passai en Nor 

v è g e et en Lapon ie . Cependan t , il n 'y est pas 

r a r e ; mais les sombres forôls de conifères dans 

lesquelles il vit le dé roben t a la vue , et à moins 

q u e ses cris pe rçan t s ne le t rah i ssen t , on passe 

tou t près de lui sans l ' apercevoi r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le m é s a n -

geai de m a l h e u r a b e a u c o u p des m œ u r s et des 

hab i tudes du geai c o m m u n ; il est c e p e n d a n t 

moins p r u d e n t , moins actif. Il semble se her à 

la cou leur foncée de son p l u m a g e ; dans les 

épaisses forêls de p ins , il se laisse app roche r 

sans bouger , tandis qu'i l se m o n t r e b ien plus dé

fiant dans les forêts de bou leaux . Nilson di t 

qu ' i l est t rès-conf iant et qu ' i l pousse la c u r i o 

sité j u s q u ' à se p e r c h e r quelquefois su r la tê te 

des b û c h e r o n s ; d ' au t re s obse rva teurs ne savent 

r ien de ce t te pa r t i cu l a r i t é . Cependan t u n e e s 

pèce amér ica ine , le perisoreus canadensis, au ra i t , 

di t -on, la m ê m e h a b i t u d e . D'après S c h r ä d e r , le 

mésangea i de m a l h e u r se m o n t r e très-confiant 

avec les L a p o n s . Il a c c o m p a g n e les t r o u p e a u x 

de r ennes , et app rend b ien vite à d i s t inguer les 

be rge r s inoffensifs des pe r sonnes qu i p o u r r a i e n t 

lui ê t re nuis ibles . 

Son vol est vaci l lant , i r r é g u l i e r ; à t e r r e , il se 

m e u t c o m m e le geai , ma i s il est bien plus h a 

bile que lui dans les a rb res . 

Son cr i p e u t ê t re r e n d u pa r les syllabes 

sroui, sroui. On a dit quelquefois que ce cri r e s 

sembla i t à celui d 'un h o m m e appe l an t au s e 

cour s . I n d é p e n d a m m e n t de ses cris r a u q u e s et 

un peu m i a u l a n t s , il aura i t , d 'après S c h r ä d e r , 

u n e sor te de chant t rès-court . 

Le mésangea i de m a l h e u r s e n o u r r i t de gra ines , 

p r i n c i p a l e m e n t de semences de conifères, et sur

tout de celles du Pinus cambra, d e glands , de faînes, 

d ' insecles de toute espèce . H g r impe aux b r a n 

ches c o m m e la mésange , ouvre les cônes c o m m e 

le bec-croisé . Il fait des provisions d 'hiver , m a i s 

t r op souvent il les trouve pillées pa r les é c u 

reui ls , les sour is , les p ies , les mésanges . 11 ne 

déda igne pas les baies et les f r u i t s ; les peti ts 

ve r tébrés ne sont pas plus à l 'abri de ses a t t aques 

q u e nos pet i ts oiseaux sont à l 'abri de celles du 

geai c o m m u n . 

Nordvy me dit qu ' au Barangcrf jord , le m é s a n 

geai de m a l h e u r cons t ru i t son nid en mars , e t 

pond au plus lard dans les p remie r s j ou r s d 'a

vril . Il m ' en d o n n a u n nid . Ce nid étai t grand, 

formé ex t é r i eu remen t d e h r a n c h e s , d 'he rbes , de 

mousse , de l ichens , et tapissé i n t é r i e u r e m e n t 

d 'une couche épaisse de poils et de plumes de 

gel inot te . Les œufs , au n o m b r e de c inq ou sept , 

sont d ' un b lanc j a u n â t r e , semés i r régu l iè rement 

de taches d 'un gris verdât re o u ver t -ol ive , Les 

deux paren t s t é m o i g n e n t à leur p rogén i tu re le 

p lus vif a t t a c h e m e n t , se t i e n n e n t s i lencieux dans 

leur nid p o u r ne pas en déceler la p r é s e n c e ; et, 

q u a n d ils sont poursu iv is , c h e r c h e n t pa r toutes 

sortes de feintes à en éloigner l ' ennemi . Us sau

ti l lent sur le sol c o m m e si l eu r s ailes é taient 

pa ra lysées ; ils é lo ignent ainsi le chasseur , l 'at

t i r en t , puis t ou t à coup ils se lèvent , e t , fai

sant u n long c i rcu i t , r ev iennen t près de leurs 

peli ts. 

Chasse. — T o u s les obse rva t eu r s sont u n a n i 

mes pour affirmer q u e la chasse d u mésangea i 

de m a l h e u r est t rès- fac i le . La plus g rande diffi

cul té est de t rouver l 'o iseau. Mais dès que l'on 

en a t ué u n , on peut ê t re sûr de s ' empare r de 

SPS c o m p a g n o n s , ces oiseaux ne s ' a h a n d o n n a n t 

pas en cas rie d a n g e r . 

Il n 'es t pas m o i n s facile de les p r e n d r e au la

cet . Le capi ta ine Blakis ton décr i t un procédé 

p a r t i c u l i e r , employé pa r les A m é r i c a i n s , p o u r 

p r e n d r e le m é s a n g e a i du Canada . « Cet oiseau, 

dit-il, es t le c o m p a g n o n a c c o u t u m é du voya

geur , dans les cont rées à pe l le te r ies . On le voit 

é té c o m m e h i v e r , et il vient m e n d i e r dans les 

c a m p e m e n t s . P o u r le p r e n d r e , u n h o m m e se 

couche à t e r r e , se couvre la t ê t e et les épaules 

d ' un v ê t e m e n t , é tend les mains , après y avoir 

mis un m o r c e a u de v iande , et res te ainsi i m m o 

bile. Le mésangea i ne ta rde pas à se m o n t r e r ; 

il s ' approche , saute su r la m a i n , et au m o m e n t 

où il va saisir le m o r c e a u de v iande , l ' homme 

ferme la ma in , et l 'oiseau est p r i s . J e ne me 

por te pas g a r a n t de la véraciLé de ce récit ; 

mais il m o n t r e toujours que cet oiseau est peu 

craintif. 

C a p t i v i t é . — Nous n 'avons pas de grands 

r e n s e i g n e m e n t s su r la vie du mésangea i de 

m a l h e u r en cap t iv i t é ; nous savons seulement 

qu' i l s 'habi tue faci lement à son s o r t , mais qu' i l 

a ime tou jours à m o r d r e et res te assez méchan t . 

2 ° L E S G L A U C O P É S — GLAUCOPES. 

Die Schweifkruhen, die Lappenvôgel. 

C a r a c t è r e s . — Les g laucopés , vulgairement 

corneilles à longue queue, on t le bec de longueur 
m o y e n n e , fort, la rge à la base , compr imé en 
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avant, la m a n d i b u l e supé r i eu re parfois en lame 

de cou teau , couve r t e à sa base de poils cour t s , 

veloutés, à arê te fo r t emen t convexe, à poin te r e 

courbée en c r o c h e t ; les ailes c o u r t e s , la c in 

qu ième penne é tan t la plus l o n g u e ; la q u e u e 

longue et é t a g é e ; les pat tes fortes, les tarses 

plus longs que le doigt m é d i a n ; le p lumage 

bri l lant . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . -— Les gl.'IU-

copôs hab i ten t les forêts , et y vivent tout à fait à 

la man iè re des geais . 

LES D E N D R 0 C 1 T T E S — DENDR0ÇITTA. 

Die BaumeUter. 

C a r a c t è r e s . — Les pies sont r eprésen tées aux 

Indes par les dendroc i t t e s , o iseaux d'assez forte 

taille, à bec c o u r t , c o m p r i m é , for tement r e 

courbé ; à ailes cour tes et t r è s - a r r o n d i e s , don t 

la c inqu ième ou s ix ième p e n n e est la p lus lon

g u e ; à queue longue et c o n i q u e , don t les deux 

rectrices médianes son t t rès -sa i l lan tes ; à pa t tes 

courtes ou m o y e n n e m e n t fortes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les d e n d r o -

Cittes sont p rop res aux Indes , une ou deux es

pèces seu lemen t se r e n c o n t r e n t aussi dans d 'au

tres pays. 

LA DEiXDROCITTE VAGABONDE — DEJSVROCITTA 

VAGABU1SDA. 

Der KoM, die wandernde Elster, The wandering Pie. 

C a r a c t è r e s . — Des cinq espèces décr i tes pa r 

Jerdon dans son ouvrage su r l e s oiseaux de l ' Inde , 

nous ne men t ionne rons que le cotri c o m m e 

l 'appellent les Hindous tan i s , l e vagabondou [apie 

vagabonde des Anglais (fig. 106). C'est un oiseau 

de 44 cent , de long, sur lesquels 27 cen t , ap

par t iennent à. la q u e u e ; son aile pliée m e s u r e 17 

cent. 11 a la tè te , la n u q u e , la po i t r ine d ' un b r u n 

de rouille ou b r u n no i r â t r e , la tê te é tant un p e u 

plus foncée que les au t r e s p a r t i e s ; l ' épaule , le 

dos, les couver tu res supér i eu res de la q u e u e 

d'un rougeâ t re foncé. Les tectr ices supé r i eu res 

de l 'aile, les ba rbes externes des rémiges secon

daires d 'un gris clair , p r e sque b l a n c ; les au t res 

pennes des ailes no i r e s ; la queue d 'un gris de 

cendre, avec l ' ex t rémi té des rect r ices n o i r e ; la 

face inférieure du corps rougeâ t r e ou fauve j a u 

nâ t re ; le bec no i r ; les pat tes d 'un gris ardoise 

foncé ; l'oeil rouge de sang. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La dendl'O-

citte vagabonde est r é p a n d u e dans toute l ' I nde ; 

on la t rouve aussi dans le pays d 'Assam, en 

Chine , et, d 'après Àdams , dans le C a c h e m i r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est un Oi

seau c o m m u n par tou t , su r tou t dans les pla ines 

boisées . Dans le nord de l ' Inde, on le voit dans 

c h a q u e b o s q u e t d ' a rb res , dans c h a q u e j a r d i n , et 

m ê m e dans le voisinage i m m é d i a t des h a b i t a 

t ions . 

11 est t r è s - r a re qu ' i l soit s e u l ; d ' o rd ina i r e , on 

en r encon t r e pa r pa i res , pa r pet i tes familles. Il 

vole d ' a rb re en a r b r e , en décr ivant u n e l igne on

du lée , et pa rcou r t p e n d a n t le j o u r u n assez 

g rand d o m a i n e , mais sans y avoir de d e m e u r e à 

p r o p r e m e n t pa r l e r . 

L a d e n d r o c i t t e vagabonde t rouve su r l e s a r b r e s 

tou t ce dont elle a beso in ; à cer ta ines saisons, 

elle se n o u r r i t exc lus ivement de frui ts ; dans 

d 'au t res , d ' insectes qu i vivent sur les a rb res . Les 

indigènes assuren t qu 'e l le pil le les n ids et dé 

vore les j eunes oiseaux. Smi th a vu une dendro-

cil te voler près d 'une maison , m a n g e r que lques 

j e u n e s p lantes , puis p é n é t r e r près d ' u n e cage où 

éta ient de peti ts oiseaux, les t i re r à t ravers les bar

reaux et les dévorer tous . Buck land croit q u ' u n e 

espèce voisine fait la chasse aux chauves-sour is . 

L E S T É M I A S — CRYPSIREINA. 

Die Lappenvôgel. 

C a r a c t è r e s . — Les témias on t p o u r pr inc ipa l 

ca rac tè re u n e q u e u e qui est t rès - longue et cons

t i t uée s e u l e m e n t pa r dix pennes t rès - inéga

les et d ' au t an t plus cour tes qu 'e l les sont plus 

ex te rnes . L e u r bec est fort, assez long, à m a n 

dibule supé r i eu re fléchie en a r c , leurs pa t t e s 

sont de l o n g u e u r m o y e n n e et r e l a t ivemen t fai

b l e s ; l eurs ongles v igoureux . Leurs p l u m e s 

sont longues , fines, à. ba rbes déliées et soyeuses 

a u t o u c h e r . 

LE TÉMIA VARIABLE — CRYPSIMWXA VARIAIS. 

Der Temia, The Benteot. 

C a r a c t è r e s . — Le t é m i a var iable ou benteot, 

c o m m e l 'appel lent les Japona i s , a à peu près la 

taille de la grive, ma i s sa longue q u e u e le fait 

para î t re b ien plus g rand . Son p l u m a g e est no i r , 

à reflets verts ou pou rp re s , su ivant la m a n i è r e 

dont il est éc l a i r é ; le front, la l igne a l lant d u 

bec a l 'œil et la gorge sont d 'un noir t e r n e , pres

que sa t iné . Les pennes des ailes sont n o i r â t r e s ; 

les q u a t r e rec t r ices méd ianes sont verdà t res ; 

les a u t r e s ont l eu r s ba rbes ex te rnes verdà t res , 
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les in te rnes d 'un no i r m a t . Le bec e t les pat tes 

sont no i rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le témia va

r iable hab i t e l 'Asie mér id iona le et la Malaisie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ilorsfield 

nous app rend que c e t oiseau est assez c o m m u n 

à Java, qu ' i l vit assez c a c h é , et n e se m o n t r e 

q u ' à celui qui le c h e r c h e . Il évite le voisinage 

des h a b i t a t i o n s ; ne se r i sque qu 'avec p récau t ion 

dans les clair ières , et au m o i n d r e signe de dan

ger , d ispara î t dans le fourré . Son vol est g a u c h e , 

ince r ta in ; sa m a r c h e est e m b a r r a s s é e . 

Il se n o u r r i t s u r t o u t d ' insec tes , et il est p ro 

bable qu' i l pille aussi les n ids des au t re s oiseaux, 

c o m m e sesongles v igoureux semblen t l ' ind iquer . 

II ne déda igne pas les fruits. 

On ignore ses h a b i t u d e s en captivi té . 

L E S TËMJNUHES — TEMNURUS. 

Die Stummelheher. 

C a r a c t è r e s . — Les t e m n u r e s fo rmen t u n 

g e n r e très-voisin de celui des t é m i a s , dont ils 

ne se d is t inguent q u e pa r leur bec à bords r en 

t rés et renflés, et s u r t o u t pa r u n e q u e u e p lus 

c o u r t e , don t les rec t r i ces sont t r o n q u é e s en 

biais à l ' ex t r émi t é . 

Le type de ce pet i t genre est : 

LU TEMNURE A QUEUE TRONQUEE — TEMNURUS 

TRUJXCJTUS. 

Der Sageschwanz. 

C a r a c t è r e s . — Le t e m n u r e à queue t r o n 

quée a le p l u m a g e e n t i è r e m e n t n o i r ; sa lon

g u e u r totale est de 38 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Il hab i te la 

Cochinch ine . On n e sait r ien de ses hab i tudes 

ni de ses m œ u r s . 

3 ° L E S C I S S É S — CISSsE. 

Die Kittas. 

Plus i eu r s o iseaux splendides qui hab i t en t le 

sud et l 'est de l ' A s i e , sont r angés par cer tains 

na tura l i s tes p a r m i les c o r a c i r o s t r e s , tandis que 

d ' au t r e s veulent en faire des grives ou des co ra -

c ias ; mais l eu r a spec t et surtout, l eurs m œ u r s 

les r a p p r o c h e n t t e l l emen t des geais , q u e nous 

n o u s croyons pa r f a i t emen t autor isés à les p lacer 

à l eur su i t e . 

L E S K I T T E S — UROC1SSA. 

Lie Kittas. 

C a r a c t è r e s . - — Les ki t les sont des oiseaux é lé

gants , parés de vives cou leu r s . Ils on t le bec de la 

l o n g u e u r de la tê te , fort, épa is , r e c o u r b é dès la 

rac ine , d ro i t à la p o i n t e ; les tarses é levés ; les 

doigts v igoureux , a r m é s d 'ongles r obus t e s ; les 

ailes a r rondies , les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e pen

nes é t an t les p lus l o n g u e s ; la q u e u e cour t e et 

a r rondie ou t r è s - l o n g u e , les deux pennes m é 

dianes dépassan t les la téra les de b e a u c o u p . 

LA KITTE DE CHINE — UROC1SSA SINENSIS. 

Die Schweifkitta, The hunting Cissa. 

C a r a c t è r e s . — La k i t t e de Chine ou à longue 

q u e u e , a 72 cent , de longueu r to ta le , su r les

quels 47 ou 49 , a u m o i n s , a p p a r t i e n n e n t à la 

q u e u e ; l 'aile pliée m e s u r e 22 cent . Son p lu 

m a g e est sp lendide . La t ê t e , le cou , la po i t r ine 

son t d 'un no i r foncé, sauf une b a n d e long i tud i 

na le b l anche , qui descend d e la tê te le long de 

la n u q u e , et p r e n d peu à peu une te in te b leue . 

Le dos et les couver tu res supé r i eu re s de la q u e u e 

sont d ' un bleu clair ; ces de rn iè res on t la pointe 

n o i r e ; les ailes sont d 'un b leu vif, avec l ' ex t rémi té 

des rec t r ices d 'un b lanc pur ; la q u e u e est b l e u e , 

sur les deux t iers à pa r t i r de la base , puis ba r 

rée de no i r su r u n e assez g rande é t endue et 

enfin b l anche au bouL; les d e u x rec t r ices la té

rales sont s e u l e m e n t b l a n c h e s et no i res . La face 

infér ieure du corps est b l anchâ t r e , à reflets 

r o u g e â t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La ki t te de 

Chine hab i l e la pa r t i e occ iden ta le de l 'Hima

laya ; u n e espèce voisine la r emplace à l 'est. En 

Chine , d 'après S w i n h o e , elle est t r è s - c o m m u n e , 

su r tou t dans les forêts des envi rons de Hong

k o n g . Dans l ' Inde, elle vit dans les mon tagnes , 

j u s q u ' à u n e a l t i tude de 2,000 m è t r e s au-dessus 

du niveau de la m e r . El le s'y t rouve dans les 

bu issons , mais elle se t ient sur tou t à ter re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est un 01-

seau p ruden t , vigi lant , qu i aver t i t les au t res oi
seaux de l ' approche d u danger , et gêne ainsi les 
chasses des carnass iers . El le suit, d i t -on , le léo
pa rd p e n d a n t p lus ieurs l i e u e s , et lui fait perdre 
plus d 'une proie . D 'après Swinhoe , son vol res
semble à celui de la pie vulgai re ; elle va en l igne 
dro i te , eL ba t con t inue l l emen t des ai les . A t e r r e , 
elle por te la q u e u e h o r i z o n t a l e m e n t ; lorsqu 'e l le 
est p e r c h é e sur une b r a n c h e , elle la t ient relevée, 
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et en h o c h e f r é q u e m m e n t . Son cri d 'appel ou 

d 'a larme peu t se r e n d r e par pink,pink,pink. Ce cri 

est suivi d 'une sorte de caque tage assez pe rçan t . 

Lorsqu 'e l le le fait e n t e n d r e , tous les m e m b r e s de 

la société se lèvent et s 'envolent d ' a rbre en a r 

bre , et res tent dispersés j u s q u ' à ce qu 'un nouvel 

appel les réun isse . 

La k i t te à longue q u e u e n iche sur les a rb re s , 

à une plus ou moins g rande d is tance du sol. 

Son nid est assez n é g l i g e m m e n t cons t ru i t avec 

des b ranches s è c h e s ; i n t é r i eu remen t , il est ta

pissé de rac ines . Les œufs , au n o m b r e de trois à 

cinq, sont d 'un gris ve rdâ l re t e rne , semés de 

taches b r u n e s ser rées , disposées en c o u r o n n e au

tour du gros b o u t . 

C a p t i v i t é . — Aux Indes , on voit assez s o u 

vent de ces o iseaux en cap t iv i t é , et ils la s u p 

por tent faci lement. On les nour r i t de viande 

crue , de pet i t s o i s eaux , d ' insec tes , e t c . ; ils n e 

sont pas difficiles sous le r a p p o r t du r é g i m e . On 

en a déjà p lus ieurs fois a m e n é de vivants en An

gleterre . 

L E S P I R O L L E S — CJSSA. 

Die Federschnàbel. 

C a r a c t è r e s . — Les pirol les on t le bec fort, de 

longueur m o y e n n e , à arê te l é g è r e m e n t convexe, 

compr imé l a t é r a l e m e n t ; les pat tes moyennes , 

mais épaisses ; les ailes a r r o n d i e s ; la q u e u e fai

b lement é t agée . 

LE PiROLLE GRACIEUX. — CISSJ SPECIOSUS. 

Bcr Sirgang, der grûne Heher. 

C a r a c t è r e s . — Cet o i seau , q u e les Ind iens 

n o m m e n t sirgang, et les Angla is geai vert, est 

l'espèce la p lus c o n n u e d u gen re . Il a 43 cent , 

de long, su r lesquels 23 a p p a r t i e n n e n t à la 

q u e u e ; l'aile pl iée m e s u r e 17 cen t . Son p lumage 

est d 'un vert d ' a igue -mar ine s u p e r b e , passant 

par places au bleu ou au ver t b l e u â t r e , et sur 

la tète, où les p l u m e s sont a l longées en h u p p e , 

au j aune . U n e raie no i re va du bec à l 'œil et se 

prolonge sur le der r iè re de la tê te , p o u r s'y réu

nir à celle du côté opposé . Les pet i tes couver

tures supér i eu res sont b r u n e s ; les rémiges d ' un 

brun olivâtre e x t é r i e u r e m e n t et d 'un b run m a r 

ron sur les barbes i n t e rnes , avec u n e t ache 

blanche au bou t ; chez les vieux oiseaux, les r é 

miges sont d ' un b r u n ve rdâ l r e . Les rec t r ices 

sont n o i r e s , puis b lanches à l ' ex t rémi té . Le bec 

et les pieds sont d 'un rouge o r a n g e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pil'Olle 

grac ieux est p rop re à l 'Asie cen t ra le et m é r i d i o 

nale . On le t rouve dans le s u d - e s t de, l ' H i m a 

laya, dans le pays d 'Assam, de Sylhet et de 

Ténasse r im . Dans celui de Sik im, il n 'es t pas 

ra re à u n e a l t i tude de 4,000 mè t r e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Au di re de 

J e r d o n , il va d ' a rb re en a rb r e , c h e r c h a n t des in 

sectes e t su r tou t des sautere l les . D 'après d ' au

tres na tu ra l i s t e s , il ne se con ten te ra i t pas d ' une 

proie aussi facile, mais il a t t a q u e r a i t encore tous 

les pe t i t s ve r t ébrés , et l 'on p o u r r a i t le d resse r à 

les chasser , c o m m e on le fait du faucon. 

Sa voix est très-forte et n e serai t pas désagréa

ble , n ' é t a i en t les notes r a u q u e s , qui sont ca rac 

t é r i s t i ques des pies et des geais. 

C a p t i v i t é . — On voit souvent cet oiseau e n 
capt ivi té . Il s 'apprivoise r a p i d e m e n t , et n e ta rde 

pas à s 'a t tacher à son m a î t r e . D 'après Blyth , il 

serai t t r è s -d iver t i s san t ; il chan t e g a i e m e n t sa 

pet i te chanson , la m i m a n t de la façon la plus 

vive ; ma i s , m ê m e en cage, il ne dépoui l le en 

rien sa féroci té . 

4° L E S A M P H I B O L E S — AMPB1BOLM. 

Die Pisangfresser. 

P e u d ' an i mau x ont é té aussi difficiles à classer 

q u e les amph ibo le s , pet i t g roupe d 'oiseaux t r è s -

s ingul iers , et o r i g i n a i r e s , p r e s q u e t o u s , de l 'A

fr ique. Les uns en on t fait des g r i m p e u r s , les 

au t res des oiseaux c r ia rds , d ' au t res enfin les ont 

disséminés dans p lus i eu r s ordres différents. On 

n e saura i t n i e r q u e cer ta ins d ' en t r e eux n e r e s 

semblen t aux c o u c o u s ; mais il n 'est pas moins 

évident aussi que d ' au t re s r appe l l en t les p i 

geons , et m ê m e les poules . Ce ne sont pas de 

, vér i tables g r i m p e u r s , ils n 'en ont pas les doig ts 

opposés , ce qui est le ca rac t è r e dist inclif de cet 

o r d r e ; cependan t ils ne ressemblen t pas d a v a n 

tage aux m e m b r e s des au t res o r d r e s ; ils sont 

c o m m e isolés au mi l ieu des oiseaux. J e me suis 

déc idé , avec Re ichenbach , à les p lacer p a r m i 

les eoraci ros t res , pa r cel le seule ra i son q u e leurs 

m œ u r s on t b e a u c o u p d 'analogie avec celles 

des geais . Je n ' a i p o u r cela a u c u n e a u t r e r a i 

son , et j e n 'ai pas la p ré t en t ion de leur ass igner 

l eur véritable p lace na tu re l l e . 

Il est difficile d ' i nd ique r des caractères c o m 

m u n s à tous ces oiseaux. Dans c h a q u e genre , 

les espèces sont t rès-vois ines les unes des a u 

t re s , mais les genres diffèrent en t re eux à un tel 

po in t qu'i l faut, de toute néces s i t é , é tabl ir au 

moins deux t r i bus ou famil les , à l ' é tude des 

quel les nous al lons nous l ivrer i m m é d i a t e m e n t . 
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LES MU SO PH AGI DES — MU SO PII AGA. 

Die eigentliche Pisang fresser. 

C a r a c t è r e s . — Les m u s o p h a g i d é s ou a m p h i 

boles p r o p r e m e n t dits ont une taille qui var ie , 

depu i s re l ie du geai j u s q u ' à celle du corbeau . 

Us on t le corps a l l o n g é ; le cou c o u r t ; la tê te 

m o y e n n e ; le bec c o u r t , fort et large , à a rê te 

s u p é r i e u r e fo r tement r e c o u r b é e , à arê te infé

r i e u r e un peu incurvée , à t r a n c h a n t d e n t e l é ; les 

ailes de longueu r m o y e n n e , a r rondies , la qua

t r i è m e ou la c i n q u i è m e penne é tant la plus lon

g u e ; la q u e u e l o n g u e , a r r o n d i e ; les pa t tes fortes, 

assez élevées. Les doigts se d i r igent , un en a r 

r ière , t rois en a v a n t ; le doigt ex te rne pouvant 

un peu se por te r sur le cô té . L e u r p l u m a g e est 

m o u ; les cou leurs en sont souvent très-vives. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les m u s o -

phagidôs h a b i t e n t les g randes forêts du cen t re et 

du sud de l 'Afr ique. On n 'en t rouve a u c u n dans 

les endroi ts dégarn i s d ' a r b r e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils vivent 

en sociétés peu n o m b r e u s e s , de t rois à quinze 

individus . Ils se t i ennen t le p lus o r d i n a i r e m e n t 

su r les a r b r e s . Quelques-uns p a r c o u r e n t avec 

u n e cer ta ine r égu la r i t é une g r a n d e é t e n d u e de 

te r r a in . L e u r vol est assez facile , l 'oiseau peu t , 

en volant , change r de d i rec t ion en tous sens . Su r 

les a r b r e s , les musophag idés se meuven t avec 

u n e g rande agil i té . Il est difficile de por te r un 

j u g e m e n t sur leur in te l l igence ; mais on ne p e u t 

les r anger p a r m i les oiseaux s tupides . Us s o n t a t -

Lentifs à tou t , ils ont beaucoup de p rudence , et , 

s'ils se voient chassés , ils dev iennen t ex t r ao rd i -

n a i r e m e n t méfiants . Ils ne semblen t g u è r e s ' in

qu ié te r des au t res o i seaux; car on ne les r e n 

con t r e j a m a i s qu 'avec leurs semblables . Il arr ive 

c e p e n d a n t q u e des individus, d 'espèces très-voi

s ines , se réun i s sen t pour que lque t e m p s . 

Us se nour r i s sen t p r inc ipa l emen t , s inon exclu

s ivement , de ma t i è res végétales, de bourgeons , de 

fruits , de baies , de gra ines . Ce rég ime dé t e rmine 

n a t u r e l l e m e n t l eur hab i t a t . Ils ne se r encon 

t r e n t g u è r e que dans les endroiLs bien a r rosés , 

et par suite r iches en fruits. 

L 'on m a n q u e de détai ls exacts sur leur m o d e 

de r e p r o d u c t i o n . Nous savons s e u l e m e n t q u e 

que lques -uns n i c h e n t dans les c reux des t roncs 

d ' a r b r e s , et ponden t des œufs b lancs . On peu t 

conc lu re , de leur vie en société , que les j eunes 

res ten t l o n g t e m p s avec leurs p a r e n t s . 

C a p t i v i t é . — Ce r é g i m e des musophagidés 

fait aussi qu ' on garde faci lement ces oiseaux 

en cap t iv i t é , m ê m e dans nos cont rées . Certains 

d ' en t r e eux sont t rès -p la i san ts en cage. Us ont 

p o u r eux la beauté de leur p l u m a g e , l eur gaieté, 

l eur facilité à tou t suppor t e r . 

L E S M U S O P H A G E S — MUSOPHAGA. 

Die Pisangfresser. 

C a r a c t è r e s . — Les m u s o p h a g e s on t u n bec 

t r è s - ca r ac t é r i s t i que : il est r o b u s t e , c o m p r i m é 

vers la p o i n t e ; à a rê t e de la m a n d i b u l e é largie 

à la base , f o rman t un d i sque qui e n t o u r e les 

p lumes du front, e ls ' incurvanL l é g è r e m e n t j u s q u ' à 

la pointe , qui forme c r o c h e t au-dessus de la 

m a n d i b u l e in fé r i eu re . Us ont les na r ines nues , 

ovalaires , s i tuées à la par t ie an t é r i eu re de la 

mand ibu l e s u p é r i e u r e ; le tou r de l 'œil et les lo-

r u m s dépourvus de p l u m e s ; les ailes de lon

g u e u r m o y e n n e ; les r émiges secondai res à pe ine 

p lus cour les q u e celles de la m a i n . La q u e u e est 

cou r t e , l a rge , a r rond ie à son e x t r é m i t é ; les 

tarses sont cour t s et v igoureux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — A la lin du 

siècle de rn ie r le na tura l i s te a l l e m a n d , Iscrt , dé

couvr i t dans les forêts d 'Agra, sur l a C ô t e - d ' O r , 

l 'espèce type de ce gen re . Une espèce voisine de 

ce l le -c i fu t r e n c o n t r é e , plus t a rd , dans l 'ouest de 

l 'Afrique. Nous nous b o r n e r o n s à déc r i r e la p r e 

m i è r e . 

LE MUSOPIIAGE VIOLET — MUSOl'UAGA VLOLACEA. 

Der Bananenfressir. 

<i Ce pa ra î t r a p e u t - ê t r e u n e exagérat ion de 
m a pa r t , dit Swa inson , que d 'appe le r cet oi
seau un des pr inces du monde ailé. 

« D 'aut res oiseaux sont beaux, é légants , jol is , 
s p l e n d i d e s , le m u s o p h a g e violet a une pa ru re 
v r a i m e n t royale . Le n o i r - p o u r p r e , qui domine 
dans son p l u m a g e , est a d m i r a b l e m e n t relevé par
le rouge sp lend ide des p e n n e s . Son bec est 
g r a n d , ma i s n o n d i s p r o p o r t i o n n é ; il n 'es t ni 
é n o r m e , c o m m e celui d u toucan , ni grotesque 
c o m m e celui de l 'oiseau r h i n o c é r o s ; sa couleur, 
d ' un j a u n e t i ran t sur le r o u g e , fait encore res
sort i r la beau t é de son p l u m a g e . » 
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C a r a c t è r e s . — Le m u s o p h a g e violet (pg. 107) 

a environ 35 cent , de longueur to ta le ; l'aile pl iée, 

ainsi que la q u e u e , m e s u r e n t 23 cent . Le s o m m e t 

de la tê te est recouver t de pet i tes p lumes d 'un 

rouge vif, et br i l l an tes c o m m e du velours . Le 

reste du p l u m a g e est d 'un violet foncé, p r e s q u e 

noir, à reflets d'un ver t br i l lant . La face infé

r ieure du corps seu le est m a t e . Les pennes des 

ailes sont d'un r ouge vif, à reflets lilas, avec 

l 'extrémité d 'un v i o l e t ^ o n c é . L'œil est en tou ré 

d'un rouge c a r m i n , et une ligne d'un b lanc écla

tant, pa r tan t des j o u e s , s 'étend au-dessus du méa t 

auditif. Le bec est j a u n e , avec la poin te rouge-

ca rmin ; les pa t tes son t noi res ; l'œil est b r u n . 

Les j eunes oiseaux n ' ont pas la tê te r o u g e ; 

quant au res te du p l u m a g e , ils r e s semblen t aux 

adultes. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le niUSO-

phage violet hab i te les forêts de l 'Afrique occi 

den ta le , depuis la S é n é g a m b i e j u s q u e dans la 

Guinée mér id iona le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet Oiseau, 

encore t r è s - r a r e dans les musées , nous est à 
peu près inconnu sous le r a p p o r t des m œ u r s , 

quoique dans ces de rn iè re s a n n é e s on ait vu 

quelques individus vivants en E u r o p e . Nous sa

vons s eu l emen t qu ' i l se t ient de préfé rence dans 

les plaines, s u r t o u t au bord des rivières, et qu ' i l 

en t reprend de là des excurs ions dans les p lan ta 

tions voisines. Nous savons e n c o r e , d 'après les 

récits des v o y a g e u r s , qu ' i l vit toute l 'année avec 

sa femelle, qu ' i l est a rbor ico le , et ne descend 

que r a r e m e n t sur le sol. 

L E S T O U R A C O S — CORYTIIAIX. 

Die Helmvôgel. 

C a r a c t è r e s . — Les touracos on t un por t é lé 

gant; un p l u m a g e sp lend ide . Leu r s ailes sont 

arrondies , la c i n q u i è m e p e n n e é tan t la plus lon 

gue. Leur queue est de l o n g u e u r m o y e n n e ; l eur 

bec cour t , t r i angu l a i r e , la m a n d i b u l e supér i eu re 

se r ecourban t l égè remen t à l ' ex t rémi té su r l ' infé

r i e u r e ; l eurs na r ines sont en par t ie recouver tes 

par les p l u m e s d u front. Leur p l u m a g e , dans le

quel le vert d o m i n e , est t r è s - r i che ; la t ê t e est 

surmontée d ' u n e h u p p e en forme de casque ; 

l'œil est e n t o u r é d ' un cercle dégarn i de p lumes , 

por tant souvent des sortes de ver rucos i tés c h a r 

nues. 

Les différentes espèces qui a p p a r t i e n n e n t à ce 

genre se r e s semblen t b e a u c o u p , t an t souf le rap

port de la colorat ion que sous celui du genre 

de vie. 

LE TOURACO A JOUES BLANCHES — CORYTnjIX 
LEUCOTIS. 

Der wei&swanyige Helmvôgel. 

C a r a c t è r e s . — Le tou raco à j oues b l a n c h e s 

(fîg. 108) a le dos et les ailes d 'un vert violet foncé; 

la queue d 'un violet noir , m a r q u é e de pet i tes li

gnes t ransversales foncées ; le ven t re et les cuis 

ses d 'un gris foncé ; la h u p p e ou le casque d 'un 

vert foncé t rès -br i l l an t ; une t ache en avant de 

l 'œil , et une au t r e qu i descend p resque ve r t i ca 

l e m e n t de l 'oreille le long du cou, d 'un blanc de 

n e i g e ; les pennes des ailes r o u g e - c a r m i n , bo r 

dées c i r cu l a i r emen t de vert de poi reau . L'œil est 

b r u n clair, et en tou ré d 'un cercle de peti tes ver

rucosi tés d 'un rouge vermil lon. Le bec est rouge 

de sang à la p o i n t e ; la m a n d i b u l e supé r i eu re , 

j u s q u ' a u x na r ines , est ver te , les pat tes sont gris-

b r u n . L 'oiseau a 47 cent , de long, et de 59 à 

60 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée m e s u r e 19 

cent , et la q u e u e 2 3 . 

La femelle est u n peu p lus pet i te et por te le 

m ê m e p l u m a g e que le mâ le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le tOUraCO à 

joues b l anches est p ropre à l 'Abyssinie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans mes 

chasses dans l ' H a b e s e h , j ' a i eu plus ieurs fois 

l 'occasion d 'observer ce t o u r a c o . On ne le r e n 

con t re q u ' à u n e a l t i tude assez g rande , dans les 

vallées boisées et r i c h e m e n t a r r o s é e s , où crois

sent les euphorbes -c ie rges à c o u r o n n e . 

11 vit en bandes ou en pet i tes familles, à la fa

çon du geai . C o m m e lui , il est c o n s t a m m e n t en 

m o u v e m e n t ; il e r r e tou te la j o u r n é e de côté et 

d ' au t r e , mais il rev ien t r é g u l i è r e m e n t vers c e r 

tains a r b r e s , les sycomores et les t a m a r i n s , e n 

tourés de buissons peu élevés. C'est là le rendez-

vous de la t r o u p e ; c 'est de là qu ' i ls p a r t e n t , 

c h a c u n de leur cô té , pour al ler c h e r c h e r leur 

n o u r r i t u r e . 

Une fois q u ' o n a découver t u n de ces a r b r e s , 

on a tou t le loisir, à midi et le soir, d 'observer 

ces superbes oiseaux. Us a t t i r en t fac i lement 

l ' a t t en t i on , soit qu ' i ls saut i l lent de b r a n c h e en 

b r a n c h e , soit qu ' i l s fassent e n t e n d r e l eu r cr i 

pa r t i cu l i e r . Ce cri est difficile à r e n d r e . Il a u n 

t imbre sou rd , p re sque de ven t r i l oque , et t r o m p e 

sur la d is tance à laquelle se t rouve l 'o iseau. On 

pour ra i t peut-ê t re le n o t e r ainsi : iahouhaiaga-

gouga. 

Le tou raco à j oues b lanches passe p r e s q u e 

toute sa vie sur les a rb res . Ce n 'es t q u e pa r m o 

men t s qu' i l descend à t e r r e , là, d 'o rd ina i re , où 
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Fig. 107. Le Musophage violet. 

le sol est couver t d ' e u p h o r b e s p e u élevés. Il n 'y 

res te q u e le t emps nécessaire p o u r saisir q u e l q u e 

proie , puis il gagne r a p i d e m e n t l ' a rb re le p lus voi

s in ,y d e m e u r e que lques ins tan ts , el vole de là sur 

u n a u t r e a r b r e , ou redescend à t e r r e . Les au t res 

oiseaux de la b a n d e exécu t en t le m ê m e m a n è g e , 

non e n s e m b l e , mais c h a c u n i so l émen t , abso lu

m e n t c o m m e font les geais . Us s 'envolent sans 

brui t, l 'un suivant l 'au Ire, et c o m m e t o u s p r e n n e n t 

à p e u p rès la m ê m e di rec t ion que le p r e m i e r , 

il s 'ensuit qu ' i l s ne t a r d e n t pas à se r é u n i r . 

Sur les a r b r e s , le touraco à joues b l anches est 

on ne p e u t plus agile. Il sau te d ' u n r a m e a u à 

l ' au t r e , c o u r t tout le long d 'une b r a n c h e , et , 

arrivé à 1 e x t r é m i t é , il r ega rde de tous côtés , puis 

s 'envole s u r u n au t re a rb re ou r e n t r e dans le 

p lus four ré du feui l lage. Son vol r essemble au

t an t à ce lu i du geai qu ' à ce lu i du pic . Il décr i t 

u n e l igne ondu lée , mais s 'abaissant peu. En plu

sieurs coups d'ailes, il s'élève j u s q u ' a u poin t cul

m i n a n t de sa course . Déployant a lors ses o rganes 

de vol, e l les é ta lant dans tou te leur sp lendeur , 

il descend assez r a p i d e m e n t , p o u r s 'élever de 

nouveau . 11 a le cou t e n d u , la tê te re levée, la 

queue a l t e rna t i vemen t éLalée ou fe rmée , suivant 

qu ' i l descend ou qu' i l m o n t e . 

P a n s l ' e s tomac des ind iv idus q u e j ' a i t u é s , j e 

n 'ai t r ouvé que des subs t ances végé ta les , des 

•baies e t des graines . J ' a i vu les touracos s 'abat

t r e f r é q u e m m e n t sur des buissons don t les fruits 

é taient m û r s , mais n ' y res te r j a m a i s que t rès -

peu de t e m p s . Ils ne faisaient en q u e l q u e sorte 

que goû te r u n fruit, pu is se réfugia ient aussi tôt 

au sein du feuil lage. 

Au mois d 'avril , je tua i u n e femel le , dans l'ovi-

duc te de laquel le j e t rouvai un œuf parfaite

m e n t déve loppé , de cou leu r b l a n c h e , d e l à gros

seur d ' u n ceur de p igeon , et r e m a r q u a b l e par la 

m i n c e u r et l 'éclat de sa coqui l le . J e n 'ai j amais 

pu découvr i r le n id de cet oiseau ; je n e doute 

pas c e p e n d a n t qu ' i l ne n i che dans les c reux des 

t roncs d ' a rb re s . M ê m e à l ' époque des amours , 

les t ou racos , ceux que j ' a i vus du mo ins , vivent 

en t roupes et n o n en famil les . 

J e n'ai pu faire d 'observa t ions sur les ennemis 

na tu re l s et les dange r s auxque l s est exposé le 

touraco eu l iber té . On peu t supposer cependant 

que les éperviers et les faucons le poursuivent . 

La p r u d e n c e d o n t il fait p r e u v e , l ' hab i tude qu'il 

a de se cache r au mil ieu d u plus épais du feuil

lage, de s 'envoler i so lément , de ne res ter qu 'un 

ins tant à t e r r e , l ' i nd iquera ien t assez ; mais j e le 

r é p è t e , j e n e puis av an ce r r ien de certain à ce 

sujet . 
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C h a s s e . — Les Abyssins ne chassen t pas le 

louraco à joues b l anches , et n ' on t pas l ' idée de le 

tenir en capt ivi té . Aussi l 'oiseau n'est-il pas t rès -

défiant vis-à-vis de l ' h o m m e ; toutefois , il le d e 

vient dès qu ' i l a été u n e fois pour su iv i . Sa pé tu

lance cont inue l le r e n d sa . chasse très-dif l ici le . 

Tou te la t r oupe jong le , si j e pu is m ' e x p r i m ë r 

ainsi, devant le chasseur et ne t a rde pas à dispa

raî t re à ses y e u x . L'on est assuré , c ependan t , de 

ne pas r en t r e r sans avoir fait c a p t u r e , si l 'on 

a t tend ces oiseaux à l'affût, p rès de leurs a rbres 

favoris. 

C a p t i v i t é . — Les p remie r s détai ls u n peu 

complets q u e l 'on possède sur les Touracos cap 

tifs sont dus à Buffon, qui avait eu vivant le tou -

raco p o u r p r e du Cap. « On nous avait assuré , 

dit-il en pa r l an t de c e t oiseau, qu ' i l se nour r i s 

sait de r iz , et on ne lui offrit d ' abord q u e cet te 

nou r r i t u r e : il n 'y t o u c h a pas , s'affama, e t , dans 

cette ex t r émi té , il avalait sa fiente; il ne subsis ta , 

pendan t deux ou trois j o u r s , que d 'eau et de su

cre , dont on avait mis un m o r c e a u dans sa c a g e ; 

mais voyant appor t e r des raisins sur la tab le , il 

m a r q u a l 'appét i t le plus vif: on lui en d o n n a des 

gra ins , il les avala a v i d e m e n t ; il s 'empressa de 

m ê m e pour des p o m m e s , puis p o u r des o r a n g e s ; 

depuis ce t e m p s , on l'a nour r i de fruits p e n d a n t 

HHEHM. 

plus ieurs m o i s . Il pa ra î t q u e c 'est sa n o u r r i t u r e 
na tu re l l e , son bec c o u r b é n ' é t a n t po in t d u tou t 
fait pour r amas s e r des g ra ines . Cet oiseau saute 
et ne m a r c h e poin t : il est vif et s 'agite beau
c o u p . Il fait e n t e n d r e à t o u t m o m e n t u n pet i t 
cr i bas et r a u q u e : creû, creû, du fond du gosier 
et sans ouvr i r le b e c ; mais de t e m p s en t e m p s il 
j e t t e u n au t re cri éc la t an t et t rès-for t , co, co, en, 

co co co; les p r e m i e r s accen t s graves, les au t r e s 
plus h a u t s , p l u s précipi tés et b r u y a n t s , d ' u n e voix 
p e r ç a n t e et r u d e . Il fait e n t e n d r e de l u i - m ô m e 
ce cr i q u a n d il a faim ; mais il le répè te à 
volonté q u a n d on l 'excite et q u ' o n l ' an ime en 
l ' imi t an t . » 

Depuis la créat ion des j a r d i n s zoologiques , 
on a eu de bien plus f réquentes occasions 
d 'observer des t ou racos captifs q u ' o n ne l 'avait 
à l ' époque où Buffon écrivait . L 'espèce à joues 
b l anches n 'a pas encore été appo r t ée vivante 
en E u r o p e ; mais u n e espèce de l 'Afrique occ i 
denta le n 'es t p lus u n e r a r e t é dans les m é n a g e 
r ies . Le J a r d i n zoologique de H a m b o u r g a pos
sédé p e n d a n t p lus ieurs années deux touracos 
lour i (carythaixperso), et l 'un d 'eux y vit enco re 
ac tue l l emen t . 11 y a environ q u a r a n t e ans , Ploss 
avait déjà fait conna î t r e cet te e spèce . « M o n oi 
seau,di t - i l , est vif, évei l lé ; tou te la j o u r n é e il est 
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en m o u v e m e n t , il t o u r n e la tète à droi te et à 

g a u c h e ; à c h a q u e bouchée qu ' i l p r e n d , il é ta le 

les ailes et la q u e u e . Il est t r è s - p r i v é , m a n g e 

dans m a ma in , et je peux le laisser l i b r e m e n t 

cour i r dans la c h a m b r e . Il sau te h u n e assez 

g r a n d e dis tance , les ailes étalées , mais sans en 

La t t re , le cou for tement t endu . 11 fait ensui te 

p l u s i e u r s pas en conservant cet te m ô m e a t t i t u d e . 

Sa m a r c h e est facile et rap ide ; par c o n t r e , il ne 

peut g r imper , et ce n 'es t qu ' avec peine qu ' i l se 

l ient cont re les grilles de sa cage . Son cri d 'ap

pel est u n e sorte de g rognemen t . Lorsqu ' i l aper

çoit u n objet é t r anger , il r é p è t e ce cri hu i t à 

dix fois de sui te , et avec u n e force tou jours 

c ro i s san te , de sorte q u ' o n peu t l ' en tendre au 

t ravers de p lus ieurs por tes fe rmées . 

« Si j e m ' a p p r o c h e de lui en r e m u a n t les l è 

vres , il se lève, gonfle sa gorge et son j abo t , r é 

gurg i te que lques a l imen t s p o u r m e les d o n n e r ; 

ce qui m e démon l r e r a i t qu ' i l n o u r r i t ses pet i ts 

avec le con tenu de son j abo t (1); p r o b a b l e m e n t 

les deux paren t s s ' acqui t ten t de cet te fonct ion. 

Il po r t e con l inue l l emen t sa h u p p e r e l e v é e , sauf 

la nu i t , q u a n d il dor t ou quand on le ca resse . 

J e lui d o n n e à m a n g e r du pa in t r e m p é dans 

l 'eau, des fruits coupés en pet i t s morceaux ; en 

hiver , des p o m m e s et des po i r e s ; dans les au t res 

saisons, des fraises, des cerises douces , des fram

boises, des p runes , des ra is ins , e t c . Il a besoin 

de fruits p o u r «e bien por te r . Il avale du sable 

et de pe t i tes p ie r res , en assez g r a n d e q u a n t i t é . 

Il se baigne avec plaisir . En s o m m e , le touraco 

lor i est facile à e n t r e t e n i r , et j e possède le mien 

depu i s b ientôt qua t re ans . 

' « Le 17 ju in 1825, il pondi t dans sa m a n g e o i r e 

u n œuf, et le a ju i l le t u n second. Il n 'u t i l i sa pas 

u n nid de pigeon q u e j e lui avais d o n n é ; m a i s , 

avant la pon te , il se re t i ra dans l ' endro i t le plus 

o b s c u r de la cage, e t j ' e n ai conclu qu ' en l iber té 

il n i cha i t dans les c r eux des t roncs d ' a rb res . La 

ponte le r end i t t rès -malade; il buvai t à ce m o 

m e n t u n e quan t i t é d 'eau e x t r a o r d i n a i r e . 

• ' n L'oiseau m u e u n e fois par an . » 

• Ce que j ' a i vu chez nos touracos a parfa i te

m e n t conf i rmé ces observa t ions d e P loss ; j e 

c r o i s , ' c e p e n d a n t , devoir y ajouter que lques 

faits. Nous logeons nos oiseaux dans une pa r t i e 

de no t re p o u l a i l l e r , et ils on t u n e cage qu i 

c o m m u n i q u e avec u n e pièce assez s o m b r e . Ils ne 

se t i e n n e n t dans la p r e m i è r e q u e le mat in et le 

so i r ; dans le mil ieu du j o u r , ils se r e t i r en t dans 

l ' o b s cu r i t é , ou se p lacent sur le bâton le plus 

élevé de leur pe rcho i r , j u s q u ' à ce que vienne 

l ' idée à l ' un d 'eux de cons idé re r de plus près la 

foule des v is i teurs . 

Ils c r a ignen t le soleil , e t n o n la l u m i è r e . Par 

les jours p luvieux, ils sont p r e s q u e con t inue l le 

m e n t dans l eu r cage ; peut-ê t re ne s'y t i ennen t -

ils q u e pour p r e n d r e u n bain ; car ils a iment à 

recevoi r la p l u i e , à s'en faire complè t emen t 

moui l le r . Pourvu qu 'on les m e t t e à l 'abri de la 

gelée, ils ne sont pas t rès-sensibles au froid. 

Il est p e u d 'o iseaux plus sociables q u e les 

touracos . Ils vivent dans leur cage avec des per

drix, des zonicol ins , des ge l inot tes , des p insons , 

des otocoris a lpestres , et font avec eux le mei l 

leur m é n a g e . 11 a r r ive souvent q u ' u n zonicolin 

vient se p e r c h e r à côté de l ' un d 'eux, tou t con t re 

lui ; ils n 'y opposen t a u c u n e rés i s tance . Us n 'on t 

n u l l e m e n t p e u r de l eu r gardien , mais n e don

nen t c e p e n d a n t a u c u n e de ces p reuves d 'a t ta 

c h e m e n t que Ploss nous s ignale . 

On les nour r i t t r è s - s i m p l e m e n t avec du riz 

cu i t , mêlé à des f rui ts . Il leur faut beaucoup de 

n o u r r i t u r e , ma i s ils ne sont pas difficiles su r la 
qua l i t é . 

On enLend r a r e m e n t l eur voix. D 'o rd ina i re , 

ils n e poussen t q u ' u n e sor te de g r o g n e m e n t ; 

quand ils sont t rès-excités, ils c r i en t fort et d 'une 

façon saccadée '. krououk, krnuauk. 

J . Ve r reaux a fait à leur sujet u n e observat ion 

s ingu l i è re . Il a vu q u e les p l u m e s des ailes per

d e n t l eu r belle cou leur violette dès qu 'el les sont 

moui l lées ; qu 'e l les se déco loren t m ê m e complè 

t e m e n t , si alors on les frotte en t r e les doigts . 

Séchées , elles r e p r e n n e n t leur te in te br i l lante 

p r imi t ive . Cela ne se produi t que t a n t q u e l 'ani

mal est en vie : c'est du moins ce q u e virent 

Schlege l et W e s t e r m a n n . Au Ja rd in zoologi

que d ' A m s t e r d a m , un tou raco fut pr is de con

vuls ions , et , c o m m e cela se p ra t ique en pareille 

c i r cons tance , on l 'aspergea d 'eau froide. Il resta 

q u e l q u e s h e u r e s c o u c h é , immob i l e , et m o u r u t . Il 

é ta i t sec sur un côté du co rp s ; mais celui qui 

r e p o s a i t su r le sol é ta i t resté moui l lé ; or , de ce 

cô té , le r o u g e de l 'ai le étai t devenu b leu , t and is 

q u e l ' au t re aile avait conservé sa br i l lan te cou

leur . Sur les peaux p r é p a r é e s , l 'eau n 'a plus a u 

cune inf luence ; et il faut laver les p lumes avec 

de l 'eau de savon ou une solut ion faible d ' am

m o n i a q u e pour les déco lo re r . 

' (1) Cette assertion paraît difficile à admettre, l'oiseau 
n'ayant pas de jabot. 
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L E S C O R Y T H É O L E S — CORYTHMOLA. 

D'e Turakos. 

C a r a c t è r e s . — Le genre Corythéole , é tabl i sur 

le t ou raeo géant de Le Vail lant , est caractér isé 

par un bec cour t , for tement r ecou rbé , à arê te ar

rondie , à bords des deux mand ibu le s d e n t e l é s ; 

des ailes ob tuses , la c i n q u i è m e r é m i g e é tan t la 

plus longue , la q u a l r i è m e et la s ix ième à peu 

près éga l e s ; u n e q u e u e l a rge , a r rond ie , formée 

de dix pennes ; des tarses cour t s et for t s ; des 

doigts longs , des ongles épais , des l o r u m s et des 

orbiLes e m p l u m e s ; un p l u m a g e m o u et épais , 

les p l u m e s de la face infér ieure du corps é tan t 

c o m m e d é c h i q u e t é e s . 

LE CORYTHÉOLE HUPPÉ—CORY JUMÓLA CRISTATA. 

Der Turako. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau est le géan t de la 

famille : sa taille est à peu près celle du cor

beau. Il a 70 cen t , de l o n g ; l 'aile pliée m e s u r e 

33 cent . , e t la q u e u e 38 ou 40. La cou leur d o m i 

nante du p l u m a g e est le vert vif ou bleu t u rquo i se . 

Les p lumes de la h u p p e sont noi res , à ex t rémi té 

d'un bleu foncé ; celles de la poi t r ine sont vert 

de poi reau ou vert j a u n e s a l e ; celles du ven

tre et d u c roup ion d 'un b r u n - c a n n e l l e f o n c é ; 

la queue est vert-bleu, m a r q u é e vers son e x t r é 

mité d 'une large b a n d e no i re , et b l eue à la pointe ; 

le bec est j a u n e ; les pa t tes sont gris de p l o m b . 

Le mâ le et la femelle ont le m ê m e p l u m a g e . 

Les j e u n e s sont dépourvus de h u p p e : leurs 

couleurs sont p lus t e rnes que celles des adu l t e s , 

et ils ont la gorge n u e , le bec no i r â t r e , le s o m 

met de la tête no i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Celte espèce 

est p ropre à l 'Afrique occ iden ta le . On la ren

contre depuis S ie r ra -Leone j u s q u ' a u Gabon, dans 

les forêts épaisses, coupées pa r de n o m b r e u x 

cours d 'eau. 

Mueurs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e C O i y -

théole h u p p é vit à la façon des tou racos , su r les 

arbres p lus q u ' à t e r r e . 11 n e vole pas loin, son 

corps est t rop pesan t p o u r ses ailes. Il descend 

en se ba l ançan t é l é g a m m e n t du h a u t d 'un a rb re 

vers le sol, mais il ne s'élève en l 'air q u e diffici

l ement . Il se m e u t au mi l ieu des b r a n c h e s 

co mme les t o u r a c o s . Il m a n g e sur tou t des fruits 

succulents , des figues de pa rad i s et des b a n a 

n e s ; c ependan t , il ne déda igne pas les insectes , 

et s u r t o u t les sau tere l les . On dit qu ' i l cause quel

quefois des dégâts dans les p lan ta t ions , à cause 

de sa voraci té , ca r il lui faut beaucoup de n o u r 

r i t u r e p o u r se rassas ier . 

Chaque b ru i t le rend attentif, e t la vue d ' un 

objet é t r ange r l 'excite au plus h a u t po in t . Dans 

ces c i rcons tances , il hér i sse la h u p p e , dresse la 

t ê t e , se r e t o u r n e de tous les côtés , et s'enfuit au 

plus vi te . On en tend souvent sa voix r a u q u e et 

re ten t i s san te , mais il est r a r e de voir l 'oiseau, 

t an t il sait bien se cache r . 

C'est là tou t ce que F i U i n g e r nous app rend 

de ce t t e espèce : j e n e pour ra i s d i re à qu i il e m 

p r u n t e ces faits. 

L E S SCH1ZORI1IS — SGBIZORH1S. 

Die Ldrmvogel. 

C a r a c t è r e s . — Dans tou t le cen t re et l 'ouest 

de l 'Afr ique vivent p lus ieurs espèces d ' a m p h i -

bol idés , que l 'on a séparées des au t res et r éun ies 

sous le n o m géné r ique de sckizorhis. Elles sont 

carac tér i sées par leur corps a l longé ; leurs ailes 

r e l a t ivemen t longues , don t la qua t r i ème penne 

dépasse les au t re s ; pa r leur bec épais , fort, à pe ine 

p lus élevé que la rge , à arê te fo r tement r e c o u r 

bée , à t r a n c h a n t s peu d e n t e l é s ; enfin p a r leur 

cou l eu r foncée, et la n a t u r e des p l u m e s de la 

tê te . 

LE SCHIZORHIS A BANDES— SCMZORIIIS ZONURUS. 

Der Ldrmvogel. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau (Jig. 109) que j ' a i pu 

observer dans m o n dern ie r voyage en Abyssinie, 

a 54 cen t , de long , et 77 cen t , d ' enve rgu re ; l 'aile 

pliée m e s u r e 26 cen t . , là q u e u e a les m ê m e s di

mens ions . La femelle est un peu plus g r a n d e 

q u e le mâ le . A l 'âge adul te , l 'un et l ' au t re o n t 

le dos d ' un b r u n foncé assez u n i f o r m e ; le vent re 

et la poi t r ine d ' un gris cendré clair , t i r an t sur le 

b r u n vers la l igne m é d i a n e ; les p l u m e s de l 'oc

c iput longues , p o i n t u e s , re levées en h u p p e , 

b o r d é e s de b l a n c ; les p lumes du dos d ' un gris 

b leu dans leur par t ie c a c h é e ; les pennes des ailes 

d 'un b r u n noi r , avec u n e grande t ache quadr i l a 

tère b l a n c h e sur leurs barbes ex te rnes , mais 

chez le mâ le s e u l e m e n t ; les pennes caudales 

méd ianes d 'un b r u n clair dans t o u t e l eu r é ten

due ; les q u a t r e ex te rnes d 'un b r u n clair sur plus 

de la moi t i é de leur l o n g u e u r , puis b l anches , et 

t e rminées enfin par u n e large bande no i r e . L 'œi l 

est g r i s - b r u n ; le bec est d 'un vert j a u n e ; les 

pat tes sont d ' un gris cendré foncé . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e s c h i z o r h i s 

à b a n d e s pa ra î t ê t re assez r é p a n d u . Ruppel l le 
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t rouva dans p lus ieurs provinces de l 'Abyssinie; 

j e l'ai r e n c o n t r é ën assez g r a n d e abondance dans 

le pays des Bogos ; d ' au t r e s voyageurs l 'ont vu 

s u r les bords d u Nil Bleu, et Heugl in l 'observa 

a u x sources du Nil B lanc . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tand i s q u e 

le t ou raco ne fait e n t e n d r e q u ' u n e voix étouf

fée, le schizorhis à bandes c h e r c h e à rivaliser 

avec les s inges , t an t il fait de t apage . C'est lui 

qui t r o m p e souvent le chasseur , et lui fait c ro i re 

q u ' u n e bande de ce rcop i thèques v ien t de d é 

couvr i r q u e l q u e chose d ' i n a c c o u t u m é , et le r é 

vèle a u m o n d e par ses c r i s . Sa voix r e s semble 

en effet à celle de ces s inges ; elle est forte et vi

b r a n t e ; on pour ra i t la r e n d r e par gou, gou, 

gouk, gui gack, ga guirr, guirr gouk gui, gue gouk. 

D'ord ina i re , tous les oiseaux d 'une bande cr ient 

d e concer t , de m a n i è r e à. p r o d u i r e u n tapage 

assourdissant . Si l 'on m a r c h e vers l ' endroi t d 'où 

pa r t en t ces brui ts , on n e tarde pas à voir ces sin-

g u n e r s oiseaux pe rchés sur un a rbre des plus 

élevé, deux à deux ou en pet i tes familles. E n 

s 'avançant avec p r u d e n c e , on peu t les observer 

tout à l 'aise. 

Le schizorhis à bandes , que l 'on p o u r r a i t aussi 

n o m m e r schizorhis b r u y a n t , à cause de ses cris, 

r e ssemble b e a u c o u p , par son g e n r e de vie, au 

couual (centropus) et à l 'ani . Il vole, c o m m e ce 

dernier , par saccades ; il n e t raverse pas volon

tiers u n long espace , va d 'un a r b r e à l ' au t re , se 

pe rche su r la plus h a u t e b r a n c h e , se dresse, hoche 

de la q u e u e et se m e t à pousser ses cris , dont 

t ou t e la m o n t a g n e r e t en t i t . Il est t rès -prudent , 

et il est difficile de s'en e m p a r e r . Ce n 'es t qu 'au 

vois inage i m m é d i a t des villages qu'i l est moins 

déf iant ; il s'y est h a b i t u é à la présence de 

l ' h o m m e . 

Il se nour r i t de baies de diverses espèces, que , 

le soir et le m a t i n , il va récol ter sur les buissons. 

Le res te du t e m p s est consacré au repos : il le 

passe su r les a rb res les plus é levés. Au milieu 

du j o u r , il r e c h e r c h e , dans les endroi t s les plus 

ombragés , un ab r i con t re les c h a l e u r s . 
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L E S C O L I I D Ë S — COLll. 

Die Màusevogel. 

Les col i idës, oiseaux-souris, forment la seconde 

famille des amph ibo l i dé s . On ne saurai t n ie r 

qu'i ls ne ressemblen t encore beaucoup aux m u -

sophagidés . Cependan t , ils offrent u n type par 

t icul ier , indécis , qu i les a fait p lacer tantôt ici, 

tantôt là. L inné e t b e a u c o u p d ' a u t e u r s ap rès lui 

en ont fait des pas se reaux ; d 'au t res ne savent 

rée l lement pas que l le p lace il conyient de leur 

a t t r ibuer dans le sys tème ; Swa inson , le p remie r , 

leur assigna le r a n g a u q u e l tous , à peu p rès , les 

m e t t e n t a c t u e l l e m e n t . 

C a r a c t è r e s . — Les coliidés ont le corps allon

gé, mais épais, p r e s q u e c y l i n d r i q u e ; la q u e u e à 

peu près aussi longue q u e le c o r p s ; les ailes 

cour tes et a r r o n d i e s ; mais ce qu i les carac té r i se 

pa r t i cu l i è remen t , c'est l eur p l u m a g e excessive

m e n t décomposé et r e s semb lan t p lu tôt à des poils 

qu 'à des p l u m e s . 

Cette famille ne repose que sur le genre sui

vant . 

L E S C O L I O U S — COLIUS. 

C a r a c t è r e s . — Les col ious on t le b e c cour t , 

épais, r ecourbé dès sa base , c o m p r i m é en a v a n t ; 

à mand ibu le s u p é r i e u r e fo rman t u n c roche t à la 

pointe , des ailes cour tes et fo r tement t r o n q u é e s , 

la q u a t r i è m e r é m i g e é tant la plus longue ; u n e 

queue t r è s - longue , t r è s - é t agée , formée de p e n 

nes ra ides , à t iges t rès -déve loppées , d 'où na i s 

sent de c h a q u e côté des ba rbes é t ro i tes , mais r é 

sistantes ; des ta rses c o u r t s . L e u r s pieds offrent 

ceci de par t i cu l i e r que le p o u c e et le doig t i n 

terne sont en par t i e versa t i les . 

Le gris f auve , t i r an t p lus ou moins sur le 

rougeâ t re ou le gris c e n d r é , est la couleur domi 

nan te du p lumage ; de là le n o m d'oiseaux-sou
ris qui a été donné aux col ious . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les col ious 

paraissent ôtre p ropres à l 'Afrique ; l 'assert ion 
des anc iens au teu r s , q u e l 'on en t rouve aussi aux 
Indes , d e m a n d e encore conf i rmat ion . Us h a b i 
tent le cen t re et le sud de l 'Afr ique , mais m a n 
quen t c o m p l è t e m e n t dans le no rd . Ce n 'es t qu ' en 
arr ivant dans les s teppes r i ches en arbres q u ' o n 
c o m m e n c e à les r e n c o n t r e r . Ils sont t r è s -communs 
dans les forêts v ie rges , et ou en voit dans toutes 
les villes de l ' in té r ieur de l 'Afrique, c o m m e aux 
environs du Cap. Que lques espèces ont u n e aire 

d e d ispers ion t rès- l imitée ; d ' au t r e s , par cont re , 
se r e n c o n t r e n t depu i s la côte or ien ta le j u s q u ' à la 
côte occ iden ta le , et depuis le 16° de la t i tude nord 
j u s q u ' a u cap de B o n n e - E s p é r a n c e . Tou tes , ce
p e n d a n t , n e s e v o i e n t que là où se t rouven t des ar
bres e t des fourrés i m p é n é t r a b l e s aux aut res o i 
seaux. 

LE COLIOU A GRANDE QUEUE —COLIUS MACHUltUS. 

I)er Quirinda, The Sénégal Coly. 

C a r a c t è r e s . — Ce t t eespèce (fie/. 110), q u e les 

Hot ten to t s n o m m e n t quiriwa ou wiriuia, e t q u e 

Buffon a décr i t e sous le n o m de coliou huppé du Sé

négal, a le front fauve, s u r m o n t é d ' une touffe de 

p l u m e s éba rbées , d ' un gris b l e u ; la par t ie posté

r i eu re de la tê te et les côtés d u cou d 'un j a u n e 

r o u g e â t r e ; le dos gr i s -b leu ; la gorge d 'unfauve 

c la i r ; la pa r t i e a n t é r i e u r e du cou et la poi t r ine 

gris bleu, m a r q u é e s de fauve ; le ven t re cou l eu r 

de roui l le ; le bec r o u g e â t r e à la base , no i r à la 

p o i n t e ; les pa t tes r o u g e de co ra i l ; l 'œil b r u n -

r o u g e , en tou ré d 'un cercle dégarn i de p l u m e s , 

r o u g e - c a r m i n . 

Distribution géographique. — Celle espèce 

hab i te l 'Afrique occ identa le . 

Le Vai l lant le rencon t ra en g r a n d e a b o n d a n c e 

dans des pla ines où croit u n arbr isseau qu i p r o 

duit u n pet i t fruit n o m m é goiré, par les Hot

t en to t s . 

LE COLIOU A JOUES BLANCHES — COLIUS 

LEUCOTIS. 

Der Màusevogel, The Coly white-necked. 

C a r a c t è r e s . — L e coliou à joues b l anches est 
gris de souris ; le ven t re est gris fauve, la gorge 
gris c end ré , le front g r i s -no i r , les joues gr is- jaune 
clair . Les barbes des p l u m e s de la q u e u e sont 
p lus larges q u e chez le coliou à g r a n d e q u e u e . 
L 'œi l est b leu c l a i r ; la m a n d i h u l e s u p é r i e u r e 
b l euâ t r e , l ' infér ieure r o u g e â t r e ; les tarses sont 
r o u g e de corai l . 

Cet te espèce et la p r écéden t e ont à peu près la 
m ê m e t a i l l e : 36 à 37 cen t , de longueur , 30 à 32 
cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée m e s u r e 10 cen t . , 
et la q u e u e 2 3 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le col iou 

aux joues b l anches a été r e n c o n t r é en Àbyssinie. 
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Fig, 110. Le Coliou à grande queue. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . •— Nous pou

vons par le r d 'une m a n i è r e généra le du genre de 

vie des col ious , a t t e n d u qu ' i l s se re s semblen t 

cons idé rab lemen t sous ce rappor t . 

Nous ne c o m m e t t r o n s donc c e r t a i n e m e n t a u 

c u n e e r r e u r en app l iquan t à tou tes les espèces 

les observat ions faites sur q u e l q u e s - u n e s d ' en t re 

elles. Le Vail lant , le p r e m i e r , nous a fait con

na î t re l eur genre de vie. Il a r acon t é à ce sujet 

des faits s u r p r e n a n t s , qu i ne furent reçus qu 'avec 

inc rédu l i t é , et qui m a i n t e n a n t encore ne sont 

acceptés qu 'avec une cer ta ine défiance. E t ce

p e n d a n t , on sait si ce na tu ra l i s t e est conscien

c ieux . Après avoir observé des col ious, j ' a i c ru 

pouvoi r d é m e n t i r ses asser t ions ; mais d ' au t res 

natural is tes sont venus , qu i les on t confi rmées, 

et d ' une telle façon q u e j e n 'ose plus m ' i n sc r i r e 

en faux con t r e elles. 

T o u s les colious vivent en familles ou en pe t i 

tes bandes composées géné ra l emen t de six ind i 

v idus . Ils s 'é tabl issent dans u n j a rd in ou dans 

une pa r t i e de la forêt , et , par tan t de là, parcou

ren t chaque j o u r u n dis tr ic t assez éLendu. Ils cho i 

sissent tou jours , p o u r y d e m e u r e r , l ' endro i t où le 

fourré est le plus impra t i cab le . Celui qu i n 'a pas 

visité les pays des t rop iques ne peu t que diffici

l e m e n t se faire une idée de ce que sont ces en

dro i t s . Un arbre touffu, g é n é r a l e m e n t ép ineux, 

est couver t de p lan tes paras i tes , de l ianes qui 

l ' enser ren t , l ' en lacent de tous c ô t é s ; à pe ine , si 

çà et là une b r a n c h e p e r c e ce lacis inext r icable . 

Les h o m m e s , les mammifè re s ne p e u v e n t y p é 

n é t r e r ; on ne parv ien t m ê m e p a s à y pra t iquer 

une ouver tu re à coups de c o u t e a u d e chasse ; 

l 'oiseau s'y t rouve p ro tégé con t r e t ous ses enne

mis , con t re le p l o m b m ê m e du chasseur , qui sait 

bien qu ' i l ne p o u r r a y r amasse r sa v i c t ime . Les 

lianes re l i en t les a rb res les u n s aux au t r e s sur 

une g r a n d e é t endue et fo rment un enclos , où 

nul ne p e u t m e t t r e le p ied , et dont l ' intér ieur 

nous restera tou jours i n c o n n u . C'est dans ces mi

lieux qu 'hab i t en t les col ious . A u c u n a u t r e oiseau 

ne p e u t péné t r e r là où ils se m e u v e n t avec 

ag i l i t é ; où ils couren t avec r ap id i t é , co mme 

le fait le m a m m i f è r e don t on leur a donné le 

n o m . Us se glissent à t ravers les plus pet i tes ou

ver tu res . Une bande de colious arr ive à la limite 

d 'un de ces fourrés , ils s'y a r r ê t e n t u n instant , 

t rouvent u n e ent rée et, e n u n clin d 'œi l , tous ont 

d i sparu . On t o u r n e le fourré , et b ien tô t , du côté 

opposé, on vo i t appa ra î t r e une tête, pu is un corps, 

puis l 'oiseau tout en t i e r . Un cri re ten t i t , tou te 

la bande se m o n t r e , et tous ensemble se précipi 

tent dans u n nouveau buisson, pour y disparaî

t re de m ê m e . C o m m e n t leur est- i l possible de s'y 

mouvo i r ? c 'est là u n e én igme pour le chasseur . 
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Ce n 'es t qu ' avec pe ine , selon Le Vail lant , que 

les colious se d é t e r m i n e n t à s 'envoler, et encore 

faut-il p o u r cela qu' i ls s'y p r é p a r e n t en g r i m p a n t 

au s o m m e t des b r a n c h e s , d 'où ils s ' é lancent 

seu lement en se d i r igean t su r un buisson non 

loin de la, où ils n ' a r r iven t m ê m e qu ' en p e r d a n t 

insens ib lement del 'é lévat ion du po in t de dépar t ; 

de telle man iè re , qu ' i ls a r r ivent tou jours au pied 

du buisson, ayan t b ien plus l 'air de s'y laisser 

t omber les, u n s après les au t res que de s'y poser . 

Arrivés, ils res tent t r anqu i l l e s p e n d a n t u n cer

tain t emps ; on les voit ensu i t e chacun se t ra îner 

vers u n e des b r a n c h e s , p r è s du pied du buisson ; 

puis , g r impan t d ' u n e pa t t e et de l ' au t re , en s 'ai

dant du bec à la m a n i è r e des pe r roque t s , ils par 

viennent tous ainsi au s o m m e t du bu i sson , où 

on les voit chacun collé au bout d ' une b r a n c h e . 

E n v o l a n t , ils b a t t e n t a l t e rna t ivement des 

ailes, puis ils p lanen t , les ailes l a r g e m e n t étalées, 

la queue é t e n d u e . Le Vai l lant c o m p a r e u n coliou 

au vol à une flèche qui t raverse les a i rs . J a m a i s , 

ces oiseaux ne s 'élèvent à u n e g rande h a u t e u r ; 

j amais , non p lus , ils n e descenden t j u s q u ' a u ras 

du sol. En volant, chacun pousse u n cri v ibrant , 

que l'on peu t r end re par kirr fo'rr ou tri tri; ces 

cris se réunissen t , se confonden t en un t apage 

impossible à déc r i re . 

Les col ious, toujours- d ' après Le Vai l lant , se 

réunissent en t r o u p e dans u n buisson p o u r y 

passer la nu i t , et ce qu ' i l y aura i t de s ingul ier , 

c'est qu'i ls d o r m i r a i e n t suspendus aux b r a n c h e s , 

la tête en bas , e t qu ' i l s sont a lors t e l l emen t 

pressés les u n s con t r e les au t r e s , qu ' i l s fo rment 

une masse qu 'on ne peu t c o m p a r e r q u ' à ces es

saims d'abeil les r éun ies en pe lo ton , q u ' o n voit 

suspendus aux b r a n c h e s des a rb res . 

Je n 'ai j a m a i s r ien vu de s e m b l a b l e ; mais 

J. Ver reaux cro i t avoir observé q u ' u n coliou se 

tient à la b r a n c h e pa r une pa t t e , laisse p e n d r e 

l 'autre à laquel le s 'accroche un second, à celui-

ci un t ro i s i ème , f o rman t ainsi u n e cha îne de c inq 

ou six individus . Il conf i rme donc p le inemen t 

le dire de LeVai l lant . D 'après ce q u e j ' a i vu , le 

coliou, p o u r se reposer , p r e n d u n e pos tu re sin

gulière. Il app l ique son corps c o n t r e la b r a n c h e 

sur laquel le il est p e r c h é II doit , dans cette posi

tion fléchir fo r t ement les a r t icula t ions des j a m b e s . 

On dira i t qu ' i l est suspendu , ce qui n 'es t pas. Il 

g r impe aux b r anches , s'y t ient quelquefois com

me les mésanges , la tê te en bas , ma i s tou jours 

pendant t r è s -peu de t e m p s . 

Lê Vai l lant ajoute qu ' i l est très-facile de cap

t u r e r des col ious, u n e fois que l 'on a découver t 

leur place de r e p o s : il suffit d'y aller la nu i t ou 

de t rès g rand ma t in , e t p o u r en p r e n d r e des 

chaînes ent ières ; e t s'il fait froid, on les t rouve 

t e l l emen t e n g o u r d i s q u ' o n les d é c r o c h e sans 

qu' i l s 'en échappe un seul . 

J e ne puis souscr i re à ce c o n t e . J e n 'a i r ien vu 

qui p û t me faire supposer que lque chose de 

s emblab l e . Cer tes , les col ious ne sont pas dé

fiants. On peu t arr iver à t u e r tous les m e m 

bres d 'une t roupe , l 'un après l ' au t re , avant qu ' i l s 

aient songé à p r e n d r e la fuite : ils sont confiants 

et inoffensifs, mais pas assez s tup ides , p o u r t a n t , 

p o u r qu ' on puisse les p r e n d r e avec la m a i n . V i 

vant dans des endro i t s cachés , à l 'abr i de tou t 

e n n e m i , ils sont i m p r u d e n t s ; mais ils savent 

bien d i s t inguer c e p e n d a n t u n a m i d ' u n e n n e m i . 

Ceux qu i f réquenten t les j a rd ins voisins des 

habi ta t ions sont toujours su r leurs ga rdes . 

Les colious ne para issent se n o u r r i r q u e de vé 

gé taux . J 'avais cru qu'i ls mangea i en t aussi des 

i n s e c t e s ; mais , lors de m o n dern ie r voyage, j e 

n 'ai t rouvé dans l ' es tomac de tous ceux que j ' a i 

t i rés , que des débr is de végétaux, d e s b o u r g e o n s , 

des fruits, des gra ines . Dans le cen t re de l'Afri

q u e , les baies du ju jub ie r sont l eu r n o u r r i t u r e 

p r inc ipa le . Dans les j a rd in s , ils s ' a t t aquent aux 

figues de cactus , aux rais ins, et, d 'après H a r t m a n n , 

aux l imons. Us m a n g e n t , en p renan t , c o m m e les 

mésanges , les pos tu res les plus variées, s 'accro-

chan t t an tô t aux fruits e u x - m ê m e s , t an tô t aux 

b ranches , la tête en bas . Dans le cen t r e de l 'A

fr ique, p e r s o n n e n e se p la in t des dégâ t s qu ' i l s 

causent dans les j a rd ins ; au cap de B o n n e - E s p é 

r ance , par con t r e , ils dev iennent nuis ib les , car ils 

y sont plus n o m b r e u x que dans l ' in tér ieur . Us 

sont le fléau des j a rd ins potagers ; non - seu lemen t 

ils a t t a q u e n t tous les frui ts , mais ils m a n g e n t 

aussi les bou rgeons des a rb re s , ainsi que les 

nouvel les pousses de toutes les gra ines po ta 

gères à mesu re qu 'e l les g e r m e n t . On a beau 

couvr i r de fagolages les p lanches s e m é e s , ils y 

pénè t r en t en se gl issant à t ravers les b r a n c h e s , 

et ils dévorent tout en un ins tan t . A u c u n moyen 

n 'es t efficace p o u r les é lo igner des a rb re s qu ' i ls 

sont résolus à p i l l e r ; p a r t o u t ils t rouven t u n e 

en t rée p o u r dé rober le fruit défendu. 

Le Vail lant , et p lus tard Gurney et H a r t m a n n , 

ont décr i t le n id du co l iou . D 'après le p r e m i e r , il 

est con ique , composé de racines de tou tes espè

ces ; et on t rouve d 'o rd ina i re p lus ieurs n id s , 

serrés les uns con t re les au t res dans u n buisson 

des plus touffus et des plus ép ineux . D 'après 

H a r t m a n n , ce nid est formé d 'he rbes , d 'écorces , 

de feuilles la ineuses , b o u r r é i n t é r i e u r e m e n t d u 

duvet de cer ta ines p lan tes . Gurney n o u s d i t 
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qu' i l est revê tu de feuilles vertes et fraîches, et 

il se d e m a n d e si u n cer ta in degré d ' humid i t é 

ne sera i t pas nécessai re p o u r l ' incubat ion des 

œufs . Chaque couvée est de six ou sept œufs, 

le plus o rd ina i r emen t b lancs . 

C h a s s e . •— Au cap de B o n n e - E s p é r a n c e , on 

chasse h e a u c o u p les colious, soit p o u r se me t t r e 

à l 'abri de leurs dép réda t i ons , soit p o u r se 

p rocu re r l eu r cha i r , qui est t endre et succu

lente . 

C a p t i v i t é . — On voit souvent des col ious en 

capt ivi té . D 'après Le Vail lant , « a u c u n oiseau 

ne para î t p lus s tupide q u ' u n co l iou ; en fe rmé 

dans u n e volière , il se tapi t dans u n coin par 

t e r r e , ou bien il se suspend la tôle en has , ayan t 

les pieds acc rochés au plafond ou cont re les 

parois la térales de la volière. J a m a i s , enfin, on 

ne voit ces oiseaux se p e r c h e r c o m m e tous les 

au t re s oiseaux, et encore moins s au te r légère

m e n t de b r a n c h e en b r a n c h e . Us ne sont pas 

plus agiles dans leur m a r c h e ; car, appuyés sur 

tou te la l ongueur du ta rse , ils se t ra înent ainsi 

sur le ven t r e . » 

Des observa teurs plus récen t s son t d 'un avis 

tout opposé , e t décr ivent ces oiseaux c o m m e 

vifs et diverLissanls. Dans ces dern iè res années , 

on a vu p lus ieurs fois des col ious vivants en Eu

rope, su r tou t en A n g l e t e r r e ; ils sont pour tan t 

encore t r è s - r a r e s . 

On les n o u r r i t I rôs-faci lement : la nou r r i t u r e 

végétale la plus s imple , n o t a m m e n t des fruits, 

l eur suffit. 
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L E S P R É D A T E U R S — CAPTANTES. 

Der Fänger. 

Si nous voul ions , c o m m e p o u r les m a m m i 

fères, s épa re r des au t r e s o iseaux ceux qu i se 

nourr i ssent de pro ie , nous ne t rouver ions 

pas u n seul o rd re qui ne ren t r â t dans cet te 

classe. L 'exis tence de familles et d 'o rdres , don t 

les m e m b r e s on t u n e nour r i t u r e exc lus ivement 

végétale, est un des carac tè res distinclifs des 

mammifè res ; r ien de semhlab le ne se r e n c o n t r e 

dans les au t r e s classes de ve r t éb ré s . P r e s q u e 

tous les oiseaux sont des p r é d a t e u r s , et ceux- là 

m ê m e s qui para i ssen t le p lus inoffensifs, te ls que 

les oiseaux c h a n t e u r s , se nour r i s sen t p re sque 

exclus ivement d ' au t r e s a n i m a u x , et ne m a n 

gent des fruits et des racines qu 'accesso i re 

men t . 

On n ' a d m e t g é n é r a l e m e n t q u ' u n seul o rd re 

d'oiseaux carnass iers , e t sous ce t te d é n o m i n a 

tion ne sont pas compr i s les oiseaux de m e r et 

de rivage, qu i , c e p e n d a n t , ne se nour r i s sen t 

presque a b s o l u m e n t que de ver tébrés . 

Dans cer la ines g randes divisions de la classe 

des oiseaux, divisions q u e nous cons idérons 

comme au t an t d ' o rd re s , le rég ime a n i m a l , con

sistant s u r t o u t en proies vivantes, se m o n t r e 

avec des carac tè res t r è s -accusés . T o u s ces o i 

seaux se nour r i s sen t d ' au t res a n i m a u x , e t pa r 

exception s e u l e m e n t de végé taux . Us p o u r 

suivent leur proie avec a c h a r n e m e n t , dans l 'air 

comme sur le sol, dans le feuil lage des a r 

bres c o m m e au sein de l ' eau ; ils la t u e n t après 

l'avoir saisie, ou se c o n t e n t e n t des cadavres 

qu'ils t rouvent . Que lques -uns mangen t des f ru i t s , 

de m ê m e que cer ta ins m a m m i f è r e s ca rnass i e r s , 

et c'est u n e ra ison de plus p o u r compare r a u x 

carnassiers les p r é d a t e u r s . 

La classe des p r éda t eu r s ou oiseaux de rupine 

se divise en trois o rd res : les rapaces , les bâ i l 

lants, et les oiseaux c h a n t e u r s . Chacun de ces 

ordres r ep résen te u n type par t icu l ie r , et cepen

dant tous on t en t re eux une étroi te p a r e n t é , 

visible sur tou t p o u r qui considère l ' ensemble de 

la classe. Ce n 'es t pas à di re q u e je veuille les 

détacher c o m p l è t e m e n t des au t r e s oiseaux. Tous 

les oiseaux se ressemblent t e l l e m e n t , qu ' i l est 

fort difficile de les sépare r en classes, en o r 

dres , en familles. Cer ta ins b royeu r s , cer ta ins 

BREHM. 

inves t igateurs p o u r r a i e n t ê t re rangés p a r m i les 

p r é d a t e u r s , et inversement . 

Caractères. — Les oiseaux p réda t eu r s ont le 

corps v igoureux et les ailes r e l a t ivemen t lon 

gues : ils volent t rès-bien, ils on t le bec cour t , 

la m a n d i b u l e supé r i eu re c r o c h u e à l ' ex t rémi té 

et souvent a r m é e d ' une den t t r a n c h a n t e , r e ç u e 

d a n s u n e é c h a n c r u r e que présen te la mand ihu le 

i n f é r i e u r e ; la q u e u e cour t e ou longue , et de 

forme v a r i a b l e ; les pieds a r m é s de serres ou 

d 'ongles plus ou moins puissants , p lus ou moins 

a c é r é s ; le p l u m a g e lâche ou se r ré , u n i f o r m é 

m e n t coloré ou b igar ré . 

L e u r p h a r y n x est g rand , quelquefois o u t r e m e 

sure . Cer ta ines espèces sont pourvues d 'un j abo t , 

l eu r e s tomac est m e m b r a n e u x , et t r è s - e x c e p 

t i o n n e l l e m e n t m u s c u l e u x . 

Les organes de la vision sont ex t r ao rd ina i r e -

m e n t déve loppés ; après eux v iennent ceux de 

l 'ouïe et du t o u c h e r . Les aut res sens para i ssen t 

r u d i m e n t a i r e s c o m m e chez tous les o i seaux . 

Quan t aux autres ca rac tè res , c o m m e n o u s ne 

saur ions en r ien d i re de généra l , nous les é t u 

d ie rons au sujet de c h a q u e o rd re en par t i cu l i e r , 

Distribution géographique. — Les préda

t e u r s hab i t en t tou te la t e r r e ; le plus grand nom

b re se trouve dans les pays c h a u d s . Ils vivent 

sur les a rb re s , su r le sol ou p a r m i les r o c h e r s ; 

q u e l q u e s - u n s d ' en t r e eux sont des oiseaux aqua

t iques . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La p lupar t 

des p réda teu r s ont des hab i tudes d i u r n e s ; u n 
n o m b r e assez cons idérable a des hab i t udes n o c 
tu rnes . Tous sont m o n o g a m e s , les un ions p e r 
sistent t ou t e la vie. Ils n ichen t une ou deux fois 
pa r an sur le sol, sur u n e saillie nu dans u n e 
crevasse de roche r , dans le c reux d ' un a r b r e . 

Le nid est t rès-s imple ou t r è s - a r t i s t emen t 
cons t ru i t . La femelle pond de u n à hu i t œufs , 
e t les couve à peu près seide. Les deux pa ren t s 
élèvent l eu r s pet i ts , l eu r t é m o i g n e n t le plus 
grand a m o u r , et, chose ra re p a r m i les oiseaux, 
les t r a n s p o r t e n t d 'un lieu à un a u t r e , en cas de 
dange r . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — C o m m e les c a r n a s 

siers , les oiseaux p réda teu r s sont uti les ou n u i -
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sibles, su ivant q u e le son t les a n i m a u x dont ils 

se nour r i s sen t . En géné ra l , on peut d i r e q u e les 

services qu ' i ls r e n d e n t l ' empor ten t su r les dégâts 

qu ' i ls causent . 

P lus ieurs , mais non pas tous , p e u v e n t ê t re 

rédui t s en capt ivi té . Les uns sont très-difficiles 

à n o u r r i r ; l ' en t re t ien des au t res est au con t ra i r e 

des plus s imples . Tels d ' en t re eux sont est imés 

pour l eu r c h a n t ; que lques -uns peuvent être 

dressés à la chas se . Il en est que l ' h o m m e a ime 

à voir près de lui , à cause de la des t ruct ion 

qu ' i ls font des insectes et de la v e r m i n e ; d 'au

t res , au con t ra i r e , t r ouven t dans l ' h o m m e un 

ennemi a c h a r n é . 

L E S R A P A C E S 

Die Ea 

Il suffit de j e t e r u n coup d'oeil sur u n aigle au 

repos , p o u r voir à quel o rd re d 'o iseaux préda

t eu r s il faut d o n n e r le p r e m i e r r a n g . On peu t 

a l léguer que les m e m b r e s du second o rd re sont 

des oiseaux p lus ut i les que les r a p a c e s ; on peu t 

p r é l end re que , grâce à ses musc les la ryngiens , 

l 'h i rondel le est plus noble que le faucon ; mais 

t o u t individu sans prévent ion por t e ra un j u g e 

m e n t plus a s s u r é . 

Les rapaces sont a d m i r a b l e m e n t doués sous 

le r a p p o r t phys ique et i n t e l l ec tue l ; ce sont des 

a n i m a u x h u m a i n s , p o u r m e servir de l 'expres

sion de Schei t l in , et on p e u t les m e t l r e à côté 

des p e r r o q u e t s , sous ce r appor t . 

C a r a c t è r e s . — La tai l le des r apaces varie : il 

en est qui a t t e ignen t p re sque celle des p lus 

grands échassiers ou de que lques oiseaux a q u a 

t iques ; d ' au t res ne sont pas p lus gros q u ' u n e 

a louet te . E n t r e ces deux e x t r ê m e s , se t rouvent 

t o u s les i n t e rméd ia i r e s possibles . Malgré ces 

différences cons idérables , le type d u r a p a c e se 

r econna î t tou jours . 

Il n 'es t pas difficile de d o n n e r les carac tè res 

géné raux des rapaces . L e u r co rps ressemble 

b e a u c o u p à celui des pe r roque t s : il est t r a p u ; 

la poi t r ine est l a r g e ; les m e m b r e s sont forts, 

q u o i q u e souvent d ' une longueur p r e s q u e dispro

p o r t i o n n é e ; la t è te est g r a n d e , a r rond ie , excep

t i o n n e l l e m e n t al longée ; le cou est épais , le plus 

souvent cour t , quelquefois a l l o n g é ; le t ronc est 

cour t et r o b u s t e ; il en est de m ê m e des m e m 

b re s supé r i eu r s et infér ieurs . On p e u t donc r e 

conna î t r e u n r apace , lors m ê m e qu ' i l est d é 

poui l lé de ses a r m e s offensives et de son p l u m a g e ; 

ma i s ces a rmes , c 'es t-à-dire le bec et les pa t tes , 

son t ce qui carac tér i se rée l l ement le r apace . 

Le bec ressemble beaucoup à celui d 'un pe r ro 

que t ; il es t cou r t , à arê te de la m a n d i b u l e 

s u p é r i e u r e for tement convexe , r e c o u r b é e en 

c roche t à la pointe ; la base est couver te d 'une 

RAPTA TORES. 

m e m b r a n e n o m m é e cire ; mais ce bec n 'es t pas 

g lobuleux , c o m m e chez les p e r r o q u e t s ; il est 

c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , p lus h a u t q u e large ; 

la m a n d i b u l e supé r i eu re est immob i l e et r ecou

vre c o m p l è t e m e n t l ' i n fé r i eu re ; ses bords sont 

plus t r a n c h a n t s , son c roche t plus a i g u ; et sou

vent , la m a n d i b u l e supé r i eu re est a r m é e d 'une 

dent a iguë . 

Les pa t tes r e s semblen t aussi à celles du per

r o q u e t . Elles sont cour tes et fortes ; les doigts 

sont t rès- longs , r e la t ivement aux tarses ; l 'un 

des doigts a n t é r i e u r s p eu t , j u s q u ' à u n certain 

po in t , ê t re por té en a r r i è re , mais ce qui dis

t ingue les pieds , ce sont les ongles , qu i en font 

u n e ser re . Les ongles sont fo r t ement r ecourbés 

et acé rés , r a r e m e n t aplat is et émoussés ; leur 

face s u p é r i e u r e est convexe, l ' inférieure légè

r e m e n t concave , l imitée par deux bords pres

que t r a n c h a n t s . 

Les p lumes sont t an tô t solides et ro ides , tantôt 

pe t i tes , mol les , m ê m e soyeuses ou laineuses. 

Cer ta ines par t i es de la t ê te sont parfois nues , 

n o t a m m e n t le p o u r t o u r de l 'œil et la région 

compr ise en t re ce t o rgane et le bec ; chez cer

taines espèces , l 'œil est en tou ré d 'un cercle de 

p lumes r ayonnan t e s , connu sous le n o m de dis

q u e . Les pennes des ailes et de la q u e u e sont 

t rès -grandes ; l eur n o m b r e est c o n s t a n t . On en 

c o m p t e dix à la m a i n , douze et g é n é r a l e m e n t de 

treize à seize aux b ras , et douze pennes cauda

les, disposées par pa i res . C o m m e chez les per

roque t s les p lus élevés en o rgan i sa t ion , les rapa

ces les plus parfai ts ont les p l u m e s pe t i t e s . Chez 

b e a u c o u p d 'espèces, et cela est caractér is t ique 

p o u r les rapaces , les tarses et m ê m e les doigts 

sont vêtus, et les p lumes de la cuisse sont sou

vent t r è s - longues . 

Le p l u m a g e est g é n é r a l e m e n t de couleur 

sombre , sans ê t re p o u r cela désagréable à l 'œil. 

Quelques espèces m ê m e sont r e m a r q u a b l e s par 
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la beau t é de leurs te in tes . Les par t ies de la tê te 

dépourvues de p l u m e s , les appendices du bec de 

cer ta ins de ces oiseaux, la région ocu lo-nasa le , 

le bec, les pâ l i e s , les yeux sont souvent t rès-v i 

vemen t colorés . 

• Quan t aux organes in te rnes , le sque le t te est 

t rès-vigoureux ; le s l e r n u m , c o m m e chez tous 

les oiseaux de h a u t vol, recouvre p resque tou te 

la face a n t é r i e u r e du corps ; la c rê te ou b r é c h e t 

en est trôs-ôlevé ; les os du m e m b r e supér ieur 

sont r e m a r q u a b l e s par leur l o n g u e u r , eeux du 

m e m b r e infér ieur par leur sol idi té . P r e s q u e 

tous les os sont p n e u m a t i q u e s , c 'es t -à d i r e dé 

pourvus de moel le et eu commun ica t i on avec les 

organes resp i ra to i res . Les p o u m o n s son t volu

m i n e u x , et les sacs aér iens t rès-développés. 

L 'œsophage est t rès-di la table ; il p ré sen te sou

vent des plis épais à l ' in té r ieur et offre assez gé

né ra l emen t u n e sor le de j a b o t . Le vent r icu le 

succentur ié est t r è s - r i che en g l a n d e s ; l ' e s tomac 

est g r a n d , m e m b r a n e u x ; l ' intest in varie dans 

ses d imensions . La l angue est l a rge , a r r o n d i e 

an t é r i eu remen t , den te lée sur ses bords en a r 

r i è r e . 

P a r m i les o rganes des sens , l 'œil doit un m o 

ment a r r ê t e r no t r e a t l en l ion . Il est grand , su r 

tout chez les rapaecs n o c t u r n e s , et p résen te des 

mouvemen t s i n t é r i eu r s t rès -comple t s , d é t e r m i 

nés par la p ré sence du pe igne . 11 en résu l t e 

une a c c o m m o d a t i o n de la vue é g a l e m e n t bonne 

pour des d i s tances t rès-di f férentes . E n appro 

chant la main de l'œil d 'un vautour et eu la r e t i 

rant , on p e u t suivre t rès - fac i lement les varia

tions du d i a m è t r e d e l à pupi l le . 

Les o rganes de l 'ouïe son t bien développés 

chez les r apaces , s u r t o u t chez les h i b o u x , d o n t 

nous au rons plus loin à décr i re les orei l les . 

Par con t re , les organes olfactifs sont en que l 

que sorte r u d i m e n l a i r e s , b ien que , pour les vau

tours au m o i n s , l 'on ail souvent s o u t e n u le con

traire . 

Le touche r est p lus parfai t chez ces oiseaux 

que le goût et l ' odora t ; ce lu i - là , surLout, para î t 

peu développé . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les rapaces 

habi ten t t ou t e la t e r r e ; on les r e n c o n t r e sous 
tou tes les l a t i t udes , c o m m e sous tou tes les a l t i 
tudes . 

Mœurs, habitudes et régime. — Les facul
tés in te l lec tuel les des rapaces sont t rès -déve lop-
pées. Si q u e l q u e s - u n s se m o n t r e n t s t u p i d e s , 
tous les au t re s font p reuve d ' in te l l igence . La 
p lupar t des qual i tés q u ' o n l eu r p rê le , ils les ont 
r ée l l emen t . Ils on t le cou rage , la consc ience de 

leur force, une cer ta ine g r a n d e u r m ê m e ; mais , 

en m ô m e t e m p s , ils sont c rue ls , féroces, r u s é s . 

Ils n 'ag issent q u ' a p r è s avoir ré f léch i ; ils conçoi

vent des plans et les exécu ten t . Us sont a t tachés 

à leurs c o m p a g n o n s ; ils a t t a q u e n t h a r d i m e n t 

leurs e n n e m i s . Les faucons , s u r t o u t , nous m o n 

t r en t j u s q u ' à quel po in t ils sont capables de dé* 

velopper leur in te l l igence . 

Les rapaces m a n q u e n t d ' u n e qua l i t é pa r t i cu

lière aux oiseaux ; ils n 'on t g é n é r a l e m e n t pas 

une voix fort agréab le . Quelques-uns n ' o n t que 

deux ou trois notes différentes, et encore son t -

elles t rès -d iscordantes . Ce n 'es t pas à dire qu' i l 

n 'exis le que lques rapaces dont la voix n e puisse 

frapper a g r é a b l e m e n t l 'oreil le. 

Les rapaces sont , p o u r la p lupar t , des oiseaux 

arbor icoles , vivant dans les forêts, mais sans 

éviter ni les m o n t a g n e s d é n u d é e s , ni le déser t . 

On en t rouve d a n s les plus pet i tes îles de l 'O

céan , c o m m e sur les s o m m e t s des m o n t a g n e s 

les p lus é levées; on les voit p laner au-dessus des 

bancs de glace du Groenland et d u Spi lzberg 

c o m m e a u - d e s s u s des p la ines s ab lonneuses et 

b rû l ée s par le soleil du déser t ; ils hab i t en t les 

fourrés impéné t r ab l e s des forêts vierges , c o m m e 

les édifices des villes. Chaque espèce a une aire 

de dispersion fort é t endue , mais qu i n ' es t point 

en r appor t avec ses facultés locomot r ices . Quel

ques -unes n ' h a b i t e n t q u ' u n e locali té fort res

t r e i n t e ; d ' au t res ne connaissent a u c u n e l imi te , 

el p a r c o u r e n t toute la t e r r e . 

P l u s i e u r s rapaces émig ren t : quand l 'hiver dé

peup le leur d o m a i n e , ils se d i r igen t vers le sud, 

en suivant les pe t i t s oiseaux ; les espèces qu i vi

vent le plus au n o r d n ' é m i g r e n t pas , et ne l'ont 

q u ' e r r e r dans un espace assez l imi té . Lors de ces 

émig ra t ions , les rapaces se réun i s sen t parfois en 

bandes n o m b r e u s e s ; le res le du t emps , ils vi

vent isolés. Vers le p r i n t e m p s , ces bandes se 

séparent par couples ; c h a q u e coup le r e tou rne 

alors vers son anc ien c a n t o n n e m e n t , et ne ta rde 

pas à se r e p r o d u i r e . 

Tous les rapaces n i c h e n t au c o m m e n c e m e n t 

du p r i n t e m p s , et u n e seule fois par an s'ils ne 

sont pas t r o u b l é s . L e u r aire ou l e u r n id est 

t rès -var iab le . Généra lemen t , elle est établ ie sur-

u n a rb re , sur u n e saillie d é r o c h e r , le long d ' u n e 

paroi impra t i cab l e , dans une crevasse de m u r ; 

r a r e m e n t dans le c r eux d 'un a r b r e , et plus r a 

r e m e n t encore à t e r re . T o u t e s les aires placées 

sur des a rb res ou des roche r s sont des cons

t ruc t ions solides ; elles sont larges et basses, à 

moins qu 'e l les n ' a i en t servi p lus ieurs années , au-

quel cas, c h a q u e année , les oiseaux les r épa ren t 
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et les é lèvent . L ' in té r ieur en est peu p r o f o n d . 

Le mâ le e t la femelle bâ t i ssen t en c o m m u n . Les 

grandes espèces ont de la peine à se p r o c u r e r 

les ma té r i aux nécessaires . Tschud i nous r appo r t e 

que l 'aigle fauve se laisse t o m b e r de h a u t s u r la 

b r a n c h e qu i lui est nécessa i re , la saisit avec ses 

serres , et la brise pa r l ' impuls ion de sa c h u t e : il 

e m p o r t e ensui te dans ses ser res les b r a n c h e s 

ainsi cassées. Les que lques rapaces qu i n i c h e n t 

dans des t r o u s , se c o n t e n t e n t de déposer leurs 

œufs au fond du c reux d 'un t ronc d ' a r b r e , sur le 

sol ou su r u n e p ie r re n u e . 

L ' a c c o u p l e m e n t est p récédé de divers j eux . Le 

mâ le vole s u p e r b e m e n t , se ba lance dans les airs ; 

q u e l q u e s - u n s font e n t e n d r e des sons par t icu l ie rs 

t r è s - t e n d r e s , u n e sorte d e c h a n t . La ja lous ie 

exerce aussi son empi re ; chaque in t rus est a t ta

q u é , mi s en fu i t e ; l 'époux ne souffre pas m ê m e 

un oiseau d ' une au t re espèce dans son voisinage. 

Ces comba t s on t une cer ta ine majes té . Ce son t 

des volte-face subi tes , des a t t aques r ap ides , des 

défenses br i l lantes , des poursui tes mu tue l l e s , 

des rés is tances vai l lantes . Les deux comha t t an t s 

se saisissent , se se r ren t , e t , incapables de se 

servir de leurs ailes, ils t o m b e n t en tourb i l lon

nan t . A t e r r e , le c o m b a t cesse, mais pour r e 

c o m m e n c e r au bou t de q u e l q u e s ins tan t s au mi-

l i c u d e s a i r s . Après une lu t te p ro longée , le va in

cu se re t i re , poursuivi p a r l e v a i n q u e u r , j u squ ' au 

delà des l imites de son d o m a i n e . Mais la paix 

n 'est pas fai te ; la lut te r e c o m m e n c e le l ende

m a i n , les jour s suivants , et il faut q u e le vain

q u e u r r e m p o r t e p lus i eu r s victoires p o u r qu ' i l 

jou isse t r a n q u i l l e m e n t de ses p remie r s avantages . 

Que lque acha rnées q u e soient ces lu t t e s , il est 

r a r e c e p e n d a n t qu 'e l les se t e r m i n e n t p a r la mor t 

de l 'un des comba t t an t s . La femelle sui t ces b a 

tail les avec in té rê t , sans c e p e n d a n t y p r e n d r e 

pa r t , et , après la défaite de l 'un des r ivaux, elle 

s ' abandonne au va inqueur . 

Les œufs sont a r r o n d i s ; l eur coqui l le est g é n é 

r a l e m e n t r u g u e u s e ; ils sont en t i è r emen t b lancs , 

gr i sâ t res , j a u n â t r e s ou semés de poin ts foncés. 

L e u r n o m b r e varie de un à sept. Le plus ordi 

n a i r e m e n t , la femelle couve seule ; dans que lques 

espèces , le mâ le la relaye de t e m p s en t emps . La 

d u r é e de l ' incubat ion est de t rois à six semaines . 

Dans les p r e m i e r s j o u r s , les j e u n e s sont de peti ts 

ê t res , tou t r onds , à grosse tê te , à yeux l a r g e m e n t 

ouver ts , couver t s d 'un duvet gris b l anchâ t r e . Ils 

croissent r a p i d e m e n t , e t les p lumes du dos n e 

t a r d e n t pas à a p p a r a î t r e . Les pa ren t s t é m o i 

g n e n t le p lus vif a t t a c h e m e n t à l eur p rogén i 

tu re ; ils ne l ' abandonnen t j a m a i s , s 'exposent 

pour elle au d a n g e r et à la m o r t , s'ils ne se sen

t en t pas assez forts p o u r la défendre . Dans de 

telles c i rcons tances , t rès-peu de rapaces font 

p reuve de l â c h e t é ; au con t r a i r e , la p lupa r t dé

ploient u n e hard iesse et u n e t é m é r i t é r e m a r 

quab les . P lus i eu r s , m ê m e , t r anspor t en t leurs pe

tits dans des l ieux où ils se ron t p lus en sûre té . 

Les pa ren t s n e sont pas mo ins actifs quand il 

s 'agit de nour r i r leurs j eu n es ; ils leur appor

ten t des a l imen t s plus qu ' i l s ne peuven t en con

s o m m e r au m o m e n t . Sont-ils poursuivis et en 

dange r , ils laissent , de h a u t , t o m b e r dans le nid 

la pâ tu re qu ' i l s leur des t inen t . Au c o m m e n c e 

men t , ils leur d o n n e n t des a l imen t s à demi d igé

rés ; p lus t a rd , des p ro ies qu' i ls ont dépecées . 

Chez p lus ieurs , la femelle seule sait faire subir 

h ces a l imen t s la p répa ra t ion convenab le . Même 

après avoir pris l eur essor , l e s j eunes d e m e u r e n t 

encore long temps avec l eu rs pa ren t s , qui l eu rap -

p r e n n e n t a. chasser , à. se nou r r i r , e t qu i con

t i n u e n t à veiller à l eu r sécu r i t é . 

Des ver tébrés de toutes les classes, des insectes 

de tou te espèce , des œufs , des vers , des mol lus 

q u e s , des exc rémen t s h u m a i n s , excep t ionne l le 

m e n t des frui ts , e n t r e n t dans le r é g i m e des ra

paces . Us s ' e m p a r e n t des a n i m a u x v i v a n t s ; en

lèvent l eur pro ie à d ' au t r e s ca rnass ie r s , ou se 

c o n t e n t e n t de r amasse r les débr is qu ' i l s r encon

t r en t . 

Us p r e n n e n t l eur proie avec leurs ser res , et la 

d é c h i r e n t avec leur bec . 

L e u r digest ion est t rès - rap ide . Chez les es

pèces qui ont un jabot , les a l imen t s s é jou rnen t 

q u e l q u e t e m p s dans ce t o rgane , et y sont sou

mis à l 'act ion de la salive ; le res te est d igéré par 

le suc gas t r ique . Les os, les t endons , les liga

ment s sont rédui t s à l 'é ta t de bou i l l i e ; les poils 

et les p lumes forment des pe lo tes q u e les o i 

seaux vomissen t de t e m p s à a u t r e . L e u r s excré

m e n t s sont u n e bouil l ie assez l iqu ide , for te 

m e n t ca lca i re . Tous les rapaces p e u v e n t m a n g e r 

beaucoup en u n e fois, e t suppor t e r u n e absti

n e n c e t rès -pro longée . 

P lus les rapaces sont b o n s chasseurs , plus 

aussi nous l eu r d o n n o n s un r a n g élevé, plus 

nous les tenons p o u r nobles : il y a cependan t 

des except ions à cette règ le . 

L ' h o m m e excepté , les r apaces on t peu d ' enne

mi s . Leur force e t l eur agiliLé son t l eu r sauve

garde ; mais ils sont t o u r m e n t é s par des parasi tes 

qu i s ' implan ten t sur eux en colonies nombreuses . 

E n s o m m e , ils m è n e n t u n e vie l ibre e t h e u r e u s e , 

t an t q u e l ' h o m m e n e l eu r déc la re pas la g u e r r e . 

U t i l i t é . — Suivant q u e les rapaces s'atta^ 
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quent à des êtres qu i nous sont nuis ibles ou 
utiles, n o u s devons les cons idérer c o m m e des 
alliés ou des ennemis . Or, sauf q u e l q u e s espèces 
que nous devons poursu iv re p r e s q u e sans pit ié, 
tant elles a p p o r t e n t la dévasta t ion pa rmi d ' au t re s 
an imaux don t nous t i rons avan tage , les r apaces , 
en général , n o u s r e n d e n t de g rands services. 

Peu de rapaces n o u s sont d ' u n e ut i l i té i m m é 
diate ; on n 'en dresse plus pour la chasse, e t , aux 
yeux de bien des pe r sonnes , ceux que l 'on t ient 
en cage ne sont d ' a u c u n rappor t . Mais peu t -on 
ne pas r econna î t r e les services qu ' i ls n o u s r e n 
dent m é d i a t e m e n t , en dé t ru i san t , au t an t qu' i l 
leur est possible de le faire, cet te funeste en
geance des r o n g e u r s et des insectes? Ce ne sont 
pas seu lemen t le se rpen ta i re (gypogeranus serpen-

tarius) qui broie la tê te du cobra capella,\e vau
tour qui seul se cha rge d 'assa ini r les rues des 
villes de l 'Afrique et d u sud de l 'Asie, qu ' i l faut 
regarder c o m m e des oiseaux sacrés ; dans nos 
champs , dans nos c a m p a g n e s vivent des r apaces , 
qui m é r i t e n t b ien a u t a n t tou te no t re es t ime . 
Notre devoir serai t de les p ro téger , de leur la is 
ser l ibre ca r r i è re . 

A pa r t ces i m m e n s e s services , l 'ut i l i té d o n t 
peuvent encore ê t re p o u r n o u s cer ta ins rapaces 
est bien m i n i m e . La cha i r de la p l u p a r t n 'es t pas 
mangeab le ; les p lumes d'aigle ne sont es t imées 
que par les Mongols et les Indiens de l 'Amér ique ; 
et, en capt ivi té , u n rapace ne peu t r e n d r e q u e 
des services insignif iants . Il a besoin, dans no t re 
intérêt , de jou i r de tou te sa l iber té . 

C l a s s i f i c a t i o n . — Les r apaces se divisent en 
groupes bien na tu r e l s , et admis de tous t e m p s . 
Un simple coup d 'œil j e té sur l ' ensemble de cet 
ordre y fait r econna î t r e t rois formes n e t t e m e n t 

t r a n c h é e s , b ien que cer ta ines espèces para i ssen t 
é tabl i r u n e t rans i t ion de l 'une à l 'autre : d e l à la 
division des r apaces en falconés ou falconiens, 
en vu l turés ou vul tur iens , en str igés ou s t r ig iens . 
Il n 'y a a u c u n d o u t e q u e les falconiens n e do i 
vent occuper le p r e m i e r r a n g , mais faut-il p l a 
cer les vu l tu r i ens avant les s t r ig iens , ou inverse
m e n t ? Ceux-c i sont p lus r apaces , ceux-là son t 
plus développés sous le r a p p o r t des sens et de 
l ' in te l l igence , aussi leur fera i - je suivre i m m é d i a 
t e m e n t les fa lconiens . 

I. L E S F A L C O N I E N S — FALCOJS'^E. 

C a r a c t è r e s . — Les falconiens on t le corps 
épais , t r a p u , excep t ionne l l emen t a l longé , la 
t ê te m o y e n n e ; le cou cour t , les ailes g randes , 
po in tues , r a r e m e n t a r r o n d i e s ; la q u e u e t an tô t 
c o u r t e , t an tô t l ongue , a r r o n d i e ou é c h a n c r é e ; 
les pat tes cour tes et v igoureuses , ou longues et 
faibles. Le bec est re la t ivement c o u r t ; à m a n d i 
bule s u p é r i e u r e den tée s u r ses bo rds , c rochue 
et aiguë à la po in te , qu i d é b o r d e la m a n d i b u l e 
in fé r i eu re ; sauf un t rès-pet i t espace sur les joues 
et les tarses qu i sont n u s , tou t le res te du 
corps est couver t de p lumes , g é n é r a l e m e n t roi-
des e t d u r e s , excep t i onne l l emen t mol les et 
soyeuses . Les falconiens on t des yeux vifs, de 
g r a n d e u r m o y e n n e , et sont p o u r v u s d ' un j a 
b o t . 

Les falconiens se nou r r i s sen t de proies qu ' i l s 
c a p t u r e n t g é n é r a l e m e n t e u x - m ê m e s et qu ' i l s 
saisissent avec leurs ser res . Ils sont , de tous 
les o i s e a u x , les p lus courageux et les p lus 
h a r d i s . 

On peut les subdiviser en p lus ieurs g roupes , 
qui r e p r é s e n t e n t a u t a n t de famil les . 

L E S F A L C O N I D É S — F ALCOJSIDM. 

Die Edelfalken. 

Les falconidés doivent ici o c c u p e r le p r e m i e r 
r a n g : ils s o n t , p a r m i les r apaces , ce que sont les 
féliens pa rmi les carnass iers , c ' e s t - à -d i r e les 
mieux doués de leur o rd re . Leu r s facultés in te l 
lectuelles sont en parfait accord avec l eu rs fa
cultés phys iques . Ce sont des r apaces dans tou te 
l 'acception du mot . La force, l 'agil i té, le cou rage , 
la passion de la chasse , la majes té du por t , les 
pensées nobles m ê m e , p o u r r a i t - o n d i re , sont 
des qual i tés qu ' on n e saurai t leur refuser. 

C a r a c t è r e s . — Les falconidés p r é sen t en t le 
type des rapaces dans t o u t e sa perfec t ion . Us 
on t le corps r a m a s s é , la têLe g r a n d e , le cou 
cou r t , les ailes longues et a iguës , la deux ième 
r émige et excep t i onne l l emen t la t ro is ième é t an t 
les plus longues , la q u e u e de longueur m o y e n n e 
et a r rond ie . L e u r bec est r e la t ivement cou r t , 
mais v i g o u r e u x , à m a n d i b u l e s u p é r i e u r e for
t e m e n t c r o c h u e , et a r m é e s u r ses bords d 'une 
den t p lus ou mo ins sai l lante , à mand ibu l e infé-
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r ieure cour te , a b o r d s t r è s - t r a n c h a n t s , et pourvue 

d 'une é c h a n c r u r e qui cor respond à la den t de 

la m a n d i b u l e supér ieure . Les serres sont r e l a t i 

vemen t p lus g randes et plus fortes que chez 

a u c u n rapace . Les cuisses sont épaisses et m u s -

c u l e u s e s ; les tarses cour t s . L 'œil est en tou ré 

d 'une place nue , vivement co lorée . 

Il est difficile de décr i re en généra l la cou

leur du p l u m a g e ; beaucoup de falconidés, c epen 

dant , on t le dos gris bleu c la i r ; la face infér ieure 

du corps gris clair, j a u n e fauve ou b l a n c ; les 

joues p a r c o u r u e s d ' u n e bande no i r e , ou b a r b e . 

Chez les vér i tables faucons, ou faucons nobles, le 

mâle est plus pet i t q u e la f e m e l l e ; chez les 

faucons ignobles, le p l u m a g e est a u t r e m e n t co

loré. Les j e u n e s diffèrent de leurs p a r e n t s , et ce 

n 'es t q u ' à deux ou t rois ans , qu ' i ls on t le m ê m e 

p l u m a g e que les adu l t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — - Les falconi

dés hab i ten t tou tes les par t i es de la t e r r e . On 

les t rouve depuis les côtes j u s q u e sur les p lus 

hau t e s m o n t a g n e s . 

Mœurs, habitudes et régime. — Ils vivent 

de préférence dans les forêts ; souvent aussi , ils 

h a h i t e n t les rochers et les ru ines . On les r e n c o n 

t re dans les lieux les p lus déserts c o m m e au 

mi l i eu des villes. C h a q u e espèce a u n e aire de 

dispers ion assez é t e n d u e . B e a u c o u p son t des 

oiseaux m i g r a t e u r s ; d 'autres ne font q u ' e r r e r 

d 'un endro i t à un a u t r e , sans e n t r e p r e n d r e de 

véritables migra t ions . 

Tous les falconidés sont des ê t res a d m i r a b l e 

m e n t doués sous le r appor t du m o u v e m e n t . 

L e u r vol sur tou t est r e m a r q u a b l e ; il est t r è s -

rap ide , et peut être sou tenu t r è s - long temps . Us 

p a r c o u r e n t avec une rapidi té inc royab le des 

espaces i m m e n s e s . Lorsqu ' i l s fonden t su r leur 

pro ie , ils se laissent t o m b e r d ' u n e h a u t e u r pro

digieuse , et avec une telle vitesse q u e l'œil ne 

peu t r econna î t r e leur forme. 

Le vol varie suivant les espèces . Les falconi

dés dits nobles d o n n e n t des coups d'aile qui se 

suivent r ap idemen t , et r a r e m e n t ils se laissent 

un ins tant glisser dans l 'air en p lanan t . Ceux 

dits ignobles volent plus l en t emen t e t p lanen t 

davantage ; souvent , ils se t i e n n e n t dans l 'air , à 

la m ê m e place , en agi tant con t inue l l emen t les 

ailes. Pendan t la saison des a m o u r s , les falconi

dés s 'élèvent dans les airs j u s q u ' à des h a u t e u r s 

prodigieuses ; ils p l anen t l o n g t e m p s , en décr ivant 

des cercles ma jes tueux , et c h e r c h e n t ainsi à 

c h a r m e r leurs compagnes . D 'o rd ina i re , ils se 

t i e n n e n t à u n e h a u t e u r de 60 à 120 mèt res 

au-dessus du sol. 

Au repos et pe r chés , ils se t i e n n e n t très-droits . 

En m a r c h a n t , ils por ten t l eur corps hor izonta

l emen t ; ma i s , il faut d i re q u ' à te r re ils sont 

t r è s -ma lad ro i t s , qu ' i l s n ' avancen t qu ' en boi tant 

d ' une façon s ingu l iè re , et en s 'a idant de leurs 

ailes. 

Les falconidés nobles se nour r i s sen t deve r t é -

b rés , s u r t o u t d 'o i seaux ; les ignobles , d ' insectes. 

Les p r e m i e r s p r e n n e n t l eur proie au vol, et 

beaucoup son t incapables de saisir un oiseau 

p e r c h é . Les seconds p r e n n e n t les insectes au 

vol ou à la course . A u c u n ne se n o u r r i t de cha

r o g n e , en l iberté du moins . R a r e m e n t , ils dévo

r e n t leur proie à l ' endro i t où ils l 'ont c a p t u r é e ; 

ils la t r anspo r t en t géné ra l emen t à u n e place 

plus convenable , d 'où ils peuven t surveil ler tout 

l 'hor izon. Ils lui a r r a c h e n t les p l u m e s , la dépoui l 

lent en par t ie et la dévoren t . 

Le soir et le mal in son t les t e m p s de chasse 

des falconidés. P e n d a n t le mil ieu du j o u r ils 

se t i ennen t d 'o rd ina i re à un endroi t t ranqui l le , 

immobi l e s , les p l u m e s hér i ssées , plongés dans 

le d e m i - s o m m e i l de la digest ion. Us d o r m e n t 

assez l o n g t e m p s , mais ne s ' abandonnen t que 

ta rd au r e p o s ; on en voit qui sont encore en 

chasse au c r ép u s cu l e . 

Les falconidés son t sociables , j u s q u ' à u n cer

tain poin t . En été, ils vivent par paires , et cha

cun dans u n d o m a i n e pa i t i cu l i e r , d o n t ils éloi

gnent tout au t re r apace . Mais, au m o m e n t des 

voyages, ils se r a s semblen t en b a n d e s , que lque

fois t r è s - n o m b r e u s e s , qu i d e m e u r e n t réunies 

pendan t des sema ines , et m ê m e des mois . Us 

t é m o i g n e n t u n e ha ine violente aux aigles et 

aux h iboux , et n e laissent j a m a i s échapper l'oc

casion de les a t t a q u e r . 

Les falconidés n i chen t dans des crevasses de 

parois de rochers t r è s -esca rpées , su r des édi

fices élevés, à la c ime des plus grands arbres ; 

que lques -uns , c e p e n d a n t , n i chen t à t e r r e , ou 

dans Je c reux d 'un t ronc d ' a rb r e Souven t , ils 

s ' emparen t des nids d 'au t res g rands oiseaux, 

su r tou t des nids de corbeaux . Leur nid est gros

s iè rement c o n s t r u i t ; il est assez plat , et la cavité 

en est garn ie de q u e i q u e s menues rac ines . Les 

œufs, au n o m b r e de trois à sept , sont r o n d s ; 

leur coqui l le est r u g u e u s e , géné ra l emen t d 'un 

b r u n r o u g e â l r e pâle et p a r s e m é e de points fon

cés. La femelle, seule , les couve, et pendant 

tout ce t emps , le mâle la n o u r r i t et la divertit , 

en exécu tan t devan t elle ses exercices de hau t 

vol. Les deux p a r e n t s élèvent l eu r s pet i ts , les 

so ignen t avec t endresse , les défenden t contre 

leurs e n n e m i s , mais po in t c o n t r e l ' h o m m e . 
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M a l h e u r e u s e m e n t , les falconidés sont au nom

bre des oiseaux les plus nuisibles de nos forêts, 

et l'on ne peu t les y souffrir. Les pet i tes espèces 

m ô m e s ne nous sont pas ut i les . L ' h o m m e excepté 

ils n ' on t guè re d ' ennemis . Cependan t les plus 

faibles espèces sont exposées aux a t t aques de 

leurs congénères p lus fortes. On peu t supposer 

aussi que les carnass iers g r i m p e u r s dé t ru i sen t 

les œufs et les j e u n e s , m a i s le l'ait a besoin d 'ôtre 

d é m o n t r é . 

E m p l o i d e s f a l c o n i d é s à l a c h a s s e . — OÙ 

et q u a n d l 'ar t de d o m p t e r et de dresser les fal

conidés , pour en faire des i n s t r u m e n t s de chasse , 

a-t-il pr is n a i s s a n c e ? T o u t por te à cro i re q u e 

cet art , qui a ses r èg les , ses lois, sa l a n g u e , e t 

qu 'on a baptisé du n o m de Fauconnerie, a son 

berceau en Asie, d 'où il passa en Afrique et de 

là en E u r o p e , avec les croisés. Quan t à l ' époque 

où il a c o m m e n c é àôLre mis en p r a t i que , la ques

tion est enveloppée d 'une obscur i té complè te : 

les p remie r s peuples chasseurs pa ra i s sen t l'a

voir ignoré et les a u t e u r s les plus anc iens ne 

nous a p p r e n n e n t r ien à cet égard . Cependan t 

l'on peut dire d ' une m a n i è r e généra le que l 'art 

de dresser les falconidés à la chasse doi t re 

monte r à des t e m p s fort reculés . Lenz qu i a r éun i 

tous les d o c u m e n t s qui se r a p p o r t e n t à ce sujet 

nous dit que vers 416 avant J . - C . Ctésias vit des 

faucons chez les Ind iens . Il est consta té aussi que 

dans le p r e m i e r siècle de no t r e è r e , en 75 après 

J . - C , les Thraces chassa ient au faucon. En 

330, Ju l ius F i r m i c u s M a t e r n u s , de Sici le , par le 

de : nutritores accipitrum, falconum ceterarumque 

avium, quœadaucupia pertinent. En 480 , la chasse 

au faucon devait ê t re peu r é p a n d u e à R o m e , car 

Sidonius Apol l inar is c i te Ecdic ius , fds de l 'em

pe reu r Avi lus , c o m m e la p r emie r qui ai t p ra t i 

qué cet te chasse . Mais b ien tô t le goût s'en 

répandi t , et cela au po in t qu 'en 506, le conci le 

d 'Agde défendi t aux ecclés ias t iques d 'avoir des 

faucons et des ch iens de chasse ; ce t te défense 

fut renouve lée inu t i l emen t aux conci les d 'Ëpaon 

en 5 1 7 , et de Maçon en 583 . Au vin" siècle, 

le roi E the lbe r t écr i t à Boniface, a r chevêque de 

Mayence, au sujet d ' une pai re de faucons, p o u r 

chasser les grues . En 800, Cha r l emagne édicté la 

loi su ivan t e : « Celui qui vole ou qu i t u e un fau-

(i con , habi le à p r e n d r e les grues , doi t en donne r 

« un au Ire aussi bon que le p r e m i e r et payer six 

« deniers ; il payera trois deniers p o u r un faucon 

« qui p rend les oiseaux dans l 'air . — Celui qui 

« lue ou qu i vole un é p e r v i e r o u un a u t r e oiseau 

« à por te r sur le poing, doit en d o n n e r u n au t r e 

« aussi bon que le p remie r , et payer un den i e r . » 

L ' e m p e r e u r F r é d é r i c Barberousse dressai t lu i -

m ê m e des faucons, des chevaux et des ch iens . 

D'après Bandol lus , Raynald, m a r q u i s d ' E s t é , 

e n t r e t e n a i t à g rands frais environ cen t c i n q u a n t e 

faucons. L ' e m p e r e u r Henr i VI , lils de F r é d é r i c 

Barberousse , étai t , c o m m e le r a p p o r t e Col lenuc-

cio, un g rand a m a t e u r de fauconner ie . L ' e m p e 

r e u r F rédé r i c II passait p o u r le fauconnie r le 

plus habi le de son t e m p s . Il était t e l l emen t p a s 

sionné pour ce genre de chasse qu' i l s'y livrait 

en p résence de l ' ennemi . Il écrivit sur ce sujet 

u n t ra i té qui fut i m p r i m é (1) à A u g s b o u rg en 

1596, et don t le manusc r i t avait élé anno té par 

son (ils, Manfred, roi de Sici le . Au siège d'Ac-

con, le roi de F r a n c e , Ph i l ippe-Augus te offrit en 

vain aux T u r c s mil le pièces d 'or , p o u r u n su

pe rbe faucon qui s 'était é c h a p p é . E n 1270, Dé-

m é t r i u s , p r o b a b l e m e n t médec in de l ' empe

reur Michel Pa léo logue , écr ivi t en grec un trai té 

de fauconner ie , qu i fut i m p r i m é à Par i s en 

1012 (2) il y donne des détails sur la passion avec 

laquel le les dames au moyen âge s 'occupa ien t 

de fauconner ie . E n 1396, le g rand ma î t r e Con

rad de J u n g i n g e n fonda en P rus se u n e école de 

fauconniers . E d o u a r d III d 'Ang le te r re punissa i t 

de m o r t le vol d 'un faucon, et c o n d a m n a i t à un 

e m p r i s o n n e m e n t d 'un an et d 'un j o u r celui qui 

dén icha i t un nid de faucons. Lorsqu 'on 1396, 

Bajazet eut fait p r i sonn ie r , à la batai l le de Ni-

copolis , le d u c de Nevers et n o m b r e de gent i l s 

h o m m e s , il refusa toutes les r ançons q u ' o n lui 

p roposa i t ; mais quand le duc de B o u r g o g n e lui 

offrit, douze faucons b l ancs , il r end i t auss i tô t en 

échange tous ses p r i sonn ie r s . F ranço i s I e r , su r 

n o m m é le pè re des chasseurs , dépensa i t b e a u 

c o u p d ' a rgen t pour ses faucons . Le s u r i n t e n 

dan t de la fauconner ie , ou g rand fauconnie r , re

cevait c h a q u e année le t r a i t e m e n t , é n o r m e pour 

l ' époque , de 4 ,000 livres. Ce fonct ionnai re avait 

sous ses ordres quinze gen t i l shommes , à c h a c u n 

desquels revena ien t 5 ou 600 livres, et c i n q u a n t e 

fauconnie rs aux a p p o i n t e m e n t s de 200 l ivres . 11 
avait t rois cents faucons , pouvai t chasser où bon 

lui sembla i t , et percevait encore une taxe sur le 

c o m m e r c e des faucons . 

L ' e m p e r e u r Char les -Quint céda l'île de Malte 

aux cheval iers chassés de Rhodes , à condi t ion 

q u e tous les ans , en reconna i s sance de ce fait, ils 

lui enver ra ien t un faucon b l a n c . Après que la 

défense faite aux ecclésiast iques d 'avoir des fau

cons fut observée, les ba rons p r é t e n d i r e n t con-

(I] De arte venandi cum atibvs. 
( î ) De la Curne de Sriinte-Palnye. Par i s , 1 7 59. 
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server le dro i t de m e t t r e leurs faucons sur l ' au

tel , p e n d a n t le service divin. 

Les e m p e r e u r s et les pr inces a l l emands impo

saient m ô m e , d 'o rd ina i re , aux couven ts , l 'obli

gation de n o u r r i r leurs faucons. 

« Le landgrave Louis IV de Hesse, raconte le 

doc t eu r L a n d a u , défendit sous les peines les plus 

sévères , pa r une loi du 5 ma i 1577, de dén icher 

et de p r e n d r e des faucons . On a u n e le t t re du 

18 n o v e m b r e 1621), adressée au landgrave Guil

l a u m e V de Hesse, dans laquel le il est dit de 

quel le m a n i è r e , pour dresser les faucons, on 

emplo ie des hérons . Ceux-ci devaient avoir la 

po in te du bec couver te par un étui en s u r e a u , d e 

façon à ce qu' i ls ne pussen t blesser les f a u c o n s ; 

on l e u r garnissa i t le cou d 'une sorte de coll ier 

en étoffe, p o u r qu ' i l s n e fussent pas égorgés ; 

enfin, on leur a t t acha i t aux pa t tes des poids , qu i 

les empêcha i en t de s ' échapper . Sous le règne du 

landgrave Ph i l ippe de Hesse, tous les p ropr ié 

ta i res de co lombiers é ta ient t enus de d o n n e r u n 

pigeon sur dix p o u r les faucons du p r i n c e . 

« Depuis p lus ieurs siècles, la mei l leure école 

de fauconner ie , et la seule qu i existe encore ac

tue l l emen t , se t r ouve à F a l k e n w e r t h , en F l a n d r e . 

Les envi rons ne fournissant pas assez de faucons, 

on va en c a p t u r e r j u s q u ' e n Norwége et en 

I s l a n d e ; ces de rn ie r s , su r tou t , passen t p o u r les 

me i l l eu r s . En P o m é r a n i e , au d i re de T h . 

Schmid t , les fauconniers hol landais p r e n n e n t 

en a u t o m n e u n grand n o m b r e de faucons , qui 

a r r ivent du n o r d fatigués et épuisés p o u r avoir 

t raversé la m e r . P o u r r e t o u r n e r en Ho l l ande , 

ils a t t a c h e n t leurs faucons à des pe rches qu ' i l s 

po r t en t sur l 'épaule . Afin de n o u r r i r l eurs oi

seaux à mei l leur c o m p t e , ils m e n d i e n t des ch iens 

d a n s les villages pa r où ils passent . 

« L e général ho l landa is d 'Ardesch n o u s donne 

des détai ls sur l 'é ta t actuel des fauconner ies de 

F a l k e n w e r t h : il r appo r t e qu ' i l y a encore à F a l 

k e n w e r t h p lus ieurs pe r sonnes adonnées à l ' é 

lève des faucons . Ce village est s i tué au milieu 

d ' une l ande d é c o u v e r t e , dans u n e p o s i t i o n , 

p a r conséquen t , t rès -convenable . C'est en au

t o m n e que l 'on p rend les faucons : en généra l , 

on ne conserve q u e les femelles , s u r t o u t celles 

de l ' année , et , à la r i gueu r , celles de deux a n s , 

que l 'on peu t e n c o r e d r e s s e r ; q u a n t aux a u t r e s , 

on leur donne leur l ibe r té . Voici c o m m e n t on les 

c a p t u r e . U n fauconn ie r , pa r fa i t ement caché , 

t i e n t e n main une ficelle, l o n g u e d ' u n e c e n t a i n e d e 

pas , à l ' ex t rémi té de l aque l le est a t t aché un p i 

geon vivant. A q u a r a n t e pas environ du faucon

n ie r , la ficelle t raverse un a n n e a u , à côté duque l 

est disposé un filet, rel ié aussi pa r u n e corde au 

fauconnier . L o r s q u ' u n faucon se m o n t r e , 

l ' h o m m e d o n n e une secousse à la ficelle à la

quel le est a t t aché le pigeon ; celui-ci ha t des ai les; 

le faucon l ' aperço i t , fond sur lui et le saisit. A 

ce m o m e n t , le fauconnier a t t i re le pigeon et le 

faucon qui le lie é t ro i t emen t , j u s q u ' à l 'anneau ; 

il fait aba t t r e le filet et l 'oiseau est p r i s . Il est 

t r è s - impor tan t de savoir q u a n d u n faucon se 

m o n t r e . A ce t effet, le chasseur emplo i e une sen

t inel le vigi lante , la p ie-gr ièche grise, qu ' i l at

t ache près du pigeon, e t qui ne m a n q u e pas , dès 

qu ' appara î t l 'oiseau de p ro ie , de pousser u n cri 

pe rçan t . On laisse j eûne r le faucon qui vient 

d 'ê t re pr is pendan t t ro is j o u r s , en le t e n a n t ca-

p u c h o n n é , et eu le po r t an t le plus souvent que 

l'aire se p e u t sur le po ing . Au p r i n t e m p s suivant , 

l ' éduca t ion du faucon doi t ê t re complè t e . A ce 

m o m e n t , les fauconniers de F a l k e n w e r t h vont 

en Ang le t e r r e e t l ouen t leurs faucons p o u r un 

cer ta in t e m p s a u d u c de Bedford. 11 arr ive sou

ven t , q u ' e n chasse , les faucons se t uen t ou se 

blessent , car ils ne p r e n n e n t n u l l e m e n t garde 

aux obstacles . R a r e m e n t u n faucon d u re plus 

de trois ans . a 

u Au d ix-hui t ième siècle, la chasse a u faucon 

avai t peu à peu passé de m o d e , et au jou rd ' hu i , 

elle n e s'est p lus conservée que dans que lques lo -

cal i tés . L o r s q u e j ' é t a i s enfant , j ' a i connu à W e i -

m a r un fauconnier qui p r a t i qua i t son ar t avec 

a r d e u r ; un au t r e vivait à Mein ingen . Aujour 

d 'hu i , à m a conna i ssance , on ne chasse p lus au 

faucon q u ' a u x endro i t s s u i v a n t s ; à Bedford , 

chez le duc de Bedford, à Didl ington-Hal l dans le 

comté de Norfolk, chez lord B a r n a r s . Chaque au 

t o m n e , a r r iven t à Bedford et à Did l ington-Hal l 

des fauconniers de F a l k e n w e r t h , qui appor ten t 

leurs faucons , et s 'en vont de n o u v e a u en hiver. 

A Did l ing ton , il y a u n e h é r o n n i è r e où n i chen t 

des h é r o n s en quantiLé i n n o m b r a b l e . A Loo, 

p rop r i é t é d u roi de Hol l ande , on chassa active

m e n t au faucon, en 1841 . 

« L'at t i rai l nécessaire p o u r la chasse au fau

con c o m p r e n d : un capuchon ou chaperon de 

cuir , assez évasé l a t é r a l emen t p o u r que les yeux 

n e soient pas c o m p r i m é s ; deux cour ro ies de 

cu i r ou entraves, l ' une c o u r t e , l ' au t re longue 

d 'environ c inq p ieds , d o n t on a r m e les pat tes de 

l 'oiseau ; u n e filière ou ficelle longue d 'une 

vingta ine de m è t r e s ; u n leurre, sor te de m a n 

n e q u i n couver t de p l u m e s , qui sert à dresser 

puis à r appe l e r le f a u c o n ; des gants épais à 

l 'usage du fauconnier , p o u r que les serres de 

l 'oiseau ne le b lessent pa s . 
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CorbeiL, C r i t i F i l i , irap. 

P â m , B a i l l i i n et P i l i , 4 d i t , Fig. 111. Lu Faucon commun. 

« P o u r dresser le faucon, il faut c o m m e n c e r 
par le c h a p e r o n n e r , l ' a t t acher et le laisser j e û n e r 
vingt-quatre h e u r e s ; puis, ap rès l 'avoir pr is sur 
le poing et lui avoir enlevé le c h a p e r o n , on lui 
présente u n oiseau. Ne le mange- t - i l pas , on 
lui r emet le chape ron pour v ing t -qua t re heures , 
et ainsi de sui te , le la issant j e û n e r j u s q u ' à c inq 
jours ent iers . P lus les tentat ives seront répé tées , 
plus tô t aussi il s 'apprivoisera et m a n g e r a sur le 
poing, ce qu i est essentiel . Ceci ob t enu , c o m 
mence le véri table dressage , cons is tant en une 
série d 'exerc ices , avant lesquels on décapu-
chonne l 'oiseau et on le por te l ong t emps sur le 
poing, après lesquels on le coiffe de nouveau et 
on l ' a t tache, afin qu ' i l puisse m é d i t e r sur ce 
qu'on exige de lui . 

« D a n s l e p r e m i e r exercice , l 'oiseau, déchape 
ronné et posé sur le dossier d 'une cha ise , doi t 
apprendre à sau te r de là sur le poing du faucon-

B R E H U . 

nie r , p o u r y p r e n d r e sa n o u r r i t u r e . C h a q u e fois 
q u e cet te leçon se renouvel le , il faut s 'éloigner 
de plus en plus de l 'élève, et lorsque celui-ci 
est bien fait à ce t te m a n œ u v r e , on la r épè te en 
plein air , en t enan t l 'oiseau par la filière p r é a 
l ab lemen t a t tachée à la longue courro ie de cu i r , 
et en ayant la p récau t ion de le placer de façon à 
•ce qu ' i l vole cont re le vent . 

« Ce p remie r résul ta t acqu is , on place l 'oi
seau, que l'on a eu le soin de c h a p e r o n n e r , dans 
u n e sorte de ce rceau oscil lant , et t ou t e la nu i t 
on le ba l ance , de m a n i è r e à ce qu ' i l ne puisse 
d o r m i r . Le l endema in m a t i n , on répè te les exer
c ices , en lui donnan t toujours à m a n g e r sur 
l e po ing ; puis on lui fait de nouveau passer la 
n u i t dans le c e r c e a u ; on agit de m ô m e le t ro i 
s ième j o u r et la t ro i s i ème n u i t ; le q u a t r i è m e 
jou r , on répète encore la leçon ; mais , après , on 
laisse do rmi r le pa t i en t . 

III — 233 
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L E S R A P A C E S . 

« Le l endemain , on le lâche sans filière et en 
ne lui laissant que la l o n g u e c o u r r o i e . R doit 
toujours , p o u r m a n g e r , voler su r le po ing . Cher -
che-t-i l à s ' échapper , on va à lui et on l 'appelle 
j u squ ' à ce qu' i l a r r i ve . On répète cet exercice 
en l iberté et on lui apprend à voler s u r le po ing 
du chasseur à cheval , à ne c ra ind re ni les h o m 
m e s , ni les ch iens . 

« Enfin on le dresse à la chasse . P o u r ce faire, 
le faucon é tant r e t enu pa r u n e longue filière, on 
je t te en l 'air un pigeon mor t , qu ' on lui fait p r e n 
d r e , et qu 'on lui laisse e n t a m e r p o u r cet te fois. 
Après qu' i l s'est a c h a r n é su r sa proie , on la lui 
enlève p o u r lui d o n n e r à m a n g e r sur le po ing . 
L 'exerc ice est ensu i te r épé t é avec des oiseaux 
vivants , d o n t on a coupé les a i les . Quand il est 
mieux appr is , on va dans la c a m p a g n e , avec u n 
chien d 'a r rê t , à la r e c h e r c h e d 'une pe rd r i x ; 
aussi tôt q u e le ch ien a r r ê t e , on déchape ronne 
le faucon, qui fond sur la pe rd r ix au m o m e n t où 
elle p rend son vol. L'a-l-il m a n q u é e , on l 'at t ire 
avec un p igeon , don t on a coupé les ailes, ou 
avec le l eur re . 

« P o u r dresser un faucon à a t t a q u e r de 
grands oiseaux, c o m m e les g rues , les hé rons , on 
le lance d 'abord sur des j eunes ou des vieux 
dont on a coupé , les ailes et don t on a garni la 
po in te du bec d 'un four reau . Lorsque cela est 
possible, il faut le faire chasser en compagnie 
d ' un vieux faucon bien dressé. P o u r que les 
h é r o n s ne soient pas t r op vite égorgés , on leur 
garn i t le cou d 'un coll ier de cu i r m o u . Dans 
ce t te chasse , le faucon cherche à s 'élever r a p i 
d e m e n t au-dessus du hé ron et à l ' a t t aquer par 
en h a u t ; celui-ci , de son côté, s 'élève de plus en 
p l u s , p résen te tou jours à son e n n e m i la po in te 
du bec , et s'efforce de le t r anspercer . Mais enfin 
le faucon l 'a t te int , le saisit, e t ils t o m b e n t à t e r re . 
Le chasseur accour t , enlève le rapace de dessus 
sa vic t ime, lui donne à manger , enlève au hé ron 
ses p lus belles p lumes , lui me t à l 'un des tarses 
un a n n e a u mé ta l l i que , où sont gravés la da te et 
le lieu de la c a p t u r e , et lui rend la l iberté : sou
vent , un m ê m e hé ron est chassé plusieurs fois, 
et por t e p lus ieurs a n n e a u x . 

« Si le faucon doit ê tre dressé à la chasse du 
l ièvre, on a une peau de cet an ima l que l'on 
b o u r r e de foin ou de filasse et sur le dos de la
que l l e on fixe un m o r c e a u de v iande dest iné à 
la n o u r r i t u r e du f a u c o n ; le s imulac re de l ièvre, 
mis sur des roule t tes , est t r a îné pa r un h o m m e , 
l e n t e m e n t d ' abord , puis t r è s - r ap idemen t , et on 
le fait p r e n d r e à l 'oiseau. Ensu i t e on renouvel le 
cet exercice en a t te lan t le l eur re à un cheval . 

La chasse au l ièvre avec le faucon ne peut se 
faire que dans u n e pla ine dégarn ie d ' a rb res . 

« Mais c'est dans l 'Asie cent ra le que la chasse 
au faucon a été p ra t i quée , e t de t o u t t emps , sur 
la plus vaste échel le . « Au mois de m a r s , raconte 
Marco Polo , Koubla ï -Khau qu i t t e Camba lu ; il 
e m m è n e avec lui dix mi l le fauconniers e t oise
leurs . Ceux-ci se divisent d a n s le pays par ban
des de deux à t rois cents , e t ce qu' i ls tuen t 
doit ê t re livré a u k h a n . A u t o u r de sa pe r sonne , le 
k h a n a encore dix mil le h o m m e s , don t chacun 
por te u n sifflet. Lorsqu ' i l s chassent , ces h o m m e s 
forment un vaste c e r c l e ; ils veil lent sur les fau
cons que lâche le k h a n , les r e p r e n n e n t et les 
r appor t en t . Chaque faucon, qui appa r l i en t au 
k h a n ou à l ' un des g rands , a à la pa t t e une 
p laque d ' a rgen t , su r laque l le sont gravés le nom 
du propr ié ta i re et celui du fauconnier . Il y a 
aussi un employé spécia l , auque l on r e m e t les 
faucons don t on n e t rouve pas i m m é d i a t e m e n t le 
propr ié ta i re . Le k h a n , p e n d a n t tou te la chasse, 
est m o n t é sur u n é léphan t , e t a tou jours avec 
lui douze des mei l leurs faucons. A ses côtés 
chevauchen t une quan t i t é de gens qu i gue t ten t 
les oiseaux, et avert issent le k h a n dès qu ' i l s'en 
m o n t r e u n . Dans tou te l ' é t endue du r o y a u m e , on 
veille avec soin sur le gibier de poil et de p l u m e s , 
afin qu' i l y en ait toujours en a b o n d a n c e p o u r 
les chasses du k h a n . » 

Tavern ie r ( 1 ) , qui d e m e u r a p lu s i eu r s années 
en Pe r se , s 'expr ime ainsi : a Le roi de Pe r se en
t re t ien t p lus de h u i t cents faucons, dressés à 
chasser les uns les sangl ie rs , les ânes sauvages, 
les ant i lopes , les r e n a r d s ; les a u t r e s les grues, 
les hé rons , les o ies , les pe rd r ix . 

« P o u r les dresser à chasser les quad rupèdes , 
on p r e n d u n an ima l empa i l l é , on lui m e t de la 
v iande à la place des yeux et on la fait manger 
à l 'o iseau. Lorsqu ' i l y est hab i tué , on m e t l 'ani
mal su r q u a t r e roues , on le t i re , et on y fait 
m a n g e r le faucon . On l 'at tel le ensu i te à un c h e 
val, qu 'on fait cour i r aussi r a p i d e m e n t que pos
sible, pendan t que le faucon m a n g e . On dresse 
de la m ê m e m a n i è r e des co rbeaux . » 

Chardin , qui voyagea en Perse quelques an
nées après Tavern ie r , r a p p o r t e que lo r sque le 
faucon a t t aque de g rands q u a d r u p è d e s et qu'il 
s 'est c r a m p o n n é à l eur t ê t e , on accour t avec des 
chiens à son secours ; il a joute qu ' au c o m m e n 
c e m e n t du vu" siècle, on avait dressé des fau
cons à a t t aque r les h o m m e s et à leur crever les 
yeux. 

(1) Relation, 1U81. 
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L'on n ' a pas a b a n d o n n é en Pe r se la chasse au 
faucon, e t voici ce q u ' e n 1827 n o u s racon ta i t 
John Malcolm. « On chasse à cheval , avec des 
faucons e t des lévr iers . Un ant i lope est-il levé, il 
fuit avec la rap id i té du vent . On lâche les fau
cons e t les c h i e n s . Les p remie r s volent à ras du 
sol, a t t e ignent l ' an imal , se pe r chen t sur sa t ê t e ; 
pendan t ce t e m p s , les ch iens ont j o i n t le g i 
bier et le m a i n t i e n n e n t . On ne lâche pas les fau
cons sur les vieux anl i lopes mâles , car ils se 
blessent faci lement aux co rnes . » Malcolm, qui 
assista à une chasse à l ' ou ta rde h o u b a r a , dit que 
cet oiseau se défend v i g o u r e u s e m e n t à coups de 
bec et à coups d 'ai les , e t qu ' i l force souvent les 
faucons à p rendre la fui te . 

Plus r é c e m m e n t , C. de Huge l a vu en t r e La -
hore et Cachemire , le ra jah de Bajauri chasser 
des perdrix avec le faucon. E n 1820, Mourawiew 
trouva dans tou te la Chine des faucons dressés, 
avec lesquels on a t t aqua i t les chèvres sauvages . 
E rman , en 1828, vit chez les Baschkirs et les 
Kirghises des faucons dressés à la chasse . 

En 1832, E v e r m a n n observa aussi chez les 
Baschkirs des aigles fauves, des mi lans , des 
éperviers dressés à la chasse . Atkinson a des 
siné le sul tan des Kirghises , Beck, en t ra in de 
nourr i r son aigle favori. 

De nos j o u r s , les Bédouins du Saha ra , q u i , 
parmi les Arabes , t i ennen t le r a n g de no t r e an
cienne noblesse, p r a t i q u e n t encore avec a rdeu r 
la chasse au faucon. Le général Daumas a d o n n é 
sur celLe chasse et sur la man iè re dont se fait le 
dressage du faucon en Afr ique des déta i ls 
pleins d ' in térê t , que nous lui e m p r u n t e r o n s . 

« L'oiseau de race, c o m m e les Arabes n o m m e n t 
le faucon, j ou i t en Afr ique d ' au t an t d 'es t ime 
que le cheval . Quelquefois m ê m e , un faucon 
dressé se pave le prix d ' un cheval ; il fait par t ie 
de la famille, et vit sous la t en t e . Cer ta ins chefs 
ne se séparent j ama i s de l eu r faucon, ils le por
tent par tout avec eux. C'est u n e p reuve de dis
tinction que d'avoir sur son b u r n o u s les t races 
des excréments de faucon. « Il faudrai t n ' ê t re 
« pas Arabe , disait u n noble de l a t e n t e , au gé -
« néral Daumas , p o u r ne pas s 'exalter à la vue 
« de nos guer r ie r s revenant d ' une chasse au fau-
« con. Le chef m a r c h e en avant et por t e deux 
« faucons; l 'un sur l 'épaule e t l ' au t re sur le 
« poing, revêLu du guetass (gant à la cr ispin) . 
« Le c a p u c h o n de ces oiseaux est en r i ch i de 
« soie, de m a r o q u i n , d 'or et de pet i tes p lumes 
« d 'au t ruche , tandis q u e leurs entraves sont bro
ie dées et ornées de grelots d ' a rgen t . Les che-
« vaux hennissen t , les chameaux p o r t e u r s soû l 

« chargés de gibier , et leurs conduc teu r s m u r -
« m u r e n t , sur un t o n mé lanco l ique , l 'un de ces 
« chan t s d ' amour ou de p o u d r e qui savent si 
« bien t rouver le c h e m i n de nos c œ u r s . Oui , je 
« le j u r e pa r la t ê t e du p r o p h è t e , après un 
« goum qui se m e t en c a m p a g n e , r ien n 'es t 
« splendide c o m m e le dépa r t ou le r e tou r d 'une 
« chasse au faucon . Aussi , on a beau être ha l è 
te tant , harassé , m o r t de fa t igue, mieux encore 
« que par le sommei l on est b ien tô t reposé , 
« guéri pa r l 'espoir e t le désir de r e c o m m e n c e r 
« le l endema in . » 

«La chasse n e se fait pas à l 'a ide d 'oiseaux éle
vés en capt ivi té , elle se fait avec des oiseaux pris 
adul tes , p e n d a n t l 'é té. L ' éduca t ion d u re depuis 
ce m o m e n t j u s q u ' à la fin de l ' au tomne su ivant , 
époque de la chasse . Car l 'oiseau ne chasse bien 
que pendan t les t e m p s b r u m e u x et m ê m e froids; 
il ne saurai t suppor t e r ni les a rdeurs du soleil, 
ni la soif; il qu i t t e ra i t son m a î t r e p o u r al ler se 
désal térer au lo in , et ne r ev i end ra i t p lus . La saison 
des chasses passée, on lui r end la l iber té , qu i t te 
à le r e m p l a c e r l ' année su ivante . 11 faut qu ' un 
faucon soit b ien r e n o m m é pour q u ' o n le garde 
plus d 'une a n n é e . On ci te, c o m m e des exemples 
except ionnels , les oiseaux conservés pendan t 
trois ans . 

« C'est pendant l 'é té qu 'on c h e r c h e à se procu
rer le faucon. Voici c o m m e n t on le p rend : On 
met un pigeon domes t ique dans une espèce de 
pet i t filet, d o n t les mailles sont faites de poil 
de cheval et de la ine exubéran te ; un cavalier , 
por teur de ce p igeon, va se p r o m e n e r dans les 
l ieux déser t s , et le lance en l'air quand il a vu 
u n oiseau de race ; puis il se cache . Le faucon se 
préc ip i te sur le p i g e o n ; mais ses serres s ' embar
rassent dans le filet, il ne peu t ni les re t i re r , ni 
s 'envoler, et on s 'en e m p a r e . Quand le faucon se 
voit pris , il ne donne a u c u n signe de c ra in te ni 
de colère. Il exis te , au déser t , un proverbe qu 'on 
répè te dans le m a l h e u r : « L 'oiseau de race , 
« quand il est pris , ne se t o u r m e n t e plus . » 
. « A l o r s c o m m e n c e l ' appr ivo i semen tdu faucon. 

L'oiseau reste d 'abord p r i sonn ie r dans la t en te , 
a t t aché à son pe rcho i r avec une élégante lanière 
de cuir travaillé à Tafilet, encapuchonné p e n d a n t 
le j o u r et p e n d a n t les p r emiè re s nui ts , j u s q u ' à 
ce qu' i l soit familier avec la f emme , les enfan t s , 
les a n i m a u x et les ch iens . C'est le ma î t r e lui-
m ê m e qui , tous les j ou r s , une seule fois, lui donne 
à manger . Sa nour r i tu re hab i tue l le est de la 
chair de m o u t o n c rue , t r è s - p r o p r e m e n t e t très-
so igneusement c o u p é e . P lus tard, la lanière de 
cui r es t r emplacée par une longue corde de poil 
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de c h a m e a u , douce et souple, et qui p e r m e t au 
faucon de sort ir de sa tente ; plus tard encore , le 
m a î t r e l ' empor te à u n e assez grande d i s t a n c e , 
le t enan t sur son po ing , lui me t t an t , lui ô tant et 
lui r e m e t t a n t son c a p u c h o n ; ma i s ce n 'est pas 
sans de grandes difficultés, sans de grands d é 
bats , que le faucon se fait au spectac le ex té
r i e u r . Lorsqu'enfin, l 'oiseau est tou t à fait pr ivé, 
on le dresse à la chasse de la man iè re suivante : 

« On p r e n d u n lièvre mor t , on lui ouvre le cou, 
en ayant soin d 'é loigner la peau et de bien d é 
couvr i r la blessure pour que la cha i r para isse ; 
puis on ô t e l e capuchon du Taïr el hoor (c'est le 
n o m d u faucon) et on l ' appel le ; il vient et sau te 
au cou de l ' animal . On le laisse déch i re r ce t te 
proie pour qu ' i l y p r e n n e goût , et m ê m e , afin de 
l 'affriander davantage , on le nour r i t , ce jour- là , 
avec de la cha i r de sa v i c t ime ; on r e c o m m e n c e 
cel te opéra t ion sept ou hui t jou r s de sui te , mais 
alors avec un l ièvre vivant , a u q u e l on t irail le les 
orei l les , p o u r que ses cris de dou leu r , mêlés aux 
ouye ! ouye l d 'appel du ma î t r e exci tent davan
tage .'e faucon. Celui-ci s 'élance sur la tête du 
pa t i en t , s ' acharne après lu i , s'efforce de l 'arra
cher aux mains qui le t i e n n e n t , et lui dévore les 
yeux et la l angue . Après ce t te l o n g u e lu t te , 
on ouvre le lièvre et on donne la cu rée . 

« Mais le t emps de la chasse app roche : il faut 
ép rouver l 'o iseau. On sort donc à cheval , e m p o r 
t an t avec le faucon e n c a p u c h o n n é c inq ou six 
lièvres vivants . Arrivé dans u n e pla ine découver te 
ou sur un vaste p la teau , on casse les qua t r e 
pal tes à u n m a l h e u r e u x lièvre et on le lâche à 
po r t ée de l 'œil de l 'oiseau ; plaintif et c r ian t , le 
l ièvre c o u r t t an t b ien q u e mal ; on d ô c a p u c h o n n e 
alors le faucon et on le l âche en lui c r ian t : Bi-

esem allah, allah el kohar (au n o m de Dieu, 
Dieu est le plus g rand) . Le faucon impa t i en t s'é
lance droi t vers le ciel et de t r è s - h a u t se p r éc i 
pi te sur le l ièvre. 

« Que lques j ou r s de semblables épreuves suffi
sent pour que l 'oiseau soit c o m p l è t e m e n t d res sé : 
la fin de l ' au tomne est venue , c'est la saison de 
la chasse. » 

a Après un léger dé jeuner , poursu i t le généra l 
Damnas , on se me t en iou t e vers onze heures du 
m a t i n , le faucon sur l 'épaule ou sur le p o i n g ; on 
s'est approvis ionné s eu l emen t de lait de chamel le , 
enfermé dans des peaux de b o u c , de da t t e s , de 
pain et quelquefois de rais ins secs . Mais la 
chasse ne c o m m e n c e qu ' ap rè s u n e assez longue 
course , vers les trois heu res de l 'après-midi . Les 
cavaliers sont n o m b r e u x ; arr ivés sur le t e r ra in 
de chasse, ils se d i sséminent , ba t t en t les b r o u s 

sailles, les touffes d'alfa, pour faire lever un 
l ièvre qu 'on s'efforce de r aba t t r e vers celui qui 
t ient le faucon. Aussi tô t qu ' on aperçoi t le gibier, 
on enlève le capuchon de l 'oiseau et on le lâche 
eu lui i nd iquan t du doigt le lièvre et en lui di
sant : ha hou ! (le voici !) 

( (Pendant que son ma î t r e p rononce le sacra
men te l : Au nom de Dieu ! Dieu est le plus 

grand! mo t s dest inés à sanctifier la proie qui 
n 'a pas été sa ignée, à faire que ce soit un mets 
permis p o u r le vrai croyant , l 'oiseau par t , fait 
une pointe à pe r t e de vue , tou t en suivant le 
lièvre de son œil pe rçan t , puis s 'abat sur lui et 
le frappe, soit à la t ê t e , soit à l ' épaule , d 'un 
coup de ses serres fermées , assez violent pour 
l ' é tourdir ou m ê m e le tue r . Les cavaliers , qui 
l 'ont vu descendre , accouren t de tous côtés, l'en
tou ren t , et le t rouven t o r d i n a i r e m e n t occupé à 
m a n g e r les yeux de l 'animal . Pour qu ' i l l 'aban
donne , on tire du bu rnous une peau de lièvre 
qu 'on je t te u n petit peu plus loin, e t s u r laquelle 
il se p réc ip i te . Si le faucon a m a n g é une part ie 

1 d u gibier , le res te , bien q u ' e n t a m é , est une 
n o u r r i t u r e permise au M u s u l m a n , parce que cet 
oiseau de proie a été dressé à r e t o u r n e r près de 
son ma î t r e quand il le rappel le , et non à ne pas 
m a n g e r le gibier . Ce n 'es t q u ' u n e fois r en t ré au 
douar qu 'on donne la c u r é e . 

«11 arr ive q u e le faucon lancé tarde à r e jo indre : 
alors u n cavalier, t e n a n t à la ma in u n e peau de 
l ièvre, garnie des oreilles et des pa t tes , et qui a 
n o m gachouche (le leurre des Européens ) , pousse 

I un t emps de galop dans la d i rec t ion du faucon, 
et lui j e t t e cet te a m o r c e en c r ian t : ouye / I l est 
r a re q u e l 'oiseau de race qu i t t e son ma î t r e ; ce
p e n d a n t on en perd q u e l q u e s - u n s , par suite du 
goût t rès -prononcé qu' i ls ont p o u r un oiseau du 
désert appelé hamma, qu ' i ls poursuivent avec 
a c h a r n e m e n t ; alors ma lg ré les ouye! et le l eu r re , 
ils ne rev iennent plus ; il faut dire aussi que 
lorsqu ' i l n ' a pas faim, a u l ieu de chasser , le 
nob le oiseau r ep rend sa l iber té , le tout en dépit 
du dic ton a r abe : « L ' a m o u r - p r o p r e est son seul 
« conseil ler , le seul mobi le de ses act ions. » 

Les Persans et les Indiens ne p r a t i q u e n t pas 
avec moins d ' a r d e u r que les Arabes la chasse au 
vol. J e rdon décr i t en t e rmes an imés cet te chasse 
dans les I n d e s . 

« Dans plusieurs par t ies des Indes , dit-il, on 
dresse le faucon voyageur. On le p rend sur les 
bords de la mer et on le vend pour deux ou dix 
roupies aux fauconniers , qu i le dressent à la 
chasse de la grue , de la c igogne , du hé ron , du 
bec-ouvcr l , de l 'eidcr, de l ' o u t a r d e . J e dois faire 
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r e m a r q u e r ici que les fauconniers indigènes , 
b ien p lus expér imentés que n'imporLe quel Eu 
ropéen , s ' accordent à dire que le hé ron che rche 
à pe rce r le faucon de son bec . Même lorsque ce
lui-ci a je té sa proie à t e r r e , il n ' e s t pas en sû
re té , à moins qu ' i l ne l 'ait saisie à la n u q u e , ce 
que ne m a n q u e j amais de faire u n vieil o iseau. 
A la chasse du kulun (grus virgo), le faucon se 
t ien t en garde con t r e l 'ongle in te rne r e c o u r b é 
et acéré de cet oiseau, qu i peu t le blesser g r i è 
vement . 

« P lus encore que le faucon voyageur , les 
Ind iens es t iment le schahin ou faucon roya l ; 
ils le r ega rden t c o m m e le mei l leur . C h a q u e an 
née , on en prend des quant i tés considérables s u r 
des tiges de b a m b o u s , endu i t es de glu, et a m o r 
cées avec de pet i ts o iseaux. Ce faucon est d r e s 
sé à un genre de chasse par t icu l ie r , au gibier 

debout, d isent les fauconniers . On n e le lâche 
pas sur sa pro ie , mais il p l ane dans l 'air a u -
dessus du fauconnier , j u s q u ' à ce que le gibier 
soi t l e v é ; alors il fond su r lui avec u n e rapid i té 
su rp renan te . 

« Rien n 'est a t t rayant c o m m e de voir u n fau
con a t t aque r une perdr ix ou u n e o u t a r d e . Dès 
qu'i l aperçoi t sa proie , il descend et r e m o n t e 
deux ou trois fois ; puis , les ailes à demi fermées, 
il fond sur elle avec p lus de rapidi té que la 
flèche. Cette maniè re de chasser est t r è s - s û r e , 
mais elle ne saura i t êLre comparée à celle du fau
con voyageur , qu ' on lâche sur u n e grue ou 
sur un ibis . » 

Nous allons ma in t enan t aborde r l ' é tude des 
espèces les plus impor t an t e s et les plus connues 
de la famille des falconidés. 

L E S G E R F A U T S — BIEROFALCO. 

Die Jagdfalkm. 

Caractères. — Les gerfauts sont les p lus n o 
bles de la famille des falconidés. Us sont ca rac 
térisés par leur grande tail le, leur bec robus te , 
renflé, t r è s - recourbô ; leurs tarses couver ts de 
plumes dans les deux t iers de leur l o n g u e u r ; 
leur queue longue , a m p l e , p resque rec t i l igne , 
dépassant un peu les ailes. En vieillissant, l eur 
p lumage devient b lanc , mais ce carac tè re n e 
leur est pas exclusivement p r o p r e , c o m m e on 
l'a d i t . ' 

Distribution géographique. — Les gerfauts 

habi ten t l ' ex t rême nord des deux cont inents . 

Les natural is tes ne sont pas unan imes sur la 

quest ion de savoir s'il y a deux ou trois es-

pèces de gerfauts . P o u r ma par t , je crois que 
l'on peu t en a d m e t t r e t ro is , d o n t une , a u moin 1 ; , 
se d i s t ingue n e t t e m e n t des deux au t re s pa r la 
couleur de son p l u m a g e . Ces trois espèces sont 
les suivantes : 

L E G E R F A U T B L A N C — H1EROFALCO CANDICANS. 

Der Jagdfalk. 

L E G E R F A U T A R C T I Q U E OU D U G R O E N L A N D — 

JIIEROFALCO ARCTICUS. 

Der Polar falk. 

L E G E R F A U T D E N O R W É G E — HIEROFALCO 
GYRFALCO. 

Der Gierfalk. 

C a r a c t è r e s . •— Les deux p remie r s peuven t 
quelquefois ê t re confondues l 'un avec l ' au t re , 
m ê m e quand ils on t l eu r p lumage définitif. 

Quan t aux j eunes , ils on t , dans les trois espèces , 
un p lumage te l l ement iden t ique , qu ' i l devient 
e x t r ê m e m e n t difficile de les r e c o n n a î t r e . Le 
gerfaut b lanc ( P l . IX) , disent Degland et 
Gerbe ( 1 ) , a le p l u mag e d 'un b lanc éc la tant avec 
des stries longi tudinales b r u n e s a u cen t re des 
p lumes du vértex, des joues et du c o u ; des t aches 
d 'un b r u n no i râ t r e en forme de c œ u r ou en fer 
de flèche au mil ieu ou à l 'extrémité des p lumes 
du dos ; des taches brisées en bar res sur les pen
nes des grandes et moyennes couver tu res des 
ailes. » 

Le gerfaut du Groenland adul te est m a n e , 
m a r q u é de taches longi tudinales foncées, tandis 
q u e chez le gerfaut i s landais , le p l u mag e est éga
l e m e n t blanc et les taches sont t ransversales . Tel 
est le ca rac tè re dist inctif d o n n é pa r Blasius, et 
celui q u e je regarde c o m m e le me i l l eu r . On 
peut c e p e n d a n t se d e m a n d e r si cet te différence 
dans le dessin de la p l u m e est cons tan te . Ces 
deux gerfauts , en avançant en âge , deviennent 
e n t i è r e m e n t b lancs sur le ven t re , et leurs taches 
foncées sont b e a u c o u p mo ins é tendues . L 'œil 
est b r u n , l 'espace n u qui l ' en toure est j a u n e 
verdât re ; le bec est bleu j a u n â t r e , p lus foncé à la 
p o i n t e ; les pieds sont d 'un j a u n e pail le. 

Les j e u n e s ont le dos gr is-brun ou gris foncé, 
à taches longi tudina les ou transversales t r è s -
foncées ; la tête plus ou mo ins foncée, les tiges 
des p lumes en é tant n o i r e s ; les ailes et la queue 
m a r q u é e s de bandes l a rge s ; la face infér ieure 
du corps d 'un fauve clair , t ache tée de b run ; les 
pat tes b leues . 

(Il Deglaïul et Gerbe, Ornithologie européenne. Paris, 
18Ü7, t . I, p . 7 3 . 
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Le gerfaut de Norwége pour ra i t , en deux mots , 

Être défini : un faucon pèlerin de grande Caille. 11 
a le dos gris-bleu foncé, m a r q u é de bandes noi

r e s ; la q u e u e d 'un gris b leu clair , à bandes fon

c é e s ; les ailes d 'un gris n o i r ; la face infér ieure 

du corps grise ou d 'un blanc j a u n â t r e , semée de 

taches longi tud ina les foncées ; les cuisses e l l e s 

flancs m a r q u é s de taches t ransversales . 

Les j eunes on t le dos b r u n foncé, le ven t re 

gris j a u n â t r e clair , à taches foncées longi tud i 

na les . Quelques jours après I 'éclosion, ils res
semblen t à s'y m é p r e n d r e aux faucons pèler ins 

du m ô m e âge . 

Ces trois espèces ont à peu près les m ô m e s 

d i m e n s i o n s ; cependan t le faucon de Norwége pa

raî t p lus peti t que les deux au t r e s . Une femelle 

q u e j ' a i mesu rée avait 63 cent , de long, et l m , 3 2 

d 'envergure ; la q u e u e mesura i t 23 cen t . , e t l 'aile 

pl iée 42 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On a d m e t 

que le gerfaut b l anc habi te su r tou t l ' I s lande ; le 
gerfaut a rc t ique , le Groenland ; on les t rouve ce 
p e n d a n t dispersés dans d 'au t res locali tés . Le 
gerfant de Norwége vit dans le nord de la Scan
dinavie, de la Russie , et d 'après Middendorf, en 
S i b é r i e ; c'est le seul gerfaut qui n iche en La -
ponie ; c 'es t le seul que j ' a i e vu dans t ou t e la 
Scandinavie . 

I l l œ u r a , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous ferons 

u n e é tude généra le des m œ u r s de ces oiseaux, 
en réun i s san t les observat ions par t icul iè res q u e 
l 'on a pu faire sur Jes différentes espèces. 

Les gerfauts , sans éviter les forêts, n e sont ce
p e n d a n t pas des oiseaux c o m m e d 'au t res falco
n idés . Us habi ten t les falaises des bords d e la 
m e r et s 'établissent de préférence là où v iennent 
n icher , en été , des mil l iers d 'oiseaux m a r i n s . 
J ama i s je n 'ai vu de parei l les localités sans ge r 
fauts. 

Les j eunes , qui ne sont pas encore accouplés, 
s 'avancent assez loin dans l ' in tér ieur du p a y s ; 
on en r e n c o n t r e assez souvent dans les Alpes 
Scandinaves, tandis que les individus adul tes ne 
qu i t t en t pas leurs falaises. 

Chaque paire d e m e u r e à la place qu 'e l le s'est 
u n e fois choisie ; la qui t te- t -e l le , u n a u t r e c o u p l e 

n e ta rde pas à la r emp lace r . En Lapon ie , de m é 
m o i r e d ' h o m m e , cer ta ines parois de roche r s 
logent des gerfauts . Ainsi , au Warangerf jord , un 
négoc ian t , t r è s -bon orni thologis te , Nordvi , p u t 
m ' i n d i q u e r une place où je t rouvera is cer ta ine
men t des gerfauts de Norwége , et cependan t , 
depuis p lus ieurs années , il n 'avait visité l 'en
droit et n 'en avait reçu aucune nouvel le . 

Dans leur man iè re d 'ê t re , les gerfauts rappel 
lent beaucoup Je faucon c o m m u n . L e u r vol e t 
moins r ap ide , leur voix a moins d 'éclat . C'est là, 
du moins , la seule différence q u e j ' a i pu saisir, 
après les avoir observés en l iber té et en captivité. 
Tou t ce que nous r appo r t e rons p lus bas du faucon 
c o m m u n pourra i t ê t re d i t des oiseaux qui nous 
occupen t . 

Les gerfauts se nou r r i s s en t , en é té , d 'oiseaux 
m a r i n s ; en h iver , de l a g o p è d e s ; ils chassent 
aussi le l ièvre , et pendan t plus ieurs mois , au 
dire de Radde , ils ne vivent que d 'écureu i l s . Sur 
le Nyken, falaise de la côte de Norwége , habi tée 
par les oiseaux de m e r , j e vis, p e n d a n t les trois 
j o u r s que j ' y passai, une pai re de gerfauts de 
Norwége arr iver r égu l i è r emen t à dix heures du 
ma t in e t à q u a t r e h e u r e s d u soir, p o u r y che r 
che r l eur n o u r r i t u r e . L e u r chasse ne dura i t pas 
long temps . Us arr ivaient , décrivaient u n ou deux 
cercles a u t o u r de la falaise, puis fondaient su r 
la b a n d e d 'oiseaux, et en empor t a i en t un à c h a 
q u e fois. J a m a i s j e ne les vis m a n q u e r l eur atta
q u e . Holboell dit avoir vu l u i - m ê m e un gerfaut 
d u Groenland cap tu re r en u n e fois deux j e u n e s 
moue t tes t r idactyles , et u n aut re j o u r , deux bé
casseaux mar i t imes . F a b e r t rouva u n nid de 
faucon a b o n d a m m e n t pou rvu de p ingouins , de 
p longeons et de mancho t s . Les gerfauts ne sont 
pas moins dangereux pour les p i g e o n s ; Holboell 
d i t cependan t qu ' i ls ne lui ont j ama i s dérobé 
q u e deux j eu n es : les adul tes échappen t facile
m e n t au rapace , grâce à leur vol rap ide . 

Après la saison des a m o u r s , les gerfauts a r 
rivent j u s q u ' a u p r è s des habi ta t ions h u m a i n e s . 
Us se m o n t r e n t peu défiants, se laissent faci
l e m e n t a m o r c e r par u n lagopède ou quelque 
au t r e oiseau. E n h i v e r , ils a b a n d o n n e n t les 
côtes , p o u r suivre les lagopèdes j u sque dans les 
m o n t a g n e s . Ceux-ci r e d o u t e n t au plus h a u t 
po in t le gerfaut , qu i est leur plus te r r ib le en
n e m i . Dès qu' i ls l ' aperçoivent , ils s 'enfoncent 
d a n s la neige avec une rap id i té su rp renan t e , et 
s'y enfouissenl e n t i è r e m e n t ; Sch rade r a observé 
u n pareil fait. Les oiseaux de m e r che rchen t 
aussi à se me t t r e à l 'abri des a t taques du ger faut ; 
mais ils sont réunis en bandes t e l l emen t n o m 
breuses qu 'on ne peut r econna î t r e les m a n œ u 
vres de celui qui est chassé . On voit seu lement 
leur bande se disperser , c o m m e le font les p i 
geons, lo rsque le faucon se m o n t r e . 

« Au mil ieu des fourrés épais et ent re lacés des 
forêts des m o n t a g n e s de Dureja, r a con t e Radde, 
il serai t impossible au gerfaut de poursu iv re les 
écureui ls qui sont ses proies habi tuel les : aussi 
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les guet le- t - i l à l'affût, avec pa t ience ; mais en 
môme t e m p s il se t ient toujours sur ses gardes , 
et n e se laisse pas a p p r o c h e r a por tée de fusil. 
Le m ê m e natura l i s te vit un gerfaut pe rché sur 
un p i n , t o u t près d ' u n e bande de gel inottes , et il 
était c e r t a i n e m e n t à l'affût. 

D'après F a b e r , les gerfauts se const ruisent un 
nid large , mais peu élevé, dans la crevasse d 'une 
paroi rocheuse impra t icab le , au voisinage d e l à 
mer . Au dire de Nordvi , le gerfaut de Norwége 
s'établit dans un nid de corbeau ou d ' au t re o i 
seau, don t il a chassé de force le p ropr ié t a i r e . 
Holboell r appo r t e qu ' au Groenland , le gerfaut 
a rc t ique pond en j u i n . E n Islande, F a b e r t rouva 
des j eunes par fa i tement développés au c o m 
m e n c e m e n t de ju i l le t . Nordvi me dit que p o u r 
les gerfauts de Norwége , la saison des a m o u r s 
c o m m e n c e au mois d'avril ; du res te , je reçus de 
lui quat re peaux de j eunes , qu'i l avait pris au 
mois de ju in . Au c o m m e n c e m e n t de jui l let , je 
t rouvai u n e pai re de gerfauts de Norwége h a b i 
tant encore leur n id ; avaient- i ls des pet i ts avec 
eux ? c'est ce don t j e n 'ai pu m ' a s s u r e r . Les 
œufs, dans les t rois espèces , ne p résen ten t que 
de légères différences de vo lume , e t un grain 
plus ou moins grossier . Ceux du gerfaut du 
Groenland sont les plus grands et ceux dont le 
grain est le plus g ros s i e r ; ceux du faucon de 
Norwége sont les plus peti ts et dont le grain est 
le plus fin. La couleur de ces œufs est t rès-varia
ble. Nordvi m ' e n donna un d ' un b lanc j a u n â t r e , 
marb ré de points et de taches rougeâ t r e s . 

C h a s s e . — Autrefois , le gouve rnemen t danois 
envoyait tous les ans en Is lande un navi re , qu 'on 
appelait le navire des faucons, pa r le motif qu'i l 
était géné ra l emen t affecté à al ler che rche r des 
gerfauts. Ac tue l l emen t encore , on en appor te 
chaque année à Copenhague . Nous en avons 
reçu pour le J a r d i n zoologique de H a m b o u r g , 
trois que nous avons m a l h e u r e u s e m e n t p e r 
d u s ; ils avaient sans doute été ma l nour r i s dans 
la t raversée, e t ils nous sont arrivés déjà m a 
lades. 

En Laponie et dans toute la Scandinav ie , 
p e r s o n n e , à l 'exception des n a t u r a l i s t e s , ne 
chasse le gerfaut de Norwége, et cela ma lg ré les 
dégâts qu ' i l cause . Les falaises, il est vrai , y sont 
habitées par de telles masses d 'oiseaux m a r i n s ; 
les lagopèdes y peup len t en tel le quan t i t é les 
montagnes , que ces dégâls sont insignif iants; 
et les Norwégiens assuren t que les Anglais , 
poussés par la seule passion de la chasse, vien
nent chaque a n n é e dé t ru i r e bien p lus de ces 
oiseaux, que ne le font les gerfauLs. En Is lande 

et au Groenland, par con t r e , ou ces oiseaux sont 
plus c o m m u n s et v iennent chaque hiver ju sque 
près des hab i t a t ions , on les poursu i t sans trêve 
ni merc i , et dans tou t le nord de l 'Asie, on les 
p rend pour les dresser à la chasse . 

Après l ' h o m m e , le gerfaut ne t rouve plus 
guère d 'adversaire que dans le corbeau . F a b e r 
et Holboell d isent qu 'on voit souvent des c o m 
bats en t r e ces oiseaux. 

C a p t i v i t é . — En captivité, les gerfauts se 
c o m p o r t e n t co mme le faucon c o m m u n . 

L E S F A U C O N S — FALCO. 

Lie Wanderfalken. 

C a r a c t è r e s . — Les faucons on t de t rès -grands 
rappor t s avec les gerfauts , toutefois ils en diffè
ren t par leur taille plus faible, l eur bec plus 
pet i t , plus r ecou rbé , moins renflé, leurs ta rses 
couver ts de p lumes s eu l emen t dans le t iers de 
leur longueur , leur q u e u e plus cour t e ; les ailes 
en a t te ignent et en dépassent m ê m e l ' ex t ré
m i t é . 

LE FAUCON COMMUN — FALCO FEREGItlNUS, 

Der f-fanderf'il/c. 

C a r a c t è r e s . — Le faucon c o m m u n ou voya
geu r , faucon pèlerin de queLques na tu ra l i s t e s , 
est l 'espèce la plus r épandue (fig. 111). A l ' é ta t 
adu l t e , il a le dos gr i s -ardoise clair , semé de t a 
ches t r i angu la i r e gris-ardoise foncé, disposées en 
forme de b a n d e s ; le front g r i s ; les joues n o i r e s ; 
de larges mous taches , de cet te cou leur , se p r o 
longeant sur les côtés du cou ; la queue rayée 
de gris cendré c l a i r ; les pennes des ailes d ' un 
noi r a rdoise , j a u n â t r e s à l ' ex t rémi té , semées de 
t aches j aune- rou i l l ée sur les ba rbes i n t e r n e s ; 
la gorge , le devant du cou, le hau t de la poiLrine 
d 'un j a u n e b l a n c h â t r e . Le bas de la po i t r ine et 
le ventre d 'un jaune rougeâ t r e , m a r q u é s , le pre
mier , de raies et de taches cordi formes d ' u n 
j a u n e b r u n â t r e ; le second, de taches t ransver
sales foncées, for tement p rononcées au voisinage 
de l 'anus et sur les cu i sses ; l'iris b r u n f o n c é ; 
la c i re , l 'angle bucca l , le cercle nu qui en tou re 
l'œil j a u n e ; le bec bleu clair, avec la po in te 
n o i r e ; les pieds j a u n e s . P e n d a n t la v i e , le 
p l u mag e para i t recouver t d 'un duvet g r i sâ t re . 

La femelle a des cou leurs plus pu res q u e le 
m â l e . 

Les j e u n e s ont le dos gr is-noir , chaque p lume 
ayant la t ige d 'un j a u n e de rouille ; la gorge et la 
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part ie supé r i eu re de l apo i t r ine b lanchâ t res ou gris 

j a u n â t r e ; le ventre b l a n c h â t r e , semé de taches 

long i tud ina les b r u n clair ou h r u n foncé ; le bec 

b l e u â t r e c l a i r ; la cire e t les par t ies nues de la 

tôle d 'un bleu verdât re ; les pat tes b leuât res ou 

j a u n e ve rdâ t re . 

Le mâ le adul te a de 44 à 49 cent , de long, et 

de 1 m . à 1™, 10 d ' envergure . La femelle, qu i 

est no tab lemen t plus g r a n d e , a de 49 à 38 cen t , 

de long, et de l m , 15 à I r a , 20 d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 

pliée mesu re de 38 à 43 cen t , e t la queue de 17 

à 20 cen t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le faucon 

voyageur mér i t e pa r fa i t emen t son nom. Il voyage 
sur p r e s q u e toute la surface du globe. On le 
t rouve depuis le no rd -e s t de l'Asie j u s q u ' a u x 
côtes occidenta les de l 'Eu rope , et on n e sait si 
le faucon qui le représen te en A m é r i q u e en est 
spécif iquement d is t inct ou non . Vers le sud, il 
arrive j u s q u ' à la côte sep ten t r iona le de la Médi
t e r r anée ; mais , c h a q u e h ive r , il émigré j u s q u e 
dans le cent re de l 'Afrique, et peut -ê t re m ô m e 
j u s q u ' a u cap de B o n n e - E s p é r a n c e . D'après 
J e r d o n , il arr ive t r è s - r égu l i è r emen t dans les 
Indes . 

« Le faucon voyageur , d i t ce na tura l i s te d i s 
t ingué , se r encon t r e dans toutes les Indes ; depuis 
l 'Himalaya j u s q u ' a u cap de Comor in , mais seu
l emen t pendan t la froide saison. Il est s u r t o u t 
c o m m u n le long des côtes et sur les bords des 
g rands fleuves, Il n e n iche n i aux Indes , n i 
dans l 'Himalaya ; ce n 'es t q u ' u n hôte passager , 
appara issant d a n s les p r e m i e r s j o u r s d ' oc tob re , 
p o u r r epa r t i r en hiver . » 

Le faucon d ' A m é r i q u e descend aussi loin 
vers le sud ; j ' i g n o r e si on le r encon t r e au Brési l , 
mais j e sais p e r t i n e m m e n t qu' i l t r averse le 
golfe d u Mexique . P o u r u n oiseau aussi b i en 
doué sous le r a p p o r t du vol , un voyage de cent 
l ieues et plus n 'es t q u ' u n e p r o m e n a d e . 

m œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans nos 

pays, ce faucon hab i te les grandes forêts , et , de 
p ré fé rence , celles où sont des r oche r s escarpés . 
Il n 'es t guère moins c o m m u n , cependan t , dans 
les m o n t a g n e s déboisées , e t on le r encon t r e a s 
sez souvent dans les grandes villes. A i n s i , on en 
en a observé p e n d a n t p lus ieurs mo i s à Leipzig, 
et j ' e n ai vu n i che r sur la t o u r de Sa in t -Et ienne 
à T i e n n e , sur le c locher de Saint -Pier re à H a m 
b o u r g . On est sûr de le t rouver dans tou te loca
lité c o n v e n a b l e , le long, s u r t o u t , des parois ro
cheuses les p lus i m p r a t i c a b l e s . Ains i , dans ta 
forêt de T h u r i n g e , le Fa lkens l e in ( r o c h e r des 
Faucons ) por te son n o m avec jus tesse : de m é 

moi re d ' h o m m e , u n e paire de faucons y habi te . 
« Le faucon voyageur , di t N a u m a n n , est fort, 

courageux et ag i l e ; sa s ta tu re v i g o u r e u s e , son 
œil é t ince lan t révèlent du p r e m i e r abord toutes 
ses qual i tés . 

« Ce n 'est pas i n u t i l e m e n t q u e la n a t u r e l'a si 
bien a r m é , et il rivalise, sous ce rappor t , avec, les 
espèces des genres voisins. Son vol est rap ide , il 
bat f r é q u e m m e n t des a i les ; il ne plane que r a re 
m e n t , et s 'avance, d 'o rd ina i re , à une faible dis
tance de t e r r e . Quand il s 'élève, il étale sa queue 
et vole d ' abord que lque t emps à ras d u sol. Ce 
n 'es t qu ' au p r i n t e m p s , qu 'on le voit de temps à 
a u t r e p lane r à une h a u t e u r cons idérab le . 

« Il est défiant et p r u d e n t , e t , pour avoir plus 
de sécur i té , il passe la nu i t dans les grandes fo
rêts rie conifères. N'y en a-t-il pas dans son voi
sinage, il d e m e u r e dans les l ieux découver t s , 
pe rché sur u n e p ie r re . Ce n'est qu ' excep t ion 
ne l l ement , qu ' i l passe la nu i t dans un peti t bois 
d 'une a u t r e essence. Il ne s ' adonne alors au r e 
pos que t a r d , le soir, et se t i en t sur les b ranches 
les plus fortes des a rb re s les plus élevés. Dans 
les grandes fo rê t s , il se p e r c h e su r les grands 
a r b r e s , isolés au milieu des c l a i r i è r e s , et cela 
dès le couche r du soleil . Le jou r , il n e se t ient 
pas volontiers sur les a rb res . Lorsqu ' i l est au 
repos , il r e n t r e le cou, de façon que sa tê te sem
ble d i r e c t e m e n t posée sur ses é p a u l e s ; sa gorge 
b l anche , t r a n c h a n t sur ses joues no i re s , le fait 
i m m é d i a t e m e n t r e c o n n a î t r e . Au v o l , on le d i s 
t ingue à ses formes é lancées , sa q u e u e é t ro i te , 
ses ailes l o n g u e s , é t ro i tes et po in tues . 

« Sa voix forte e t v ibrante expr ime kgiak, 
kgiak ou kaïac, kaiac. Hors l ' époque des amour s , 
il la fait r a r e m e n t e n t e n d r e . 

Le faucon c o m m u n ne para î t se n o u r r i r que 
d 'o iseaux. Il est la t e r r eu r de toutes les créa tures 
ailées, depuis l 'oie sauvage j u s q u ' à l 'a louet te . 
Il exerce de grands ravages dans les compagnies 
de p e r d r e a u x et dans les bandes de p i g e o n s ; il 
poursu i t les oies sans r e l â c h e ; il est m ê m e re 
doutable pour les cornei l les qui sont isolées; 
pendan t des semaines ent ières , elles font les frais 
de ses repas . Il ne lui est pas facile de capturer 
un oiseau à t e r r e , mais il enlève a i sément ceux 
qu i p e r c h e n t ou qui nagen t . P o u r faire p rendre 
leur essor aux pe rd r ix , afin d'avoir prise sur elles, 
il décr i t en volant des cercles au-dessus de la 
c o m p a g n i e . Poursuivis pa r lui , les pigeons, effa
rés, se p réc ip i t en t quelquefois à l 'eau pour lui 
échapper . Avan t de cap tu re r les oies, il les fa
t igue j u squ ' à ce qu'el les ne pu i s sen tp lus plonger. 
Les oiseaux les plus rapides ne lui échappent que 
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très-difficilement.\ Les p i g e o n s ' d o m e s t i q u e s , au 

dire de N a u m a n n , n ' o n t d ' au t r e moyen de salut 

qu 'un vol t r è s - r a p i d e , les p igeons se s e r r a n t les 

uns con t r e l e sau t r e s ; mais que l 'un d ' euxs ' éca r t e , 

aussitôt le faucon fond su r l u i . Le m a n q u e - t - i l , 

le pigeon c h e r c h e à d é p a s s e r le f aucon , à s 'élever 

plus h a u t que lui , et s'il y réuss i t , il est sauvé ; 

son ennemi se fa t igue et a b a n d o n n e la chasse . 

Tous les o iseaux connaissent le faucon voya

geur, et c h e r c h e n t par tous les moyens à lui 

échapper . Les cornei l les e l l e s -mômes fuient dès 

qu'el les l ' aperçoivent et ne se ha sa rden t point 

a lui tenir tô te . C'est o rd ina i r emen t au vol qu ' i l 

cap ture s a p r o i e ; si cet te proie est t rop lou rde p o u r 

qu'il puisse l ' empor te r , si, par exemple , c 'est une 

gelinotte ou u n e oie sauvage , il se c r a m p o n n e à 

elle, la fatigue et l ' épuise , j u s q u ' à ce qu 'e l le 

tombe à t e r r e . Il poursui t sa v ic t ime avec une 

BHEHM. 

rapidi té telle q u e l 'œil ne peu t le su ivre . On e n 
tend u n b r u i t , on voit que lque chose qu i fend 
l 'air, mais on ne peu t en r e c o n n a î t r e la n a t u r e . 
L ' impé tuos i t é de ce t t e a t t aque est la cause , 
sans d o u t e , pour laquel le le faucon ne s 'en 
p r e n d pas volont iers aux o iseaux p e r c h é s ou 
ar rê tés sur le sol, car il est exposé à se t u e r en 
se h e u r t a n t con t r e u n objet rés is tant . L 'on a des 
exemples de faucons qui se s o n t ainsi a s s o m m é s 
con t r e des b r a n c h e s d ' a rb re s . Pa l las assure 
m ê m e qu' i ls se no ien t souven t en p o u r s u i v a n t 
des c a n a r d s ; l eur vitesse acqu i se est tel le qu ' i l s 
p longen t fort avant dans l 'eau et ne p e u v e n t r e 
ven i r à la surface. R a r e m e n t , le faucon m a n q u e 

I son coup . Il t r an s p o r t e sa proie à u n e n d r o i t 
! découver t e t la dévore ; si l 'oiseau est t r op gros 

p o u r qu ' i l puisse l ' e m p o r t e r , il le dévore s u r 
I p lace. P o u r le m a n g e r , il c o m m e n c e pa r le plu-
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m e r au moins en par t i e . Il avale les peti ts o i 

seaux avec leurs en t ra i l l es , ce qu ' i l n e fait pas 

p o u r les g r a n d s . 

Le faucon voyageur n i che dans les crevasses 

les p lus inabordab les des roche r s , et s'il n ' e n 

t rouve pas, sur un a rb re élevé ; il util ise alors un 

n id de cornei l le a b a n d o n n é , ou qu'i l a ravi à son 

p rop r i é t a i r e . Le faucon ne se cons t ru i t q u ' u n nid 

grossier , fait de b r a n c h e s sèches . A la fin de mai 

ou au c o m m e n c e m e n t de j u i n , on y t rouve t ro is 

ou q u a t r e œufs a r r o n d i s , d 'un j a u n e r o u g e â t r e , 

t ache té de b r u n . La femelle seule les c o u v e , 

p e n d a n t que le mâle c h e r c h e à la d i s t ra i re par 

ses exercices de hau t vol. Les p a r e n t s nour r i s sen t 

l e u r s pet i t s de cha i r , qu ' i l s on t à demi d igérée 

d a n s leur j a b o t ; p lus t a rd , ils leur d o n n e n t des 

oiseaux ; et, q u a n d ils on t pris leur essor, ils leur 

a p p r e n n e n t à c a p t u r e r l eu r p ro ie . 

Dans nos con t rées , la p résence d u faucon 

c o m m u n devient un fléau, car les dégâ t s qu ' i l 

cause sont cons idé rab les . S'il se con ten ta i t de 

t u e r ce don t il a hesoin p o u r l u i - m ê m e , on pour

rai t à la r igueur le laisser en paix , mais il a toute ' 

u n e b a n d e de parasi tes à en t r e t en i r . U n fait 

t r è s - cu r i eux , c 'es t q u e tous les faucons nob les , 

q u a n d ils sont a t t aqués , a b a n d o n n e n t leur p ro ie , 

et les m e n d i a n t s , p a r m i les r apaces , le savent 

b i e n . 

« Ces oiseaux paresseux et inhabi les , dit N a u -

m a n n , se t i ennen t perchés su r les bornes , les 

po in t s cu lminan t s du t e r r a in ; ils observent le 

faucon, et dès qu ' i ls lui voient u n e p ro i e , ils a c 

couren t et la lui enlèvent . Le faucon, d 'o rd ina i re 

si cou rageux , si ha rd i , lo rsqu ' i l voit venir ces 

hô tes indiscre ts , a b a n d o n n e sa p ro i e , et r é p é 

t an t son cri kiah, kiah, r e m o n t e dans les a i r s . Le 

m i l a n noi r (hydroictinia atra) l u i - m ê m e , q u e 

m e t en fuite u n e poule dé fendan t ses pouss ins , 

lui ravit sa cap tu r e . » Dans le nord-oues t de l 'A

fr ique, ce sont les mi lans paras i tes (hydroictinia 
parasitica) qu i vivent ainsi à ses d é p e n s . J ' a i vu, 

en q u e l q u e s minu te s un faucon voyageur c a p 

t u r e r t rois oies, et les a b a n d o n n e r tou tes t rois à 

ces m e n d i a n t s i m p u d e n t s ; ce n e fut qu 'avec la 

q u a t r i è m e prise qu ' i l s 'éloigna. 

Captivité. — E n l iber té , c o m m e en capt iv i té , 

le faucon voyageur est tou jours p o u r le n a t u r a 

liste u n sujet d 'observat ions in téressantes . S'il est 

bien so igné , il peu t vivre en volière p lus ieurs an

nées-, ma i s il faut le nour r i r de v iande fraîche, et 

lui en d o n n e r suff isamment . 

a J 'a i conservé u n faucon p e n d a n t p lus d 'un 

a n , di t N a u m a n n ; il était dans une g r a n d e cage; 

en deux j o u r s , il mangea i t un r e n a r d ; en u n 

j o u r , t ro i s cornei l les . Mais il pouvai t res te r plus 

d ' une s ema ine sans p r e n d r e de n o u r r i t u r e . Il 

saisissait souvent à la fois six m o i n e a u x , t rois 

dans chaque se r re . Debout sur ses ta lons , il 

l eu r ouvrait success ivement le c râne , e t les met

tai t de côté . Il avait fort à faire p o u r se rendre 

m a î t r e d ' une cornei l le ou d 'un h i b o u . Lorsqu ' i l 

m e voyait veni r avec u n h ibou vivant, il se pen 

chai t , p r ê t au comba t , sur le b a r r e a u le plus 

élevé. A peine dans la cage , le h ibou se j e t a i t su r 

le dos , les se r res en l 'a i r , sur la défensive, et 

sifflait de co lè re . Le faucon t ' a t t aqua i t de h a u t 

en bas , j u s q u ' à ce qu ' i l t rouvâ t l 'occasion de le 

saisir au cou . Debou t sur sa v ic t ime , il écar ta i t 

les ai les, poussai t à gorge déployée son cri de 

joie et de t r i o m p h e , et ouvrai t à coups de bec la 

gorge d u h i b o u . Il mangea i t des sour is , mais ne 

toucha i t ni aux taupes ni aux h a m s t e r s . » 

Le J a r d i n zoologique de H a m b o u r g possède 

u n faucon voyageur , qu i , dans le golfe d u Mexi

q u e , vint s ' abat t re sur u n navire de H a m b o u r g , 

où il fut p r i s . 

L E F A U C O N C H I Q U E R A — FALCO C/IICQVERA. 

Der Tururndi, The Chicquera Falcon. 

C a r a c t è r e s . — Le faucon c h i q u e r a ou à cou 

roux , c o n n u dans l ' Inde sous le n o m de tu
rurndi, est le plus beau de tous les f aucons ; il a 

la tête et la n u q u e d ' un roux de roui l le , bar iolé 

de lignes plus foncées sur la t ige des p lumes ; le 

dos, la face supér i eu re des ai les, les couve r tu r e s 

supér i eu res de la q u e u e d 'un gris c e n d r é foncé, à 

reflets b leu clair, m a r q u é s de bandes t ransver

sales noires, fo r tement dessinées ; le pli de l'aile 

j aune - rou i l l e c l a i r ; la q u e u e de m ê m e cou l eu r , 

avec hu i t ou dix bandes foncées ; la b a n d e te r 

mina le é tan t l a rge , et bo rdée de b lanc ; la gorge 

b l a n c h e ; la par t ie a n t é r i e u r e du cou et de la poi

t r ine d ' un r o u x d é r o u i l l e c l a i r ; les flancs, le 

bas-vent re , les cuisses d 'un j a u n e rougeâ t r e 

c la i r , à bandes gr is foncé t rô s - r app ruchées ; l 'œil 

s u r m o n t é d ' u n e l igne é t ro i t e , n o i r e ; les côtés 

du cou n o i r s ; l 'œil b r u n f o n c é ; le bec j aune 

verdâ t re à la base , bleu de c o r n e à la pointe , les 

pat tes d ' un j a u n e o r a n g e . Le m â l e a 30 cent , de 

long, et OU cent , d ' enve rgu re ; la femelle a 

36 cent , de long, et 73 cent , d ' enve rgure ; l 'aile 

pliée m e s u r e , chez le mâle , 19 cent . , chez la fe

melle 2 2 ; la q u e u e 12 cent . , chez le p remie r , 

15 chez la seconde . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le faucon 

ch ique ra est p r o p r e à l 'Afrique et à l 'Asie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après mes 
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observat ions , ce bel oiseau ne se t rouve qu ' au 

sud du 16° rie la t i tude n o r d , e t on ne le r encon t r e 

que su r les pa lmiers d u l é b , don t la c ime su

perbe s'élève au -dessus des aut res a r b r e s , et 

dont les feuilles en éventai l lui offrent la place la 

plus convenab le p o u r é tabl i r son n id . On peu t 

être ce r ta in q u e , là où l'on voit un de ces pal

miers , on t rouve ra le faucon ch ique ra . Une 

seule fois, j ' e n vis un dans une forêt de pa lmie r s 

à d ô m e , près de R o s e e r e s ; b ien loin de là, d 'ai l

leurs , ne se t rouvai t a u c u n pa lmie r du l éb . Heu-

glin, dans l 'Afr ique cen t r a l e , a fait la m ê m e r e 

m a r q u e , et il est p robab le que sur la côte occi

denta le , il ne n iche éga l emen t q u e sur les 

pa lmiers à larges feuilles. 

Un de ces a rb re s suffit p o u r a t t a che r u n e pai re 

de faucons à u n e local i té . De là, l 'oiseau s 'en

vole su r la c ime d 'un a rb re à p a i n , se p e r c h e sur 

la b r a n c h e la plus é levée, inspec tan t de ce t o b 

servatoire t o u t son d o m a i n e . U n vol de tisserins 

se mont re - t - i l , le r apace se préc ip i te c o m m e une 

flèche, et m a n q u e r a r e m e n t son c o u p ; son ag i -

IILé, en effet, est ex t r ao rd ina i r e et surpasse celle 

de tous les au t re s faucons. Sous son nid , j ' a i une 

fois t rouvé le cadavre d ' un m a r t i n e t ambro i sé 

(cypselus ambrosiacus), et plus t a r d , j ' a i pu voir 

une pa i re de faucons pour su iv re et finir pa r cap 

turer u n de ces o i seaux , qui c o m p t e n t p a r m i 

ceux d o n t le v o l e s t le p lus rap ide . Les pet i t s oi

seaux, les passereaux et su r tou t les t isser ins , pa

raissent ê t re la n o u r r i t u r e exclusive du faucon à 

cou roux . Il n ' a t t a q u e pas de p lus g rands a n i 

m a u x ; c'est du moins ce q u e l 'on p e u t conc lure 

de la par t i cu la r i t é su ivan te , q u e j ' a i souvent ob

servée. Su r le m ê m e a rb re à côté du faucon, 

niche le pigeon de Guinée (stictœnas guineà), et 

j ' a i vu p lus ieurs fois les deux voisins, l 'un près 

de l ' au t re , et para issant vivre en parfaite intel l i 

gence . J a m a i s j e n 'ai pu p r e n d r e u n nid de ces 

faucons, car il es t impossible de g r i m p e r à un 

pa lmier du léb . 

La r ap id i t é , l 'agil i té de ce superbe oiseau lui 

assurent u n e vie heu reuse , mais il a aussi ses 

ennemis : les rapaces de plus forte taille lui font 

la chas se . Dans une forêt v i e r g e , j e t rouvai 

c o m m e reste du repas de l 'un d 'eux, la tê te et les 

ailes d ' un faucon ch ique ra . 

D'après J e r d o n , q u i a fait sur lui que lques ob

servations, le c h i q u e r a est r é p a n d u dans toutes 

les I ndes , depuis le sud j u s q u ' a u nord . » Cepen

dant , dit-il, il est ra re dans les endro i t s mon ta 

gneux , et préfère les l ieux découver t s , au voisi

nage des hab i t a t ions , des j a rd in s . Souvent , on le 

voit pe rché sur un a r b r e isolé au mi l ieu de la 

p la ine . De là, il s 'en va, rasan t avec u n e in

croyable rap id i té les b u i s s o n s , les h a i e s , les 

bords d e s é t a n g s ; p u i s . t o u t à coup , il fond sur u n e 

a l o u e t t e , u n e be rge ronne t t e ou que lque a u t r e oi

seau . Il chasse en c o m p a g n i e de sa femelle, et 

c a p t u r e de préférence les pet i tes espèces , les 

a louet tes ca landre l l es , les p luviers , et q u e l q u e 

fois les peti ts r o n g e u r s . 

a Le faucon c h i q u e r a n i che s u r les a rb res éle

vés ; ses œufs , au n o m b r e de q u a t r e , sont d ' un 

b r u n j a u n â t r e , t a c h e t é s de b r u n . Les j e u n e s 

p r e n n e n t l eu r essora la fin de m a r s ou au c o m m e n 

c e m e n t d 'avr i l . Les pa ren t s l eur t é m o i g n e n t la 

p lus vive affection, et, en poussant des cr is pe r 

çan t s , ils m e t t e n t en fuite les cornei l les , les mi

lans , l 'aigle l u i - m ê m e , qui v o u d r a i e n t enlever 

l eur couvée . 

C a p t i v i t é . — On p r e n d quelquefois le faucon, 

e t on le dresse à chasser les cail les, les pe rd r ix , 

les minos , et s u r t o u t les ro l l ie rs . Il déploie dans 

cet te chasse la p lus g rande p r u d e n c e ; le rallier 

c h e r c h e à lui é c h a p p e r , il vole o b l i q u e m e n t , 

pu i s se laisse t o m b e r s u b i t e m e n t , avance et 

c h e r c h e un refuge dans la c i m e d ' u n a r b r e . 

Mais là, il n 'es t pas en sûre té , le faucon le pou r 

sui t de b r a n c h e en b r a n c h e , le déloge , et b i e n 

tô t épuisé , il dev ien t la p ro ie du rapace infat i 

gab le . J ' a i c o n n u des fauconnie rs qui é t a i en t 

arr ivés à faire chasser les faucons c h i q u e r a en 

bandes . 

L E S H O B E R E A U X — UYPOTRIORCU1S. 

Die Baumfalken. 

C a r a c t è r e s . — Les h o b e r e a u x ou faucons des 

a rb re s , c o m m e on les n o m m e v u l g a i r e m e n t , n e 

sont g u è r e moins agiles et moins nobles q u e les 

faucons . Us fo rment un genre carac té r i sé pa r u n e 

faible tai l le , des formes a l longées , des ailes lon

gues , r ecourbées en faucille, et a t t e ignan t ou dé

passan t l ' ex t r émi té de la q u e u e . 

LE HOBEREAU COMMUN — HtPOTRIORCHIS 

SUBMTEO. 

Der Bmmfalk, The Hobby. 

C a r a c t è r e s . — Le h o b e r e a u c o m m u n (fig. 112) 

a 33 cent , de long et 82 cent , d ' e n v e r g u r e . L'aile 

pl iée m e s u r e 26 cen t , et la q u e u e 16 cen t . La 

femelle a environ 4 cen t , de p lus en l o n g u e u r , 

et de 5 à 8 cen t , de plus en enve rgu re . L 'o iseau 

adul te a la par t ie s u p é r i e u r e d u corps d ' un b leu 

noi r , la tê te gr ise , la n u q u e occupée p a r u n e 

t a c h e b l a n c h â t r e ; les r émiges et les rec t r ices 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



n o i r e s ; cel les-ci , les deux médianes exceptées , 

m a r q u é e s sur les ba rbes in te rnes d e hu i t taches 

d ' un roux de roui l le , réunies en b a n d e s t rans

versa les . La face infér ieure du corps est b lanche 

ou d 'un b l a n c j a u n â t r e , à taches no i res longi tu

dinales ; les cuisses, le c roup ion , les couver

t u r e s infér ieures de la q u e u e , d ' un roux de 

r o u i l l e ; la mous t ache , for tement dess inée et d 'un 

b r u n n o i r ; l ' œ i l , b r u n foncé, en tou ré d ' un cercle 

n u de m ê m e c o u l e u r ; la cire et les pa t t e s , j a u n e s ; 

le bec , b l e u clair à la base , d ' un bleu foncé à sa 

po in t e . 

Chez les j e u n e s , les p l u m e s du dos-sont d 'un 

gr i s b leu foncé, b o r d é e s de j a u n e rou i l l e ; la 

t a c h e de la n u q u e est plus g r a n d e , p lus j a u n â t r e 

que chez les adu l t e s ; la face infér ieure du corps 

est d 'un b l a n c j a u n â t r e , t a c h é e long i tud ina le -

m e n t de noi r , les couve r tu re s infér ieures de la 

q u e u e , les p l u m e s du bas-ventre et des cuisses 

sont j a u n â t r e s , à tiges no i r â t r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le h o b e r e a u 

a p o u r pat r ie t o u t e l ' E u r o p e , depuis le nord de 

la S u è d e , et l 'Asie t e m p é r é e . Dans le sud-oues t 

de l ' E u r o p e , il est r e p r é s e n t é pa r u n e espèce 

vois ine . I l est r a r e qu ' i l pousse ses migra t ions 

j u s q u ' e n A f r i q u e ; il est , pa r c o n t r e , assez c o m 

m u n , tous les h ivers , dans les Indes ; e t d 'après 

E v e r s m a n n , il se m o n t r e r a i t en grand n o m b r e 

dans les s teppes qui avois inent l 'Oura l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans nos 

c o n t r é e s , le h o b e r e a u hab i te les bois peu touffus, 

et ne fait q u e t raverse r les g r a n d e s forêts. Il ne 

se m o n t r e d 'a i l leurs q u ' e n été ; il nous qu i t t e aux 

mois de s e p t e m b r e ou d 'oc tob re , p o u r reveni r en 

avri l . 

Dans sa m a n i è r e d ' ê t r e , le h o b e r e a u diffère 

b e a u c o u p de ses congénè re s . « C'est, d i t m o n 

p è r e , u n r a p a c e vif, agi le , h a r d i , qui p e u t r iva

liser de vitesse avec tous les au t re s fa lconidés . 

Son vol r e s semble à celui d e l 'h i ronde l le . 

C o m m e celle-ci , le h o b e r e a u t ient ses ailes r e 

c o u r b é e s en faucil le , en ba t f r é q u e m m e n t , et , 

t o u t en p l a n a n t , c h a n g e de direct ion avec la 

p lus g r a n d e facili té. Il se pose r a r e m e n t à t e r r e , 

et se p e r c h e de pré fé rence sur les a rb re s . Ce 

n 'es t q u ' à t e r r e , c e p e n d a n t , qu ' i l dévore sa 

p r o i e . » 

Le mâ le et la femelle d e m e u r e n t fidèlement 

a t t a c h é s l 'un à l ' au t re , et é m i g r e n t ensemble en 

a u t o m n e . Ils chassen t de c o n c e r t , mais té

m o i g n e n t alors l 'un p o u r l ' au t r e u n e c e r t a i n e 

ja lous ie qui les désun i t p o u r q u e l q u e t e m p s . 

« Deux h o b e r e a u x , r a c o n t e m o n père , chassa ien t 

d e c o m p a g n i e ; l 'un pr i t u n e h i ronde l l e , qu ' i l 

laissa t o m b e r et qu ' i l r epr i t p r e s q u e aussi tôt , au 

m o m e n t où l ' au t re a r r iva i t . Celui-ci r éc lama sa 

pa r t d e l à p r i s e ; l ' heu reux possesseur s'y refu

sant , ils se d o n n è r e n t des coups de b ec , et a r r i 

vèrent ainsi à t e r r e ; le v a i n q u e u r s ' empara alors 

de l 'h i rondel le , et s 'enfuit à t i re-d 'ai le , avant que 

le va incu fût revenu de sa su rp r i se . » Dans ces 

d ispu tes , il a r r ive souvent q u e l 'oiseau cap turé 

t rouve à s ' échapper . Mais m a l g r é ces discordes 

conjugales , les h o b e r e a u x son t des époux t r è s -

fidèles. Ils sont c o n t i n u e l l e m e n t ensemble , s'ef-

forçant de se dis t ra i re m u t u e l l e m e n t . 

Le cri du h o b e r e a u est p e r ç a n t , sans ê t re dé 

s a g r é a b l e ; on p e u t le r e n d r e p a r : gaetk, gaetk, 

gaeth; au t e m p s des a m o u r s , ce cr i devient 

gick. 

Le h o b e r e a u c o m m u n est cra int i f et défiant, 

il ne se p e r c h e p o u r d o r m i r q u e q u a n d la n u i t 

est close, et il évite avec soin l ' approche de 

l ' h o m m e . T o u t , dans sa c o n d u i t e , d é n o t e u n e 

grande i n t e l l i gence . 

Au di re de N a u m a n n , le h o b e r e a u serai t la 

t e r r e u r des a louet tes . Il n ' é p a r g n e c e p e n d a n t pas 

les au t re s o iseaux, et est d a n g e r e u x m ê m e p o u r 

la r ap ide h i ronde l l e . « Les t é m é r a i r e s h i r o n 

delles, qui pour su iven t d ' o rd ina i r e les r apaces 

de leurs cris m o q u e u r s , c r a i g n e n t fort le h o b e 

r e a u , et p r e n n e n t la fuite dès qu ' i l se m o n t r e . 

J ' a i vu plus ieurs fois u n hobe reau - fondre sur 

u n e bande d 'h i ronde l l e s , et cel les-ci m o n t r e r 

u n e telle f rayeur de cet te a t t a q u e q u e plus ieurs 

t o m b a i e n t à te r re c o m m e m o r t e s et que j e p o u 

vais les r a m a s s e r . J e les tena is l o n g t e m p s dans 

ma m a i n , avant qu 'e l les osassent s 'envoler. 

« Les a louet tes ne c ra ignen t pas moins leur 

e n n e m i , et , à sa vue , elles se ré fug ien t près de 

l ' h o m m e ; elles cou ren t dans les j a m b e s des 

paysans et des chevaux , e t sont t e l l emen t saisies 

d'effroi, q u ' o n p e u t les p r e n d r e avec la m a i n . 

D 'ord ina i re , le h o b e r e a u vole à ras du sol. L o r s 

que les a loue t tes l ' aperço iven t de loin , elles 

s 'é lèvent r a p i d e m e n t à u n e h a u t e u r où l 'œil ne 

p e u t les su iv re ; elles font r e t en t i r leur chanson , 

car elles savent b ien qu 'e l les se t rouven t là en 

s û r e t é ; le h o b e r e a u n e peu t p r e n d r e sa pro ie que 

d e hau t en bas , et j a m a i s il n e se hasa rde à une 

parei l le h a u t e u r . De m ê m e , les h i ronde l les pous

sent à son arr ivée des cris p e r ç a n t s , se ra

massent en b a n d e e t s 'é lèvent dans les airs . Le 

h o b e r e a u p o u r s u i t celles qu i res ten t isolées près 

de t e r r e , et les c a p t u r e d 'o rd ina i re , à la q u a 

t r i è m e ou sixième a t t a q u e ; les m a n q u e - t - i l , il 

se fat igue e t s'en va. » 

Un observa teur consc ienc ieux e t^ rès -d i s t in -
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gué , Sncl l , croi t q u e le hobe reau ne p r e n d q u e 

des h i ronde l les de fenêLre, et n e peut r ien faire 

aux h i rondel les de cheminée ou rus t iques . « J 'a i 

bien saisi , dit-il , la m a n i è r e de se c o m p o r t e r des 

h i ronde l les . Dès que le h o b e r e a u se m o n t r e , 

toutes p r e n n e n t la fui te . Mais les h i ronde l les de 

c h e m i n é e s 'é lèvent b i en plus h a u t dans l 'air, de

m e u r a n t g roupées ; les plus ha rd ie s seules se d é 

tachen t et font m i n e d ' a t t aque r l eur e n n e m i , 

mais tou jours en observant la plus g r a n d e p r u 

dence , et en déployant t ou t e leur r ap id i t é . » 

Le h o b e r e a u p r e n d aussi au vol des insec tes , 

des sautere l les , des l ibel lules , des fourmis mâ les . 

On en a t ué p lus ieurs dont l ' e s tomac étai t r e m 

pli d ' i n sec t e s . 

Le n id du h o b e r e a u est placé sur un a rb re 

élevé, dans u n b o u q u e t de bois . Il r e s semble à 

celui des au t res fa lconidés ; l ' i n té r i eur est tapissé 

de poils, de laine et d ' au t res subs tances mol les . 

Au m o i s de j u i n , la pon te est comp lè t e , les œufs 

au n o m b r e de t ro is à. c i nq son t a l longés , d ' un 

blanc gr is , parfois verdâ t re ou j a u n â t r e , et semés 

de t aches d 'un r o u g e b r u n , p lus ou moins fon

cées, n o m b r e u s e s sur tou t au gros b o u t . 

Le h o b e r e a u c o m m u n est u n an ima l nu is ib le . 

Lenz ca lcule q u ' u n seul dé t ru i t en u n an au 

moins 1095 peti ts o i seaux . 

C a p t i v i t é . — Autrefois , on dressai t le h o b e 

reau à la chasse , et au jourd 'hu i encore il est, de 

tous les falconidés, le p lus agréable en capt i 

vité. « J a m a i s , d i t mon p è r e , oiseau ne m ' a fait 

autant de plaisir q u e m o n h o b e r e a u . Si j e p a s 

sais devant l ' écur ie où il étai t , il cr ia i t avant q u e 

de m e vo i r , cou ra i t près de la por te et venai t 

p rendre la n o u r r i t u r e que j e lui t enda i s . Quand 

j ' en t r a i s dans l ' écur ie , il se p e r c h a i t sur m o n 

poing, et p r e n a i t plaisir à se faire caresser . J e 

l 'apportais dans la c h a m b r e ; j e le met ta i s sur la 

t ab l e ; il res ta i t i m m o b i l e et, m ê m e en présence 

d ' é t rangers , m a n g e a i t t r è s - p r o p r e m e n t l 'oiseau 

qu 'on lui donna i t . L ' i r r i ta i t -on, vou la i t -on lui 

enlever sa p ro ie , il menaça i t du b e c ; m a i s j a 

mais il ne blessa personne . Qu iconque voyait ce 

hobe reau , l ' a imai t et ne pouvai t s ' empêche r de 

le caresser . P e r s o n n e ne se r e p e n t i r a d 'avoir u n 

de ces oiseaux. II conna î t son m a î t r e , appréc ie 

ses caresses , et semble vouloir le r e m e r c i e r pa r 

ses r ega rds . » 

J e ne puis que conf i rmer les paroles de m o n 

père . Tous les h o b e r e a u x q u e j ' a i eus m ' o n t tou

jours donné b e a u c o u p de plaisir . 

L E S I É R A C I D E S — IIIERACIDEA. 

Lié Buschfalken. 

C a r a c t è r e s . — Les ié rac ides , que l 'on t rouve 

dans la Nouve l le -Hol lande , é tabl issent la t r a n s i 

t ion en t re les vrais faucons ou faucons nob les , 

et les faucons ignobles . Ils ont le po r t et le bec 

des espèces q u e n o u s venons de passer en revue , 

mais leurs ailes on t moins d ' é t e n d u e , sont s u b 

a iguës , la t ro is ième r é m i g e s e u l e m e n t é t an t la 

p lus longue ; l eu r s tarses sont a l longés e t 

m i n c e s , leurs doigts sont faibles et p lus c o u r t s , 

et l eurs ongles sont mo ins puissants e t moins 

c rochus . 

L'IERACIIlE BÉRIGORA — HIERACIDEA BERlGOHA. 

Der Berigora, The Cream-bellied Falcon. 

C a r a c t è r e s . — Le mâ le a 44 cen t , de l o n g ; 

la femelle est un p e u p lus g r a n d e . Les individus 

adul tes on t la pa r t i e supé r i eu re de la tê te d ' un 

b r u n de roui l le , variée de t ra i ts noirs ; le mil ieu du 

dos b r u n r o u g e â t r e ; les épau le s , les couver tu res 

supé r i eu res de l'aile et les p l u m e s de la queue 

b r u n e s , bo rdées et t ache tées de roux de roui l le ; 

la go rge , la p o i t r i n e , le mi l i eu d u ven t re , les 

couve r tu re s infér ieures de la q u e u e d 'un fauve 

pâ le , avec u n e l igne é t ro i te , b r u n e , de c h a q u e 

côté de la t ige des p l u m e s ; les flancs, cou leur 

de rou i l l e , c h a q u e p l u m e po r t an t u n e t a c h e 

d 'un b lanc fauve ; les p l u m e s des cuisses d 'un 

b r u n ronce, t a c h e t é e s de rougeâ t r e ; les r émiges 

seconda i res d ' un b r u n no i r â t r e , var iées , sur les 

b a r b e s i n t e rnes , de larges taches fauves ; la cire 

et le tour de l 'œil d 'un b l euâ t r e pâle ; le bec 

cou leur de p l o m b à la base , no i r à la p o i n t e ; les 

pa t tes cou leur de p lomb ; l 'œil b r u n foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le be r igo ra 

hab i t e l'île de Van Diemen et la Nouvelle-Galles 

du S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 11 V i t pa r 

pa i res p e n d a n t la saison des a m o u r s ; ' p l u s t a rd , 
il se r é u n i t p a r centa ines à ses semblab les . Il se 
nour r i t su r tou t de rept i les et d ' insectes ; il a t t a 
que les pet i t s oiseaux et les peti ts m a m m i f è r e s , 
et, au besoin, se repa î t de c h a r o g n e . Les colons le 
r e g a r d e n t c o m m e u n e des plaies d u pays, p a r c e 
que de t e m p s à a u t r e il l eu r dé robe un p o u l e t ; 
ma i s , d 'un a u t r e cô té , il l eu r r e n d de t rès-grands 
services en dé t ru i s an t les insec tes et les c h e 
ni l les . E n oc tobre et en n o v e m b r e , il cons t ru i t 
son n id sur les eucalyptées les p lus élevées. 
Chaque couvée est de deux ou t rois œufs , don t 
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la c o u l e u r varie b e a u c o u p . Us sont géné ra l e 

m e n t d 'un b lanc fauve, avec des t aches plus ou 

moins confluentes , d 'un b run r o u g e â l r e . 

[ .ES C R É C E R E L L E S — T1NXUNCÜLUS. 

Die Thitrmfulken. 

Caractères..— Les crécerel les sont des fau

cons ignobles , c 'es t -à-dire moins carnass iers q u e 

les p r écéden t s , auxquels ils r e s s e m b l e n t encor 

par la forme du bec , des ailes e t de la queue 

Fi g. 113. Pied de Crécerelle. 

mais don t ils diffèrent pa r u n p l u m a g e p lus t a 
c h é , des ailes à pennes moins rés is tantes , u n e 
q u e u e re l a t ivement plus longue , des pat tes plus 
fortes (fig, 113;, .des doigts plus cour t s , des 
cou leurs var ian t suivant le sexe. 

L A C R E C E R E L L E V U L G A I R E — TIXXUJXCULVS 

ALdU'DARIUS. 

JJer Thurmfalk, The Kestrel. 

C a r a c t è r e s . — L a crécere l le vulgaire (fîg. 114), 

est un superbe oiseau, de 22 cent , de long et de 

4 i cent , d ' e n v e r g u r e , dont l 'aile pliée m e s u r e 

23 cent , et la q u e u e 17. Le mâ le adu l t e a la 

tê te , la n u q u e et la queue d 'un gris cendré , 

celle-ci po r t an t à l ' ex t rémi té une b a n d e b leu-

noir , b o r d é e de b lanc ; le dos rouge d e roui l le , 

c h a q u e p l u m e é tant m a r q u é e d ' une t ache t r i a n 

gu la i re b lanche ; la gorge d ' un j a u n e b l anchâ t r e ; 

la po i t r ine et le ventre gr is - rouge ou j a u n e pâle , 

c h a q u e p l u m e ayant une tache longi tud ina le 

no i re . Les pennes des ailes sont noi res , m a r q u é e s 

s u r les ba rbes in te rnes de six à douze taches tr ian

gula i res b l anchâ t r e s ou r o u x de rou i l l e , et bor

dées d 'un liséré clair à la poin te ; l 'iris b run 

• Fig. 114. La Crécerelle vulgaire. 

foncé ; le bec b r u n ; la cire et le cercle n u qui en

toure l 'œil d 'un j a u n e verdâ t re , les pat tes j aune-

c i t ron ; u n e raie foncée descend s u r la joue . 

La femelle adul te a le dos d ' u n r o u g e de bri

q u e , semé de taches longi tud ina les noi res dans 

la moi t ié supé r i eu re , t ransversales dans la moit ié 

infér ieure ; la q u e u e gris rougeâ t r e , pa rcourue 

de b a n d e s , p a r m i lesquel les la plus inférieure 

est la plus l a r g e ; le c roup ion d 'un gris cendré . 

La face infér ieure du corps p résen te chez elle 

les m ô m e s dessins q u e chez le mâ le . 

Les j e u n e s r e s semblen t à la femel le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Depuis ]a 

Laponie j u s q u ' a u midi de l 'Espagne , depuis les 
bo rds de l ' A m o u r j u s q u ' à la côte occ iden ta le de 
l ' E u r o p e , la c récere l le ne m a n q u e nul le par t , 
su r tou t dans les mon tagnes , qu 'e l les soient boi
sées ou non . Elle est plus c o m m u n e dans le sud 
q u e dans le nord , et n'est pas ra re dans les 
s teppes . 
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M l e u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — La c réce 

relle est u n oiseau d ' é té , qui c h a q u e hiver en 

t rep rend de grandes mig ra t i ons . T r è s - r a r e m e n t , 

elle passe la froide saison dans nos con t r ée s . 

El le hab i t e un b o u q u e t de bois ou u n e g r a n d e 

forêt, et n i c h e sur l ' a rbre le p lus é l evé ; ou 

bien, elle s 'établit sur une paroi de r o c h e r s , 

quelquefois dans des édifices inhab i t é s . Il es t 

t r è s - ra re de n e pas t rouver de c récere l l e d a n s 

un châ t eau en r u i n e s ; et on en r e n c o n t r e dans 

p re sque toutes les grandes villes. 

Le n id de la crécere l le diffère peu de celui des 

au t res rapaces ; il est plat , l ' in té r ieur est tap issé 

de rac ines , de mousses et de poils. Les œuf s , a u 

n o m b r e de q u a t r e à sept , sont a r rond i s , c o m m e 

d 'un b lanc j a u n â t r e ou j a u n e roui l le , s emés de 

poin ts et de t aches d ' un rouge b r u n (fig. H o ) ; 

la femelle seule les couve . 

Fig. 115. Œuf de Crécerelle. 

La crécerel le se n o u r r i t s u r t o u t de pe t i t s r o n 

geurs e t d ' i n sec te s ; de t e m p s à a u t r e , elle dévore 

un lézard, u n e grenoui l le ou m ê m e un j e u n e oi

seau. El le n 'es t n u l l e m e n t n u i s i b l e ; au con t r a i r e , 

elle r end de grands services en dévorant u n e 

foule d ' an imaux d e s t r u c t e u r s . 

L.i CRÉCERELLE CRECERIINE — TINNUNCULUS 

CENCHII1S. 

Der Rôthelfalk. 

C a r a c t è r e s . — La c réce re l l e c réce r ine , o u 

crécerel le rouge , c rncere l le t te , est un p e u p l u s 
petite q u e l 'espèce p r é c é d e n t e . Le mâle a 33 cen t , 
de long, et 71 cen t , d ' e n v e r g u r e , la femelle 3 6 
cent , dé long et 77 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile p l iée 
mesure 27 c e n t . , la q u e u e i i . 

Le m â l e adul te a la t ê t e , les g randes c o u v e r 
tures supér i eu res de l 'ai le, l ' ex t rémi té des r é m i 
ges secondai res et la q u e u e d 'un gris c e n d r é 
b leuâ t re ; le dos u n i f o r m é m e n t r o u g e - b r i q u e , 
la poi t r ine d 'un j a u n e r o u g e â t r e , à pet i tes t aches 

cuvent à peine v is ib les ; la q u e u e m a r q u é e à 

son ex t rémi té d u n e hande n o i r e . L 'œi l , le b e c , 

les pat tes présenten t les m ê m e s cou leu r s q u e 

chez la crécere l le o rd ina i re ; les ongles ce

p e n d a n t , au lieu d 'ê t re no i r s , sont d ' un blanc 

j a u n â t r e . 

La femelle r e s semble beaucoup à celle de 

l 'espèce p r é c é d e n t e , d o n t elle ne se d is t ingue 

que par des cou leurs plus c la i res , u n e q u e u e 

d 'un blanc b leuâ t re , des ongles b l anchâ t r e s . 

L e s j e u n e s ont le m ê m e p l u m a g e que la fe

mel l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e ^ — Le m i d i de 

l 'Eu rope , l 'Espagne , les Baléares , Mal te , le sud de 
l ' I tal ie , mais su r tou t la Grèce et le Levan t , sont 
la vér i tab le pa t r ie de la crécere l le c réce r ine . 
E l le est c o m m u n e dans les s teppes de la Russie 
et en Grèce. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette espèce 

n ' h a b i t e pas les m o n t a g n e s ; elle préfère le voi
s inage des villages de la p l a ine , s i tués à p r o x i 
m i t é des cours d 'eau, pa r cet te seule ra ison 
qu 'e l le y t rouve en plus g r a n d e a b o n d a n c e les 
insectes don t elle se n o u r r i t . C'est à la fin de 
m a r s qu 'e l le arr ive en Grèce, p o u r en r epa r l i r â 
la fin de s e p t e m b r e . 

El le n i che r é g u l i è r e m e n t dans les crevasses 
des m u r s , sous les toi ts des maisons hab i tées 
ou abandonnées . On t rouve parfois p lus ieurs 
n ids sur un m ê m e édifice, dans les r u i n e s a n 
t iques n o t a m m e n t . La crécer ine n e se d o n n e 
pas la peine de cons t ru i r e son nid ; elle dépose 
ses œufs sur le sol n u . Ces œufs , au n o m b r e de 
q u a t r e , r a r e m e n t de cinq ou six, ne diffèrent de 
ceux de la crécerel le o rd ina i r e que pa r l eurs 
plus faibles d imens ions . La crécer ine est t rès-
a t t achée à sa progén i tu re , et q u a n d elle couve , 
on p e u t la p r en d re avec la m a i n . 

Cet te espèce et la p récéden te se r e s semblen t 
é n o r m é m e n t au po in t de v u e de leurs m œ u r s e t 
de leurs hab i tudes . On voit de sui te qu 'el les sont 
moins bien douées que les faucons nob les . L e u r 
vol est encore léger et rap ide , ma i s on ne p e u t 
le c o m p a r e r à celui des vrais faucons . D 'o rd i 
na i re , les c récere l les volent à u n e faible h a u t e u r . 
Lorsqu 'e l les aperçoivent une pro ie , elles s ' a r rê 
ten t tout à coup, agitent leurs ailes, puis fon
d e n t sur l 'animal qu'el les convoi tent . Cependan t 
elles s 'élèvent h a u t dans l 'air , en exécu t an t les 
tou r s les plus grac ieux , su r tou t pa r les b eau x 
j o u r s d 'é té . Au r epos , elles on t p lus d ' abandon 
que les faucons nobles , e t para issent , pa r cela 
m ê m e , plus grands qu' i ls ne le son t r ée l l emen t . A 
t e r r e , ils sont plus adro i t s ; leurs longs tarses leur 
p e r m e t t e n t de m a r c h e r avec assez de facilité. 
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L e u r s sens n e sont pas m o i n s dél icats que ceux 

des au t r e s fa lconidés ; mais leurs m œ u r s su r tou t 

les d i s t i n g u e n t . Elles son t gaies , en jouées , ha r 

dies e t m o q u e u s e s , e t souven t fort gênan tes p o u r 

les g r a n d s r apaces . El les se p la i sen t t o u t par t i 

c u l i è r e m e n t à ha rce le r le h i b o u . Parfois m ê m e , 

elles dép lo ien t un c o u r a g e a d m i r a b l e vis-à-vis 

de l ' h o m m e . Évei l lées de bonue h e u r e , el les n e 

s ' a b a n d o n n e n t q u e t a rd a u r e p o s ; on les voit e n 

core voler dans les a i rs , au c r é p u s c u l e . 

L e u r cri sonore et j o y e u x , que peuven t r e n d r e 

les syllables kli, kli, kli, var ie de t o n su ivan t 

qu ' i l e x p r i m e le plaisir ou l ' angoisse . E n colère , 

elles font e n t e n d r e un sifflement r a u q u e ; su i 

vant les c i r cons t ances , elles se c o m p o r t e n t 

d i f fé remment envers l ' h o m m e . Chez n o u s , elles 

son t t im ides , t r è s - p r u d e n t e s m ê m e , q u a n d elles 

se savent chas sées ; dans le Sud , par c o n t r e , 

elles v ivent avec l ' h o m m e sur le m e i l l e u r ped , 

et la c réce r ine ne c r a i n t pas d ' h a b i t e r sous le 

m ê m e toi t q u e I u i ; 

L a vie d 'h iver des c récere l les offre bien des 

par t i cu la r i t é s in té ressan tes . Elles se r éun i s sen t en 

sociétés , qu i ne se s é p a r e n t pas , t an t q u e d u r e leur 

sé jour à l ' é t r ange r . J e r d o n et d ' au t r e s n a t u r a 

listes n o u s a p p r e n n e n t qu 'e l les sont c o m m u n e s 

en Asie tous les h i v e r s ; p o u r m o i , j ' e n ai r e n 

con t ré de fortes b a n d e s dans l ' in té r ieur de l 'A

f r ique . Sans s ' inqu ié te r de celles de l eu rs s e m 

blab les , qu i vivent t o u t e l ' année en E g y p t e , elles 

vont j u s q u e sous les t r o p i q u e s , et s é j o u r n e n t 

dans les s teppes ou les forêts v ierges . Ce qu 'e l les 

r é c l a m e n t , c'est u n e n o u r r i t u r e a b o n d a n t e ; aussi 

les t rouve- t -on tou jours à la s u i t e des n u é e s de 

sautere l les . Qui n ' a pas vu les bandes de ces i n 

sectes ne p e u t s'en faire u n e idée . Dans des fo

rê ts en t i è res , tous les t r o n c s , tou tes les b r a n 

ches d ' a rb res n e son t couver ts q u e de s a u t e 

re l les . Si on les effraye, elles s 'envolent et l 'air 

en est obscurc i . Mais ces b a n d e s ne t a r d e n t pas 

à ê t r e suivies pa r d ' au t re s a n i m a u x q u i les d é 

t ru i sen t , et en p r e m i è r e l igne se p lace la créce-

re l le l t e . Des cen ta ines de ces oiseaux sont là, 

p e r c h é s s u r les b r a n c h e s les p lus élevées des 

m i m o s a s , ou vol t igent et p l anen t au-dessus de 

ce t te masse dévas ta t r ice . T a n t q u e les sauterel les 

r e s t e n t appendues a u x b r a n c h e s , les longues 

ép ines des a rb res e m p ê c h e n t les o iseaux de les 

a t t a q u e r , mais dès qu 'e l les s 'envolent , la c r é c e -

re l le t te s 'élance au plus épais et p rend dans ses 

ser res un de ces insec tes , qu i se défend, mais m o r d 

en vain les serres de son e n n e m i . Après lui 

avoir broyé la tête d ' un coup de bec , la c r é c e 

r ine , sans p e r d r e de t e m p s , lui a r r a c h e les ai les, 

les pa t tes , e t le m a n g e t o u t en volant . T o u t cela 

est l'affaire de deux m i n u t e s ; pu is le r apace s 'é

lance de nouveau c h e r c h e r une d e u x i è m e , une 

t ro is ième p r o i e : Ce spectac le avait p o u r nous 

q u e l q u e chose d ' a t t r a y a n t ; nous ne nous l as 

sions pas de secoue r les a rb res p o u r effrayer les 

sautere l les , et , en r econna i s sance , les crécer ines 

faisaient leur chasse sous nos yeux. Les saute

rel les , d 'a i l leurs , para issent conna î t r e l eur e n n e 

mi , et leurs bandes se sépara ien t q u a n d l 'oiseau 

allait fondre su r el les , 

Cela seul devra i t nous faire a cco rde r tou te 

no t re e s t ime à ce c h a r m a n t r apace , sobre et 

é légant . Or, chez n o u s , en é té , il ne se compor t e 

pas d 'une façon m o i n s u t i l e . Chacun devrai t donc 

le p ro tége r d a n s la m e s u r e de ses forces. 

C a p t i v i t é . — E n capt ivi té , elles s 'apprivoisent 

r a p i d e m e n t , et l o r s q u ' o n en a soin, elles r é c o m 

pensen t l eu r m a î t r e pa r r a t t a c h e m e n t qu 'e l les 

lui t é m o i g n e n t . On p e u t les dresser à sort i r e t à 

e n t r e r , à a r r iver q u a n d on les a p p e l l e ; elles sa

luen t l eur m a î t r e pa r u n cri de b ienvenue , lui 

d o n n e n t mi l le p reuves d 'ami t ié . 

LA. CRÉCERELLE DES MOINEAUX — TINNUNCULUS 

SPARVEHIUS. 

Ber Sperlingsfalk, The Utile Falcon. 

Je n e peux passer sous s i lence cet te espèce 
a m é r i c a i n e , q u e l 'on a séparée des c récere l l es , 
sans mot i f va lab le , p o u r en faire le type d ' un 
genre pa r t i cu l i e r , sous le n o m de Rhynchodon. 

C a r a c t è r e s . — 1 1 est difficile de d o n n e r u n e 

descr ip t ion p réc i se du p l u m a g e de cet o iseau. 
La cou leu r en est t e l l e m e n t var iab le q u ' o n ne 
t rouve pas , dit T s c h u d i , deux individus qui 
soient e x a c t e m e n t s emb lab l e s . En généra l , il a, 
à l 'âge adu l t e , le dos b r u n - c a n n e l l e , varié de 
bandes n o i r e s ; le ven t re j a u n e pâle, avec des 
taches noi res t r a n s v e r s a l e s ; la t ê t e gr i s -b leu ; 
chez le m â l e , les c o u v e r t u r e s supé r i eu re s des 
ailes p r é s e n t e n t la m ê m e co lora t ion . La q u e u e , 
d ' un rouge b r u n à la face s u p é r i e u r e , d ' un j a u n e 
pâle à la face i n f é r i eu re , est m a r q u é e de ra ies 
n o i r e s . Les r émiges son t noi res sur les barbes 
ex te rnes et sur les ba rbes in t e rnes à l ' ex t rémi té 
de la p l u m e , avec un liséré b lanc sur les deux 
p r e m i è r e s , et u n e t ache b l anche s u r les a u t r e s ; 
elles sont en ou t r e m a r q u é e s sur les barbes in
te rnes de taches t r iangula i res , p lus ou moins 
confluentes , b l anches et no i res . L 'œi l , la c i re , le 
bec , les pa t tes son t j a u n e s ; le bec est j a u n e à sa 
r a c i n e , b leu b l anchâ t r e au mi l ieu , b leu foncé au 
b o u t . D'après le p r ince de W i e d , cet oiseau a 
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27 cent , de long, et 54 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 

pliée m e s u r e 18 cen t , et la q u e u e 12 . La femelle 

a 3 cent , de plus en l o n g u e u r , e t 6 cen t , de plus 

en envergure . 

Plusieurs na tura l i s tes c ro ien t q u e la crécerel le 

des moineaux de l ' A m é r i q u e d u Sud diffère de 

celle de l 'Amér ique du N o r d ; mais les var ia t ions 

qui ont été observées sont telles q u e ce t te opinion 

est peu p robab le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

est r é p a n d u dans tou te l 'Amér ique sep ten t r io 

nale . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les détai ls 

dans lesquels n o u s s o m m e s entrés au sujet des 

espèces p r é c é d e n t e s , n o u s p e r m e t t e n t d 'ê t re 

brefs. On p e u t se faire u n e idée assez jus te de 

cette espèce en se figurant u n e crécerel le t r è s -

hard ie , a t t aquan t , ou t r e les insectes , les pet i ts 

oiseaux et les peti ts m a m m i f è r e s et poursu ivan t 

avec plus d ' a c h a r n e m e n t encore les g rands r a -

l Î B E B M . 

paces . Cette dernière, pa r t i cu la r i t é est no tée pa r 

tous les a u t e u r s . « C'est avec u n courage admi 

rab le , di t Tschud i , que la crécerel le des m o i 

n eau x a t t aque des oiseaux de proie qua t r e ou 

cinq fois plus g rands qu ' e l l e . Ce duel a que lque 

chose de s ingul ie r . La crécerel le se préc ip i te sur 

son adversa i re , qu i , se m e t t a n t auss i tô t sur la 

défensive, lui présente le b e c . Avec la rap id i té 

de la foudre, le pe t i t r apace se r e t o u r n e et a t ta 

q u e son e n n e m i par d e r r i è r e , mais celui-ci se 

r e t o u r n e aussi r a p i d e m e n t . Ces a t t aques du ren t 

plus d ' u n qua r t d ' h e u r e , et p re sque toujours la 

crécerel le des m o i n e a u x en sort v ic tor ieuse , e t 

déch i re son r edou tab l e adversa i re . » 

"Wilson et A u d u b o n n o u s a p p r e n n e n t q u e la 'cré-

cerelle des mo ineaux niche s u r t o u t d a n s les c r eux 

des t roncs d ' a rb res , et qu 'e l le s ' empare souvent 

des nids de pies . T s c h u d i t rouva de ses n id s sur 

des rochers et de vieux m u r s . Les œufs , au 

n o m b r e de c inq ou sept , de d e u x ou t rois , d 'a-

III — 257 
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près T s c h u d i , r e s semblen t b e a u c o u p à ceux de 

la crécerel le vu lga i re . 

E n hiver , la crécere l le des moineaux qu i t t e 

les con t rées froides e t se dir ige vers les rég ions 

chaudes d u Brési l . Quelques indiv idus cepen

dan t r e s ten t t o u t e l 'année dans la m ê m e local i té . 

L E S K O B E Z — ERYTIIROPUS. 

Die Hothfussfalken. 

C a r a c t è r e * . — Voisins des crécere l les pa r 

l ' ensemble de leurs ca rac tè res , pa r la l ivrée dif

férente q u e po r t en t les deux s e x e s , les kobez 

s'en d i s t inguen t n é a n m o i n s pa r u n bec p lus 

cour t , des ailes a u t r e m e n t confo rmées , e t re la t i 

vemen t plus longues , et u n e q u e u e plus cour t e ; 

l eur p l u m a g e varie suivant l 'âge et le sexe. 

J.E K O B E Z VESPÉRAL — EliTTIIliOPUS VES-
PEltTlNUS. 

Der Rothfussfalk, der A bendfalk. 

C a r a c t è r e s . — Le kobez vespéral (fiy. 116) a 

à peu près la taille de la crécerel le c o m m u n e , 

soit 33 cen t , de long, 81 cent , d ' e n v e r g u r e , e t la 

q u e u e m e s u r e 14 cen t . ; la femelle a -4 c e n t , de 

p lus de l o n g u e u r , et 6 cent , d e plus d ' e n v e r g u r e . 

Le mâle adu l t e ne peu t ê t re confondu avec 

a u c u n a u t r e faucon . Il a le bas-ventre , les c u i s 

ses, les couver tu res infér ieures de la q u e u e 

d ' u n rouge roui l le f oncé ; le res te du p l u m a g e 

b leu-a rdo ise un i fo rme ; la queue seule est un peu 

p lus foncée. La c i re , le cerc le n u qui e n t o u r e 

l 'œi l , les pa t tes sont d ' un rouge b r i q u e ; le bec 

est j a u n e , avec la poin te b l e u â t r e . 

La femelle a la tête et la n u q u e d ' un roux de 

roui l le c l a i r , le dos et la q u e u e gr is-bleu, mar

qués de bandes foncées ; le cou b lanc ; les m o u s 

t a c h e s noi res , la face infér ieure d u corps roux 

de rou i l le , avec quelques t rai ts b r u n s ; la ci re , le 

tou r des yeux, les pa t t e s d ' un rouge o range . 

Chez les j e u n e s , le dos est b r u n foncé, c h a q u e 

p l u m e é tan t bordée de j a u n e rou i l l e ; la queue 

est j a u n e rou i l le , o rnée de onze ou douze raies 

t ransversa les foncées ; la gorge est b l a n c h e ; la 

po i t r ine et le ven t re sont d 'un b lanc j a u n â t r e , à 

larges ra ies foncées . Les par t ies déga rn ies de 

p l u m e s sont plus claires encore que chez la fe

m e l l e . L' ir is est b r u n . 

Distribution géographique. — Le kobez 

vespéra l ou du s o i r , faucon à pieds rouges, 

c o m m e b e a u c o u p de natura l i s tes le n o m m e n t , 
appa r t i en t au s u d - e s t de l 'Eu rope et à l 'Asie 

c e n t r a l e . Il est r a r e dans l 'ouest de l 'Europe , où 

ne se m o n t r e n t g u è r e q u e que lques indiv idus 

éga rés . Les steppes de la Hongr ie , de la Russie 

et de l 'Asie sont sa vér i tab le p a t r i e . De là , il 

é m i g r é aux Indes , à l ' en t rée de l 'hiver . Une 

seule fois, j ' e n ai tué u n , en Egyp te . Il qu i t te 

l ' E u r o p e en aoû t ou en s e p t e m b r e , p o u r y reve

n i r au p r i n t e m p s . A ce t te é p o q u e , il est t r è s -

c o m m u n dans cer ta ines l oca l i t é s , en Grèce n o 

t a m m e n t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses m œ u r s 

et ses habi tudes r e s s e m b l e n t b e a u c o u p à celles 

des crécerel les , et, c o m m e elles, il dévore sa 

proie en volant : soit au repos , soit au vol, il est 

difficile de l 'en d is t inguer . A t e r r e , c e p e n d a n t , 

il se ra i t plus adro i t que les crécere l les . Son cri 

es t -p lus fort que celui de l 'espèce vulga i re , mais 

c'est à peine si on le d i s t ingue de ce lu i de la 

c r é c e r i n e . Ce cri p e u t ê t re r e n d u pa r les syllabes 

kiki. 

N o r d m a n n , qu i a eu de f réquentes occasions 

d 'observer le kobez , a écr i t sur les hab i tudes de 

cet oiseau que lques pages in té ressan tes que 

n o u s lui e m p r u n t e r o n s . 

« Les faucons à pieds rouges, dit-il (1), se m o n 

t r en t chez nous dans la p r e m i è r e moi t i é d 'avr i l , 

et souvent en si g r a n d n o m b r e q u ' o n en est 

é tonné . Us sont hab i tue l l emen t a c c o m p a g n é s de 

plus ieurs espèces de faucons , tels que, F. tinnun-

culus, œsulon et subbuteo. P e n d a n t la j o u r n é e , la 

b a n d e se d i spe r se ; mais , vers les q u a t r e h e u r e s 

de l ' ap rès -mid i , toutes les t r oupes se r éun i s sen t 

p o u r c o m m e n c e r l eu r s excurs ions r e m a r q u a 

bles , qu i d u r e n t j u s q u ' à la n u i t . Ce sont des es 

pèces d 'évolut ions aér iennes que ces _ o iseaux 

s ' amusen t à faire : ils volent en ligne droi te j u s 

q u ' à un point fixé, d 'où ils r e t o u r n e n t en su ivant 

à p e u près la m ê m e r o u t e , et n e dépassant j a 

ma i s ce r t a ines l imi tes . 

ci Le vaste t e r ra in d u j a r d i n bo tan ique , avec 

toutes ses dépendances , est l ' endro i t qu ' i l s affec

t ionnen t le plus p o u r ces sor tes d ' exe rc ices , 

p r o b a b l e m e n t pa rce que , à défaut d ' u n bois 

mieux fourni dans le vois inage, les pépinières 

de ce j a rd in leur servent d 'abr i pendan t la nu i t . 

C'est o r d i n a i r e m e n t dans les soirées c h a u d e s et 

pa r un ciel pa r fa i t ement s e r e i n , qu"ils font ces 

t o u r n é e s . Les ind iv idus qui co mp o s en t la bande 

n 'y observent guè re d ' au t r e règ le q u e la d i rec 

t ion d r o i t e ; ils ne se t i e n n e n t po in t ser rés , mais 

(1) Alex. Nordmann, Catal. raisonne" des oiseaux de la 
Faune Pontique; voyage de Demidoff dans la Russie méri
dionale. Paris, 1839. 
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ils volent à des dis tances inégales à côté et au-

dessus les u n s des au t res . Les b a t t e m e n t s de 

leurs ailes sont l e n t s ; souvent aussi ils fendent 

l 'air sans r e m u e r les ai les. Arr ivés au point fixé, 

ils t o u r n e n t avec rap id i té , décr ivant u n angle 

a igu. Au c o m m e n c e m e n t de l e u r vol, ils vont 

assez h a u t ; ma i s , vers le soir , ils de scenden t peu 

à peu , et finissent par voler si b a s , qu ' on peu t 

très-bien en a t t e ind re q u e l q u e s - u n s avec une 

charge de m e n u p l o m b . Après avoir con t inué 

cet exercice p e n d a n t quelques h e u r e s , t o u t e la 

bande se repose , chois issant à cet effet que lques 

arbres r app rochés les uns des a u t r e s . Là, ils se 

t i ennent serrés a u t a n t q u e possible, et j ' e n ai vu 

t rente à q u a r a n t e ensemble perchés sur un robi 

nier de sept ans , et o c c u p a n t p r i n c i p a l e m e n t la 

couronne et les b r a n c h e s supé r i eu res d e l ' a rbre . 

Ils y m o n t r e n t si peu de c ra in te , q u ' o n p e u t a i 

sément les a p p r o c h e r , su r tou t q u a n d a u p a r a v a n t 

on n 'a pas t i ré de coups d e fusil. 

«Après s 'être reposés envi ron une d e m i - h e u r e , 

ils reprennent leur exerc ice , qu ' i ls n e cessent q u ' à 

l 'entrée du c répuscu le , afin de se me t t r e à la r e 

cherche d 'un gî te convenable pour la nui t . Tou te 

la bande pa ra î t en ceci ê t re dir igée par q u e l q u e 

volonté p a r t i c u l i è r e , ca r ils a t t enden t tous q u e 

deux ou trois individus se d i r igent vers le feui l lage 

de quelque a rb re touffu, e t alors ils se préc ip i ten t , 

comme à un signal d o n n é , sur ce m ê m e a r b r e , 

qui en e s t envah i et c o m m e couver t . L e u r n o m b r e 

est souvent si cons idé rab le , qu ' i l s se gênent m u 

tuel lement , et l 'on e n t e n d au loin les cris p e r 

çants qu ' i ls j e t t e n t en se d i spu tan t les me i l l eu 

res places. U n seul c o u p de fusil t i ré sur u n e 

pareille nuée d 'o iseaux m ' e n a p lus ieurs fois 

procuré au delà d ' une douza ine , sans c o m p t e r 

ceux qu i , n ' é t an t q u e blessés , s 'envolent et t om

bent çà el là. Ce qui m 'a toujours frappé dans 

ces cas, c'est la g r a n d e d i spropor t ion que j ' a i 

trouvée en t re le n o m b r e des mâles e t celui des 

femelles. U n e fois, sur onze indiv idus tués , il 

n'y eut que t rois femel les ; u n e a u t r e fois, sur 

neuf indiv idus , j e compta i deux femelles seu le 

ment . Dans l 'air, aussi , j ' a i toujours compté p lus 

de mâles que de f emel l e s . 

« Au J a r d i n bo tan ique d 'Odessa, c'est sur q u e l 

ques conifères touffus, r a p p r o c h é s les uns des 

autres, et h a u t s de neuf pieds envi ron , que les 

faucons à pieds r o u g e s a iment à passer la n u i t ; 

j ' a i essayé de les en chasser à coups de fusil r é i 

térés deux à t ro is fois dans la m ô m e soirée, ma i s 

je les ai toujours vus reveni r , à moins d ' u n e 

force m a j e u r e . 

«Les excurs ions aé r i ennes que nous venons de 

décr i re d u r e n t souvent j u s q u ' a u mois de m a i , 

époque où ces o iseaux c o m m e n c e n t à se d isperser 

pour v a q u e r à l 'œuvre de la p ropaga t ion . A cet te 

é p o q u e , on les t rouve souvent dans les s t eppes , 

pe rchés sur des tê tes de c h a r d o n s ou sur que l 

q u e au t re b roussa i l l e . A l ' app roche d u so i r , les 

faucons qu i se t rouven t dans le voisinage se r é u 

nissent pour se l ivrer à l eu r exerc ice favori. Lo 

faucon à pieds rouges est facile à r e c o n n a î t r e , 

m ê m e q u a n d il se m o n t r e seul , pa r la cons tance 

avec l aque l le il res te posé des h e u r e s en t iè res 

sur le m ê m e endro i t , ne le qu i t t an t que m o m e n 

t a n é m e n t p o u r saisir que lque insecte qu ' i l a vu 

passer . 

« Sa n o u r r i t u r e consis te p r i n c i p a l e m e n t en i n 

sectes de t ou t e s les divisions ; le plus souvent 

j ' a i t rouvé son j abo t r emp l i de fourmis et d e c o 

léoptères vivant en société . Il est t rès-habile à 

saisir au vol les g r a n d e s espèces de sau tere l les 

e t de névrop tè res , tel les q u e gryllvs, libcllula et 

aeschna. Ses doig ts , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t longs , 

lui r enden t en cela de g rands services. Il fouille 

aussi dans la fiente des bêtes à cornes , pour en 

ext ra i re des scarabées du genre des onthophages. 

« Nous l isons dans p lus i eu r s m a n u e l s q u e ce 

faucon fait quelquefois aussi la chasse aux pe t i t s 

o iseaux. J e pense q u e ce sont des cas except ion

nels . P o u r mo i , j e n ' e n conna i s pas d ' exemple , 

et j e sais q u e les plus pet i ts oiseaux ne mon^ 

t r en t a u c u n e p e u r de lui . En r e v a n c h e , j ' a i quel

quefois t rouvé dans son j abo t des débr is de p e 

tits l éza rds . 

« U n a u t r e fait q u e j e puis avancer , c 'est qu ' i l 

s ' empare souvent du n id de la p ie . 

« Dans la t e r r e se igneur ia le de Kowa lweka , s u r 

le B o u g , j e découvr is t rois nids occupés par des 

faucons à pieds rouges , ma i s d o n t la c o n s t r u c 

t ion ne laissait a u c u n d o u t e à l 'égard de l eu r 

o r i g i n e : ils avaient été enlevés à des p ies . 

« Dans la p r e m i è r e moi t i é d 'oc tobre , q u e l q u e 

fois un peu plus t a rd , les faucons à pieds rouges 

qu i t t en t le mid i de la Russie . P e u de t emps 

avant , les t roupes se r éun i s sen t de nouveau , e t 

si les soirées sont belles, on p e u t encore obser

ver leurs évolu t ions . 

« Ce faucon ne para î t pas a i m e r les rég ions 

m o n t u e u s e s , car p e n d a n t un séjour de sept mois 

dans les provinces au delà du Caucase , j e n ' e n 

ai vu q u ' u n seul . 

«Dans son po r t et dans cer ta ines a t t i tudes , cet te 

belle espèce de faucon a q u e l q u e chose de p a r t i 

cul ier , e t qui rappel le le p e r r o q u e t , d o n t elle a, 

eu o u t r e , le p l u m a g e se r ré . Ainsi , ap rès avoir 

fait la chasse aux onLhophages, le faucon à p ieds 
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r o u g e s se net to ie le bec eu se servant de ses 

doigts , a b s o l u m e n t c o m m e le ferait une pet i te 

p e r r u c h e . 

« Quand un de ces o iseaux est blessé, et q u ' o n 

accou r t p o u r le saisir , il se renverse sur le dos , 

é tend les ailes et les rec t r ices , et c h e r c h e à se 

défendre au moyen de ses ongles . » 

Le kobez n iche en m a i ; il cons t ru i t l u i - m ê m e 

u n n id , ou bien, c o m m e l'a cons ta té N o r d m a n n , 

il s ' empare de celui d ' une pie , qui n e cède pas 

tou jours la place sans c o m b a t s . On a d i t aussi 

q u e cet te espèce n icha i t souven t dans les c reux 

des t roncs d ' a rb res , et j e n 'y vois r i en d ' invrai

s emblab l e . La ponte est de q u a t r e ou c inq œufs, 

pe t i t s , a r rond i s , d 'un b lanc j a u n â t r e , ou d 'un 

r o u x de roui l le clair, p a r s e m é s de po in t s , de 

t a c h e s et de l ignes d 'un b r u n rouge , p lus ou 

m o i n s confluents . Au c o m m e n c e m e n t d ' aoû t les 

pe t i t s p r e n n e n t l eur essor, et les paren ts font l eur 

é d u c a t i o n . Une fois qu ' i ls on t appr i s à se n o u r 

r i r e u x - m ê m e s , ils e n t r e p r e n n e n t , j e u n e s et 

v ieux , l eur mig ra t ion . 

C a p t i v i t é . — Grâce à l 'obl igeance de m o n col 

l ègue , le d o c t e u r J a e g e r de "Vienne, j ' a i pu o b 

server le kobez en capt iv i té . Le J a r d i n zoolo

g i q u e de H a m b o u r g possède depu i s q u e l q u e 

t e m p s p l u s i e u r s de ces c h a r m a n t s o iseaux, et cha

q u e j o u r le plaisir qu ' i l s m e font s 'accroî t da

v a n t a g e . Avec la b e a u t é du p l u m a g e en p lus , ils 

pos sèden t t ou t e s les bonnes qua l i tés des fa lconi

d é s . Us conna i s sen t leurs amis , les sa luen t par 

l e u r s cris de jo ie , se m o n t r e n t r econna i s san t s de 

l ' i n t é rê t q u ' o n leur t é m o i g n e . J e l eu r d o n n e la 

m ê m e n o u r r i t u r e ' q u ' a u x grives, e t cela para î t 

l e u r conveni r pa r f a i t emen t . Us s'y son t hab i t ué s 

r a p i d e m e n t , et se m o n t r e n t t rès -habi les à r a 

m a s s e r ce mé lange de v iande f inement h a 

c h é e , d e pa in , de caro t tes r âpées et d'oeufs d e 

f o u r m i s . 

L E S I É R A X . — HIERAX. 

Die Zwergedetfalken. 

C a r a c t è r e s . — Les iérax ou faucons na ins , 

c o m m e ou les appel le , sont des falconidés de la 

ta i l l e d 'une a loue t te , mais qu i n e le cèden t à au-

c u n a u t r e en courage et e n h a r d i e s s e . Us sont ca 

rac t é r i s é s pa r un bec c o u r t , v igoureux , à m a n d i -

h u l e s u p é r i e u r e a r m é e d ' u n e dent a iguë , et 

p r é s e n t a n t , ainsi q u e la m a n d i b u l e in fé r i eu re , 

u n e é c h a n c r u r e (ce qui leur a fait souvent at

t r i b u e r d e u x dents) ; des ailes cou r t e s , dont les 

d e u x i è m e et t ro i s ième pennes dépassen t tou tes 

les au t r e s ; u n e q u e u e t rès -cour te , t r onquée à 
angle droi t ; des tarses cou r t s et épais , des doigts 

a r m é s d 'ongles très-forts , le doigt du mil ieu ne 

dépassan t pas de b e a u c o u p les au t res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces cha r 

m a n t s peti ts fa lconidés , d o n t on connaî t environ 

six espèces , son t p r o p r e s a u x Indes et à la Ma

lais ie . 

L'IÉRAX AZURÉ — UIERAX CJSRULESCEJS S. 

Der Muti, The Bengal fal con. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , le muti des I n 

diens , ou alap, c o m m e on l 'appel le à Java , est 

la p lus c o n n u e de ce pet i t g e n r e . El le a au plus 

19 cen t , de l o n g ; la q u e u e m e s u r e 10 cen t . , et 

l 'aile p l iée 6. Le s o m m e t de la t ê t e , la n u q u e , la 

q u e u e , les p l u m e s longues et soyeuses des 

cuisses sont d 'un no i r b l e u â t r e ; la par t ie an té

r i e u r e de la tôle , la gorge , la po i t r ine , une l igne 

descendan t de l 'angle du bec à l ' épaule , sont d 'un 

b lanc r o u g e â t r e ; l e vent re es t roux d é r o u i l l e , 

l ' i r is b r u n foncé ; le bec et les pat tes sont d ' un 

no i r b l eu . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le muti est 

r é p a n d u dans tou t le sud de l 'Asie . 

B l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On n e con

na î t pas g rand ' chose des m œ u r s de cet o i seau , 

ainsi q u e de celles de ses c o n g é n è r e s . J e r d o n 

l u i - m ê m e ne nous en dit r i en d ' i m p o r t a n t . On ra

con te que les iérax sont vifs et c o u r a g e u x , qu ' i ls 

chassen t tous les au t res o iseaux, e t n e refusent 

pas de c o m b a t t r e avec des espèces b ien plus 

g randes q u ' e u x . 

C h a s s e a u v o l . — Les Ind i ens , g r ands a m a 

teurs de chasse , on t su t i re r avantage des q u a 

lités de ce pet i t r a p a c e . Le n o m de muti signifie 

poignée; on l'a d o n n é à cet oiseau, parce q u ' à la 

chasse , on le por te dans le c r e u x de la main , 

p o u r le j e t e r c o m m e une p ie r re su r le g ib ier . 

D 'après Mundy , on s 'en sert su r tou t pour chas* 

ser les cai l les . Cet a u t e u r assure , p o u r l 'avoir vu, 

que cet te chasse est u n e des p lus d iver t i ssantes . 

L 'o iseau est t enu dans la ma in f e r m é e ; la tê te 

sort d 'un côté , la q u e u e de l ' au t r e . A vingt ou 

t r e n t e pas du gibier , le fauconn ie r le lance 

c o m m e u n e p i e r r e . Aussi tôt , le faucon ouvre les 

ailes et fond sur sa p ro i e , c o m m e l ' au tour . 

D ' au t r e s na tura l i s tes , J e r d o n p a r m i e u x , m e t 

t e n t ces faits en dou te ; ma i s la descr ip t ion de 

M u n d y n e p e r m e t guè re d e soupçonne r sa véra

cité ; des a u t e u r s p lus anc iens , d 'a i l leurs , en 

avaient déjà par lé . 
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LES ASTURIDES — ACC1P1TRES. 

Die Habichten, The Hawks. 

Les a s t u r i d é s sont les p lus p roches voisins des 

falconidés. Us sont d ' en t re les rapaces les mieux 

doués ; ils su rpassen t m ê m e les faucons , ma i s ils 

n 'on t pas la noblesse qui d i s t ingue ceux-c i . 

C a r a c t è r e * . — Les as tur idés ont le corps r a 

massé, le cou long, la tête pet i te , les ailes cour tes 

et a r rondies , la q u e u e t r è s - longue , les tarses 

élevés, les ser res g randes ou pe t i t e s . Le bec est 

moins b o m b é et p lus c o m p r i m é l a t é ra l emen t 

que chez les falconidés ; la dent d e la mand ibu l e 

supér ieure est moins p r o n o n c é e , et s i tuée plus 

en a r r i è r e ; il y a c e p e n d a n t sous ce r a p p o r t de 

n o m b r e u s e s var ié tés . Sauf de ra res except ions , 

l'oeil n ' e s t pas en tou ré d 'un cercle dégarn i de 

p lumes . Le p l u m a g e est épais et assez m o u , et 

sa cou leu r varie su ivan t l ' âge , mais non suivant 

le sexe. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette famille 

est r é p a n d u e dans tou tes les par t ies du m o n d e ; 

certains genres ont m ô m e p a r t o u t des r ep ré sen 

tants. La p l u p a r t ont u n e aire de dispers ion t rès-

é tendue ; celle du p lus pe t i t n o m b r e est l i 

mi tée . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les as tur i 

dés hab i t en t p r e s q u e exc lus ivement les grandes 

forôts et s'y cachen t dans les endro i t s les plus 

épais . Us son t t rès -b ien doués , et n ' on t r ien à d é 

sirer sous le r a p p o r t phys ique . L e u r vol est fa

cile et rap ide ; ils c h a n g e n t i n s t a n t a n é m e n t de 

direct ion, e t c o m m e l e s m a t r e s , ils se glissent au 

travers des fourrés les p lus épais . C e p e n d a n t ils 

évitent de t rop s'élever, ils volent p re sque à ras du 

sol. A te r re , ils m a r c h e n t b ien, mais en s 'a idant 

de leurs ailes ; ils se m e u v e n t avec la plus g rande 

agilité au mi l ieu des a rb res les plus touffus. 

Ce sont des ennemis r edou tab les p o u r tous les 

petits a n i m a u x . Us chassent aussi b ien les 

mammifè re s q u e les oiseaux ou les rept i les ; ils 

cap tu ren t leur pro ie , soit qu 'e l le vole soit qu 'el le 

soit p e r c h é e , soit qu 'e l le c o u r e soit qu 'e l le 

nage , et la poursu iven t sans t rêve ni r e l â c h e . 

Leur soif de s ang leur fait oub l ie r le soin de 

leur p rop re sû re t é . Ils a t t a q u e n t de grands 

a n i m a u x , et le plus souvent sor ten t va in 

queurs de la lu t te , parfois , c ependan t , ils pa ien t 

de la vie l eu r t é m é r i t é . 

E n t r e eux, les as tur idés ne se t émo ignen t pas 

plus d ' a t t a chemen t qu ' i l s n ' e n t é m o i g n e n t aux 

autres a n i m a u x . L ' a m o u r pa ra î t ê t re chez eux 

un s en t imen t i n c o n n u . La femelle m a n g e son 

mâle , le père ou la m è r e dévore ses pet i t s , e t 

ceux-c i , u n e fois qu ' i l s sont devenus assez forts , 

a t t a q u e n t leurs paren t s . Ce n 'es t q u e lorsqu ' i l s 

son t tous rassasiés q u e la paix r è g n e en l re les 

m e m b r e s d ' u n e m ô m e famil le . 

M a l h e u r e u s e m e n t , les as tu r idés se m u l t i 

p l ien t t r è s - r ap idemen t . On compte dans c h a q u e 

couvée u n assez g rand n o m b r e d 'œufs . Us 

n ichen t s u r des a rb re s , et cons t ru i sen t toujours 

eux-mômes leur n i d . Que lques espèces l ' o rnen t 

ag réab l emen t de b r a n c h e s ver tes , qu 'e l les r e 

nouvel len t à m e s u r e qu 'e l les se dessèchent . Us 

dé fenden t c o u r a g e u s e m e n t l eur p r o g é n i t u r e , 

m ê m e cont re les a t t aques de l ' h o m m e . 

Tous les as tur idés sont des a n i m a u x nu is ib les , 

qu ' i l faut poursu iv re sans m e r c i . On p e u t e n 

core défendre les falconidés, p rendre fa i t e t cause 

p o u r eux , mais pa r le r en faveur des as tu r idés 

serai t un c r ime . On en a bien dressé que lques -

uns à la chasse , mais on ne peu t guè re les van te r 

sous ce rappor t , ca r ces oiseaux sont si capr i 

cieux qu ' i l est très-difficile de les in s t ru i r e , et 

q u ' o n est r a r e m e n t payé de sa pe ine . 

C a p t i v i t é . — E n capt iv i té , les as tur idés sont 

désagréables . Leur vorae i lé , leur soif de sang les 

r e n d e n t difficiles à en t r e t en i r : q u a n t à les 

m e t t r e avec d 'au t res oiseaux, il n ' e n p e u t ê t re 

ques t ion . P lus on les conna î t , p lus aussi on a p 

prend à les haïr . 

L E S M A C A G U A S — HERPETOTHERES. 

Die Edelhabichten. 

C a r a c t è r e s . — Les macaguas fo rment en q u e l ' 

que sorte la t rans i t ion des falconidés aux a s t u 

r i d é s . Ils on t le corps v i g o u r e u x ; la tôte 

g r ande , les ailes m o y e n n e m e n t l ongues , at tei

gnan t à peu près le mi l ieu de la q u e u e , e t c o m 

posées de rémiges é t ro i tes , po in tues , les t r o i 

s ième et q u a t r i è m e é tant les plus l o n g u e s ; la 

q u e u e m é d i o c r e , u n p e u a r r o n d i e ; les tarses 

m o y e n n e m e n t longs et épa i s ; les doigts p e t i t s ; 

les ongles cour t s et g ros ; le bec élevé, t r è s -

c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t ; la m a n d i b u l e supé 

r i eu re for tement c r o c h u e , la m a n d i b u l e infé

r i eu re basse, émoussée ; le corps r ecouve r t en

t i è r e m e n t de p l u m e s longues , po in tues , à t iges 

r a ides ; le p o u r t o u r de l 'œil n u . 
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LE MACAGUA RICANEUR — UESPETOTBERES 
CACHINNJNS. 

Der Lachhabicht. 

C a r a c t è r e s . — Le macagua r i c a n e u r ou r i eur , 

ainsi n o m m é à cause de sa voix re ten t i s san te , qui 

a de l 'analogie avec un r i c a n e m e n t , a p r e s q u e la 

tail le de l ' au tour d 'Eu rope ; ma i s sa t é t e esl plus 

grosse, et son corps m o i n s épa i s . Il a la tè te d 'un 

j aune pâle , c h a q u e p l u m e ayant la tige no i re ; 

les lo rums , les j o u e s , la n u q u e , no i r s ; les p l u m e s 

du dos b r u n e s , bo rdées d 'un m i n c e l iséré c l a i r , 

la face in fé r ieure du corps et u n e b a n d e sur la 

n u q u e , b l a n c h e s ; la poi t r ine et les cuisses , d 'un 

b lanc r o u g e â t r e , la face supé r i eu re de la q u e u e 

no i re , l ' infér ieure j a u n e b l a n c h â t r e , m a r q u é e 

de six ou sept bandes gr ises , et se t e r m i n a n t par 

u n e b a n d e b l a n c h â t r e ; les rémiges b r u n e s sur 

les b a r b e s e x t e r n e s , d ' un j a u n e o range ou 

b l a n c h e s sur les ba rbes i n t e rnes , qui sont m a r 

quées d 'é t ro i tes b a n d e s t ransversales b r u n e s ; 

l 'œil j a u n e - r o u g e , le bec noi r , la cire et les pa t t e s 

j a u n e s . La longueu r de l 'oiseau est de 55 cent . ; 

celle de la q u e u e , de 23 cent . ; la h a u t e u r des 

tarses est de 7 c e n t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet O i s e a u 
est p r o p r e aux par t i es c h a u d e s de l 'Amér ique 

du Sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'Azara , 

d 'Orb igny et S c h o m b u r g k n o u s on t fait con

na î t r e le genre de vie de cet oiseau. Us nous ap

p r e n n e n t qu ' i l est r é p a n d u sur u n e vaste é t en 

d u e de l ' A m é r i q u e d u S u d ; qu' i l s'y t rouve p a r 

tou t , sans ê t re c o m m u n nul le p a r t ; et qu ' i l est 

r a r e s u r les cô tes . D'après d 'Orbigny, on le ren 

con t r e sur tou t à la l is ière des forêts, et le long 

des r iv ières . 

On le voit p e r c h é sur un vieil a rb re m o r t , d 'où 

il fait e n t e n d r e son cr i , consis tant en u n e sor te 

de r i c a n e m e n t , dont l 'espri t des Indiens est sin

g u l i è r e m e n t f rappé . Ses a l lures sont celles d ' u n 

oiseau pa resseux , qu i n ' a i m e guè re à voler, qu i 

n e va j a m a i s loin, e t se borne à passer d ' u n 

a rb re à l ' au t re . C o m m e d 'Orbigny, S c h o m b u r g k 

dit ne l 'avoir j a m a i s vu p lane r dans l 'air. 

Il se n o u r r i t p r i n c i p a l e m e n t de r ep t i l e s ; il ne 

déda igne c e p e n d a n t pas les o i seaux , et chasse 

les pet i ts m a m m i f è r e s . D 'Orbigny croit qu ' i l 

m a n g e aussi des poissons . 

D'après S c h o m b u r g k , il cons t ru i t son n id s u r 

des a rb re s peu élevés. 

Dans tou t le Pa raguay , les Ind iens sont con 

vaincus que le r i c a n e m e n t de cet a u t o u r an

nonce l 'arr ivée d ' une g r a n d e caravane. Les Es

pagnols e u x - m ê m e s on t cet te c royance . 

L E S D I O D O N S — HARPAGUS. 

Die Zahnhabichte. 

C a r a c t è r e s . — Les diodons sont des as tu r idés 

de pet i te tai l le , à ailes cour t e s , à queue longue 

e t la rge . Ils son t r e m a r q u a b l e s par leur bec , 

d o n t la m a n d i b u l e supé r i eu re à pe ine plus 

l ongue que l ' infér ieure , a les bords très-feston-

nés et mun i s de deux den ts g raduées e t sa i l lan tes ; 

la m a n d i b u l e infér ieure est é m o u s s é e , et por te 

p rès de sa po in te deux den t s a iguës . Leu r s ailes 

son t s u b a i g u ë s ; leurs tarses cour t s , et de m ê m e 

l o n g u e u r que le doigt du mi l ieu . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre 

n 'hab i t e que l ' A m é r i q u e du S u d . Il est représen

té pa r deux espèces , que les Brési l iens c o n 

fondent sous le n o m de gaviâo, les Indiens de la 

Guyane sous celui d'umoi. 

LE DIODON BIDENTÉ — HARPAGUS RIDENT ATUS. 

Der doppelzàhnige Eabicht, The notched Falcon. 

C a r a c t è r e s . — Le d iodon b iden t é a 37 cent , 

de long et 72 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e 

sure 22 cent , et la q u e u e 17 cent . Il a le dos gris 

no i r , à reflets mé ta l l i ques ; le ven t re b r u n - r o u g e ; 

la gorge m a r q u é e d 'une bande b l anche étroi te ; 

le c roup ion b l a n c ; les r émiges noires , à b a n d e s 

t ransversa les b r u n clair , b l a n c h e s su r les ba rbes 

i n t e r n e s ; les ree t r ices noires à la face dorsa le , 

b r u n â t r e s à la face vent ra le , et t raversées par trois 

larges b a n d e s g r i se s ; l 'œil d ' un r o u g e c a r m i n 

c la i r ; la cire d 'un j a u n e v e r d â t r e ; le bec gris 

n o i r ; les pa t t e s d 'un r o u g e j a u n e . 

Les j e u n e s on t le dos b r u n , le ventre b l anc , 

o n d u l é de b r u n c la i r ou de r o u g e b r u n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —- Cet oiseau 

est assez c o m m u n dans les forêts de p r e s q u e 

tou t e l ' A m é r i q u e du S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C o m m e les 

a u t r e s a s tu r idés , il se t ient solitaire d a n s la c ime 
d ' u n a rb re touffu, gue t t an t les o iseaux, auxque l s 
il fait u n e chasse t rès-act ive . D 'après T s c b u d i , il 
est h a r d i et c o u r a g e u x , et ne cra in t pas d 'a t ta 
q u e r des an imaux plus g rands que lui ; aussi est-il 
r e d o u t é des I n d i e n s . 11 chasse les volailles et ne 
qu i t t e pas les envi rons d 'une ferme avant d 'avoir 
m a n g é la de rn i è r e pou le . Comme l ' au tou r d 'Eu
rope , il es t p r u d e n t et rusé , et é c h a p p e p r e s q u e 
toujours au chasseur . En cas de besoin , il se 
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con ten te d ' insec tes . D 'après B u r m e i s t e r , ce se 

rait la n o u r r i t u r e des j e u n e s encore inhabi les à 

c a p t u r e r les o i seaux . 

On t rouve le nid du d iodon b iden te sur des 

arbres élevés. Les œufs, au n o m b r e de t rois ou 

q u a t r e , sont couver t s de poin ts rouge b r u n , et 

r e s semblen t b e a u c o u p à ceux du gerfaut . 

L E S É P E R Y I E R S — NISUS 

Die Finkenhabiehte. 

C a r a c t è r e s . — Nous ar r ivons à l ' éperv ie r , le 

r e p r é s e n t a n t e u r o p é e n d 'un genre r é p a n d u sur 

tou te la surface de la t e r r e . Un corps a l longé , 

u n e tête pe t i t e , un bec m i n c e , fo r tement cro

c h u ; des ailes c o u r t e s ; u n e q u e u e l o n g u e , t ron 

quée à angle d ro i t ; des tarses faibles et longs ; 

des doigts minces , l o n g s ; des ongles t rès acérés : 

tels sont les p r inc ipaux ca rac t è re s des éperv ie rs . 

Le p l u m a g e varie t r è s - p e u suivant l ' âge . 

L'ÉPERVIER COMMUN — NISUS COMMUNIS. 

Der Sperber, The Sparrou; Hawk. 

C a r a c t è r e s . — L ' é p e r v i e r c o m m u n a 33 cen t , 

de long et 66 cent , d ' e n v e r g u r e ; l'aile pliée m e 

sure 21 cen t . , et la q u e u e 16. La femelle a 8 cent , 

environ de plus en l o n g u e u r , et 14 cent , d é p l u s 

d ' enve rgure . 

Les adul tes on t le dos d 'un gris c e n d r é no i 

r â t r e , le ventre b l a n c , m a r q u é de roux de roui l le , 

plus n e t t e m e n t chez le mâle que chez la femelle ; 

la q u e u e m a r q u é e de c inq ou six bandes no i res , 

et b l anche à l ' ex t r émi t é ; le bec b leuâ t re , la c i re 

j a u n e , l ' iris d ' un j a u n e doré e t les p ieds d 'un 

jaune pâ le . 

Les j e u n e s éperviers ont le dessus du corps 

gris-brun, la face infér ieure b l anche , à t aches 

b runes , longi tudinales à la gorge et au cou, 

transversales au vent re et à la po i t r ine . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'épervier 

c o m m u n hab i t e l 'Europe , l 'Asie et l 'Afrique. 

En E u r o p e , il n 'est r a re nul le par t , j e crois c e 

pendan t avoir r e m a r q u é qu' i l est plus c o m m u n 

en Al lemagne que dans le mid i , qu ' en Espagne 

par exemple . Il est éga l emen t abondan t dans la 

plus grande pa r t i e de l 'Asie cen t ra le . E n hiver , 

il rôde dans le pays ; il t raverse m ê m e la Médi

te r ranée et p a r a i t a l o r s dans le nord de l 'Afrique. 

De m ê m e , il arr ive aux Indes tous les h ive rs ; il 

s'y m o n t r e , d 'après J e r d o n , a u c o m m e n c e m e n t 

d 'octobre , e t en par t à la fin de février ou au 

c o m m e n c e m e n t de m a r s . 

M i e u r S , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'éperv ie r 

c o m m u n hab i t e les forêts, de préférence les 

pe t i t s b o u q u e t s de bois des régions m o n t a 

gneuses . Il est de tous les as tur idés le p lus agile 

e t p e u t - ê t r e le p lus c o u r a g e u x . Il r é u n i t toutes 

les qual i tés que l 'on observe chez les r e p r é s e n 

t a n t s les mieux doués de ce t t e famil le . 

a L ' é p e r v i e r , d i t m o n pè re , res te p r e s q u e 

t o u t le j o u r c a c h é , et n e se m o n t r e q u e lorsqu ' i l 

es t en chasse . Malgré ses pe t i tes ai les, il vole 

fac i lement , l é g è r e m e n t ; sa m a r c h e , pa r con t re , 

est inhabi le et sau t i l l an te . 

« Il est méfiant et h a r d i ; il ne cra in t pas les 

o iseaux plus forls q u e lui . Bechs te in dit le mâ le 

p lus c o u r a g e u x que la femelle , et N a u m a n n la 

femelle plus courageuse que le mâle ; ils se 

t r o m p e n t , les deux sexes sont éga lement cou ra 

g e u x . La femelle , il est vra i , est plus v igoureuse , 

et peu t souten i r u n c o m b a t dans lequel le m â l e 

s u c c o m b e r a i t . J ' en vis un j o u r un exemple . Un 

éperv ie r femelle avait pr is u n m o i n e a u , et l 'avait 

po r t é der r iè re u n e ha i e , à dix pas au plus de m a 

ma i son , p o u r le dévore r . Elle avait à peine com

m e n c é son repas , q u ' u n e cornei l le arr iva p o u r 

lui enlever sa p ro ie . L 'éperv ie r la recouvr i t en 

é t e n d a n t ses ai les . La cornei l le l 'ayant a t t a q u é 

à p lus i eu r s repr i ses , l 'épervier s 'envola, t e n a n t 

le m o i n e a u d a n s u n e se r re , pu i s , se r e t o u r 

n a n t avec u n e agil i té r e m a r q u a b l e , le dos p re s 

q u e t o u c h a n t le sol , de sa se r re res tée l i b r e , 

d o n n a un coup si violent à la corneil le que celles 

ci p r i t la fuite. Le m â l e ne se m o n t r e pas m o i n -

h a r d i que la femelle , et , c o m m e elle, s ' engage 

d a n s l ' i n t é r i eu r des vil lages. » 

On a vu plus ieurs fois des éperviers p é n é t r e r 

d a n s des maisons ou des voi lures , et se faire 

p r e n d r e ; l ' a rdeur avec laquel le ils p o u r s u i 

va ien t leur pro ie , l eu r avait fait oubl ier t o u t e 

p r u d e n c e . On a r a c o n t é r é c e m m e n t q u ' u n é p e r 

vier , chassan t un oiseau, péné t r a dans un w a g g o n 

de c h e m i n de fer en m a r c h e e t y fut c a p 

t u r é . 

L 'éperv ie r c o m m u n est l ' ennemi le p lus te r 

r ib le de tous les peti ts o iseaux. Depuis la pe r 

d r ix j u s q u ' a u ro i te le t , a u c u n n 'es t en sû re t é 

d e v a n t lu i . Sa hard iesse est e x t r ê m e . On en .a 

vu fondre sur des coqs , d ' au t re s su r des l ièvres . 

Dans ce de rn i e r cas, il semble p lu tô t voulo i r 

s ' amuse r à effrayer le t imide r o n g e u r . Parfois, 

ils s ' a t t aquen t à des ê t res qu i leur opposen t une 

cer ta ine rés i s tance . » Me p r o m e n a n t u n j o u r 

dans la forêt, dit N a u m a n n , j e vis u n h é r o n qui 

volait t r a n q u i l l e m a n t , en rasan t la c ime des a r 

b r e s . T o u t à c o u p un épervier sort i t du fourré , 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



saisit au cou le h é r o n su rp r i s , et tous d e u x 

s ' aba t t i r en t en poussan t des cris é p o u v a n t a b l e s . 

J ' a c c o u r u s en t o u t e h â t e ; m a l h e u r e u s e m e n t 

Tépervier m ' a p e r ç u t t rop t ô t , il l âcha prise et 

s 'enfuit . J ' au ra i s bien a imé savoir ce qu i serai t 

advenu de ce c o m b a t i n é g a l ; si le t é m é r a i r e 

r apace aura i t fini par va incre le hé ron e t pa r 

l ' égorger . » 

A la hard iesse , l ' épervier c o m m u n jo in t la 

plus g r a n d e r u s e . II a t t end r ée l l emen t sa p ro ie 

à l'affût. Quand il chasse , il vole à ras d u s o l , 

le long des buissons ou des ha ies , les t raverse su

b i t e m e n t , les pa r cou r t , en volant , du côté o p 

p o s é ; r e t o u r n e b r u s q u e m e n t de l ' au t re cô té , et 

appa ra î t ainsi tou jours à J ' improvis te a u p r è s de 

sa p r o i e ; ou b i e n , il s'élève en l 'air et se p r é 

cipi te sur sa v ic t ime . Il p r e n d indi f fé remment 

les oiseaux lorsqu ' i l s volent et lorsqu ' i l s son t 

p e r c h é s ; il les poursu i t m ê m e à la cou r se . « J e 

vis u n jour , di t m o n p è r e , u n épervier poursu i 

vre un m o i n e a u le long d ' une ha ie . Celui-ci , sa

c h a n t b ien q u ' a u vol il sera i t p e r d u , coura i t con

s t a m m e n t au t ravers de la ha i e d 'un côté à 

l ' a u t r e . L 'épervier le suivait de son m i e u x : à la 

fin, fa t igué de cet te chasse in f ruc tueuse , il alla 

se p e r c h e r sur un p r u n i e r voisin, où j e le 

t i ra i . » 

T o u s les pe t i t s oiseaux conna i s sen t e t r e d o u 

tent l eur e n n e m i . Les m o i n e a u x , à sa vue , vont 

se réfugier , di t N o r d m a n n , dans les t r o u s de 

sour i s , et les au t r e s o iseaux c h e r c h e n t u n abri 

où ils peuvent en t rouver . B e a u c o u p font p reuve 

de p r u d e n c e . Ils décr ivent des cerc les t rès-serrés 

a u t o u r des b ranches d ' a r b r e s . L ' éperv ie r ne 

pouvan t les suivre assez vi te , ils p r e n n e n t sur 

lui u n e ce r ta ine avance , pu is d i spara issen t au 

p lus épais du four ré . D 'au t res se laissent t o m 

be r à t e r r e , y d e m e u r e n t i m m o b i l e s , e t é c h a p 

p e n t souvent pa r cet te m a n œ u v r e . Les p lus 

agiles le poursu iven t en poussan t des cr i s , et 

aver t issent ainsi l eurs c o m p a g n o n s . Les h i r o n 

delles de c h e m i n é e , n o t a m m e n t , t r oub l en t ses 

chasses , et il pa ra î t en avoir consc ience . Lors 

qu 'e l les se m e t t e n t à le pourchasse r , il s 'élève 

dans les a i rs , décr i t q u e l q u e s cercles , pu is s 'en

fuit vers la forêt, fur ieux, sans dou te , con t r e ces 

oiseaux t r o p agiles. 

R a r e m e n t l 'épervier c o m m u n m a n q u e son 

a t t a q u e , et souvent il c ap tu re deux oiseaux du 

m ô m e c o u p . II por t e sa proie à u n end ro i t ca

ché , lui a r r ache les g randes p l u m e s , et la m a n g e . 

Il rejet te les os, les p lumes e t les poi ls . Les j e u 

nes oiseaux encore au n id sont p o u r lui u n e 

friandise, et il ne déda igne pas les œufs . « Le 5'J 

ma i , r a c o n t e Hin tz , m o n be rge r vint m e di re 

qu ' i l avait t r o u v é , la veille, u n n id de pe rd r ix , 

avec vingt-deux œufs ; qu ' i l n 'y en avai t p lus 

q u e vingt , e t qu ' i l avait vu un pet i t épervier s 'en

voler non loin d u n id . J ' y allai auss i tô t , et ne 

t rouvai p lus q u e dix-neuf œufs . J e m e cacha i . 

Il n 'y avait pas un q u a r t d ' h e u r e que j ' é t a i s en 

observat ion, q u e j e vis un éperv ie r a r r iver au 

nid et s ' envo le r ; il m a n q u a i t e n c o r e u n œuf. 

Une h e u r e ap rès , il rev in t et pa r t i t ce l te fois 

encore avec u n œuf. J e n e p u s voir c o m m e n t 

il empor t a i t ces œufs , si c 'é ta i t d a n s son bec ou 

dans ses se r res . » 

L 'éperv ier fait r a r e m e n t e n t e n d r e sa voix. 

Son cri p e u t se r e n d r e pa r les syllabes kiki ki, 

plus ieurs fois r épé tées , ou kaek kaek, p rononcées 

l e n t e m e n t . Les p r e m i è r e s para issent ê t re son cri 

d ' ave r t i s semen t . 

L 'éperv ie r n i che dans les fourrés , g é n é r a l e 

m e n t à peu de d is tance du sol, e t lo rsqu ' i l le 

peu t , sur u n conifôre. Son n id esl cons t ru i t avec 

des h r a n c h e s sèches de p ins , de sapins , de b o u 

l e a u x ; le c e n t r e , peu spac ieux , est tapissé avec 

q u e l q u e s p l u m e s de la femelle. A la fin de m a i , 

on y t r o u v e de t rois à c i n q œufs , assez g ros , 

à coqui l le lisse et épaisse, et dont la fo rme , 

la cou l eu r , la g r a n d e u r var ien t b e a u c o u p . Ils 

son t g é n é r a l e m e n t b l a n c s , gr i sâ t res ou v e r d â -

t r e s , semés de poin ts plus ou mo ins gros , plus o u 

m o i n s s e r r é s , b r u n - r o u g e , o u r o u g e e t g r i s -b leu .La 

femelle couve s e u l e ; j a m a i s elle n ' a b a n d o n n e ses 

œufs, et les défend avec cou rage . Les deux pa

ren t s a p p o r t e n t aux pet i t s l eur n o u r r i t u r e , mais 

la femel le est seule en é ta t de la l e u r p r é p a r e r 

d ' une façon convenab le . On a vu de j eu n es éper-

viers , don t la m è r e avai t é té t u é e , m o u r i r de 

fa im, en tou rés d ' a l iments q u e le pè r e leur avait 

appo r t é s , ma i s qu ' i l n 'avai t pas su leur p r é p a r e r . 

Après avoir pr is l eur essor , les j e u n e s res ten t 

l ong temps avec leurs p a r e n t s , qu i les gu iden t , les 

so ignent , les ins t ru i sen t . 

Les g randes espèces de falconidés et l ' au tour 

des p a l o m b e s m a n g e n t l 'épervier sans r e m o r d s , 

q u a n d ils peuvent le c a p t u r e r . Les pet i ts oiseaux 

t é m o i g n e n t t ou t e l e u r ha ine en le pou r su ivan t . 

L 'éperv ier r encon t r e dans l ' h o m m e u n e n n e m i 

a c h a r n é , dans tous les l ieux où ce lu i -c i a appr is , 

à ses d é p e n s , à conna î t r e ses dépréda t ions . L ' é 

pervier , du r e s t e , n e m é r i t e pas de m e r c i ; par 

tou t où il se t rouve , il n e fait q u e dé t ru i r e . On a 
donc ra ison de m e t t r e t o u t en œuvre pour l 'ex

t e r m i n e r . 

Captivité. — Cependan t , l ' épervier n 'es t pas 

l 'objet de la r ép roba t i on un ive r se l l e . Chez p lu -
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sieurs peuples de l 'Asie, c 'est un oiseau de 

chasse t r è s -es t imé . «Dans le sud de l 'Oural , dit 

Eve r smann , c 'est l 'oiseau le plus employé , su r 

tout à la chasse des cailles. On dresse les j eunes 

éperviers en été et en a u t o m n e ; on les emploie 

à la c h a s s e , puis on leur r end la l i b e r t é ; il 

n'est n u l l e m e n t avan tageux de les n o u r r i r t ou t 

l 'hiver, car, en é té , on peut se p r o c u r e r a u t a n t 

de j e u n e s qu ' on en a beso in . Les g randes fe

melles seules sont dressées à la chasse ; les mâles 

y sont i m p r o p r e s . » 

Il en est de m ê m e aux Indes , à ce q u e nous 

rappor te J e r d o n . L 'éperv ie r c o m m u n , e t u n e 

espèce voisine, l 'épervier pygmée (nixus virgatus), 
y sont t r è s -es t imes des fauconniers . On les p r e n d 

tou t j eunes , an n id , et on les dresse à chasser les 

perdr ix, les cail les, les bécasses, les p igeons , et 

su r tou t les me ina t e s . Us r e n d e n t de grands ser

vices dans les jung les , et payen t ainsi tou te la 

peine qu 'on s'est donnée pour les élever . 

Quan t à moi , j a m a i s épervier captif ne m 'a 

causé la m o i n d r e satisfaction. Leur défiance, 

B l l E l l M . 

leur sauvager ie , leur voraci té les r e n d e n t repous

sants . Lenz racon te u n fait carac tér i s t ique p o u r 

ceso iseaux . «Il y a q u e l q u e s années , di t - i l , je reçus 

un épervier femelle ; il avait poursuivi un loriot 

dans un bu isson d 'ép ines , et ce la avec une telle 

fureur , qu ' i l s 'était pr is au mil ieu des b ranches . 

J e lui a t tachai les ailes, e t le mis dans u n e cham

bre , en présence de onze pe r sonnes , qu ' i l regar

dai t avec des yeux é t ince lants de colère . Je pris 

six j e u n e s mo ineaux , j ' e n laissai cou r i r un ; l'é

pervier se préc ip i ta sur lu i , le saisit , l 'é trangla 

dans ses ser res , et , r ega rdan t les spec ta teurs , de

m e u r a sur sa proie , qu ' i l se r ra i t fo r tement dans 

ses griffes. C o m m e il n e voula i t pas manger , 

nous s o r t î m e s , et lo rsque dix m i n u t e s après 

n o u s r e n t r â m e s , le m o i n e a u étai t dévoré . Il en 

f u t d e m ê m e des deux au t r e s mo ineaux ; quant au 

q u a t r i è m e , il le pr i t et le tua c o m m e les t rois 

p r e m i e r s , mais dix minu tes après , il n ' en avait 

m a n g é q u e la moi t i é . Il n ' e n t u a cependan t pas 

moins le c inqu i ème et le s ix ième, sans les m a n 

ger, t an t son es tomac étai t p le in , u 

III — 238 
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L E S A U T O U R S — ASTUR 

Die Habichte, The Hawks. 

Les au tou r s , types de la famille des as tu r idés , 
r essemblen t b e a u c o u p aux éperviers , ma i s ils 
en diffèrent par un corps p lus r amassé , u n bec 
plus long, u n e queue a r r o n d i e , des pat tes plus 
fortes et plus cour tes , et par un p l u m a g e qui 
varie su ivant l ' âge . 

L'AUTOUR DES PALOMBES — A S T I Ï R P.4LTIMK4MTIS. 

Der Uabicht, The Goshawk. 

C a r a c t è r e s . — L ' au tou r des pa lombes ou vul
gaire {f.g. I l 7 ) est un grand rapace de 38 cent , 
de long, et 1 m , t o d ' e n v e r g u r e ; son aile pl iéc m e 
sure 33 cent , et sa q u e u e 2 3 . La femelle a 72 
cent , de long, et bien d ' enve rgu re . L 'o i 

seau adu l t e a le dos gr i s -brun no i râ t re , à reflets 
plus ou mo ins gris c e n d r é ; le ventre b l a n c , les 
p lumes ayant la t ige et de pet i tes l ignes o n d u 
lées d 'un b r u n n o i r ; le bec no i r ; la cire d 'un 
j a u n e clair , l 'œil j a u n e vif, les pa t tes j a u n e s . 

Les j eunes ont le dos b r u n , c h a q u e p l u m e 
é tant tachetée de j aune rou i l l e ; le ven t re varié 
de taches long i tud ina les b r u n e s , su r un fond 
roux de roui l le , qui passe p lus l a rd au b lanc 
rougeâ t re ; le bec , l 'œil , les pa t tes , la m e m b r a n e 
qui revêf la cire de cou leu r plus claire que chez 
les adul tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'au tour a à 

peu près la m ê m e aire de dispersion et le m ê m e 

hab i t a t que l 'épervier . Il r e m o n t e peu t - ê t r e plus 

loin vers le nord , et est moins voyageur . Il est 

rare dans le mid i de l 'Eu rope , et d 'après mes 

observations, il n ' a r r ive que r a r e m e n t et t ou 

jours i so lément dans le nord de l 'Afrique. Il en 

est de m ê m e en Asie. Dans le sud de cet te pa r t i e 

du m o n d e , on ne le t rouve toute l ' année , et isolé, 

que dans l 'H ima laya ; il ne se m o n t r e qu ' acc i 

den te l l ement dans la p la ine . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' a u t o u r 

aime les bois a l t e rnan t avec des c h a m p s et des 

p ra i r i e s ; on les r e n c o n t r e n é a n m o i n s p lus sou

vent dans les g randes que dans les pe t i tes forêts. 

A mon avis , la descr ip t ion des m œ u r s de 

l 'autour , d o n n é e pa r m o n pè re , il y a p lus de 

quarante a n s , n 'a encore été surpassée par p e r 

sonne ; aussi , la prendrai- je c o m m e guide , me 

conten tan t d'y ajouter les résul ta ts des observa

tions les p lus r écen tes . 

L ' au tour est un oiseau sol i ta i re , n u l l e m e n t 

sociable, ne vivant m ê m e avec sa femelle q u ' a u 

t e m p s des a m o u r s . Il est fa rouche , sauvage, 

h a r d i , actif, fort et p r u d e n t . Son vol est rap ide 

et b r u y a n t ; souvent il p lane et t i en t alors la 

q u e u e étalée. C'est u n beau spectacle que de 

voir cet oiseau se" mouvo i r dans les a i rs . Il s 'é

lève r a p i d e m e n t , plane un ins tan t , se laisse tom

ber , vole avec la plus g r a n d e sûre té a u mil ieu 

des fourrés les p lus touffus ; il mon te et il des

cend avec légère té . A t e r r e , il est maladro i t , et 

n 'avance q u ' e n sau t i l l an t . 

Sa voix, qu ' i l fait r a r e m e n t e n t e n d r e , est 

for te , re ten t i ssante , désagréab le . E n colère , son 

cri est : iwiack ; j o y e u x , t r i o m p h a n t d 'avoir fait 

u n e c a p t u r e , il cr ie iwiae, iwiae ; a u m o m e n t de 

l ' a ccoup lemen t , son cri est gaeck, gaeck, gaeck, 

gick, gich, gick, syllabes q u e su iven t r a p i d e m e n t 

Ivak, kiak, p lus ieurs fois répé tés . Effrayé, il c r ie 

wiae, wiae ou wis, wis. 

L 'au t o u r est en chasse t o u t e la j o u r n é e , 

m ê m e à mid i , h e u r e que les au t res r apaces con

sac ren t au repos . Il pa rcour t à peu près r égu l i è 

r e m e n t un assez g rand d o m a i n e , et revient f ré 

q u e m m e n t à la place où sa chasse a été h e u r e u s e . 

Sa voraci té insat iable n e lui p e r m e t pas de 

p r e n d r e du r e p o s ; il est tou jours affamé, t o u 

j o u r s il a soif de sang . Il a t t a q u e tous les oiseaux, 

depu i s l ' ou ta rde e t la ge l ino t te j u s q u ' a u x p lus 

pet i ts passereaux et tous les m a m m i f è r e s qu ' i l 

croi t ê t r e plus faibles que lui . Il fond sur les 

l i èv res ; il enlève la bele t te du sol, il p r e n d l 'é

cu reu i l dans sa d e m e u r e ; il cap tu re sa p ro ie , 

qu 'e l le vole ou qu 'e l le soit p e r c h é e , l 'oiseau 

aqua t i que c o m m e le m a m m i f è r e . 

A sa vue , u n au t re an ima l est saisi d'effroi; 

il est pr is , et c o m m e le dit N a u m a n n , « son 

sang coule déjà sous les ser res du r apace , avan t 

qu ' i l ait songé à s 'enfuir ou à se tapir c o n t r e 

le sol. » Sa voraci té n ' es t su rpassée q u e pa r sa 

hard iesse ; mais tou tes deux le sont pa r sa soif 

de c a r n a g e : il n ' é p a r g n e r i en . 

Il chasse su r tou t les p igeons , et une seule 

pa i re d ' au tours p eu t , en q u e l q u e s mois , anéan t i r 

le co lombier le plus peuplé . Dès qu ' i l s ape rço i 

vent leur e n n e m i , les pigeons p r e n n e n t la fuite ; 

mais celui-ci fond sur eux avec la rapidi té de la 

flèche et c h e r c h e à en d é t a c h e r u n . Il ne semble 

pas qu ' i l agi te les ailes ; il les t ient un peu r a 

ba t tues , et t end ses ser res en avan t . Il s 'élance 

avec u n e tel le vitesse q u e le b r u i t d e son vol peut 

ê t re en t endu à cent ou cen t c i n q u a n t e pas . <( Un 

j o u r , r a con t e m o n père , j e me t rouvais dans les 

] c h a m p s , et j e vis un a u t o u r p l ane r au-dessus 

l d 'une m o n t a g n e . A u n q u a r t de l ieue, dans la 

I val lée, u n e b a n d e de p igeons étai t t r anqu i l l e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m e n t en t ra in de c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e . A peine 

l ' au tour les eut-il ape rçus qu ' i l se laissa t o m b e r 

o b l i q u e m e n t d ' u n e h a u t e u r de mil le brasses au 

moins . Mais les pigeons l 'avaient vu à t e m p s ; ils 

s 'enfuirent à t i re -d 'a i le vers leur p igeonnie r . 

L ' au tou r , dans s a p r e m i è r e a t t a q u e , avait descen

du plus bas q u e les p igeons ; il s'éleva de n o u 

veau, les poursu iv i t , et en a t t aqua un , mais ce 

lui-ci, par un d é t o u r hab i l e , pa rv in t à é c h a p p e r 

au ravisseur et à g a g n e r h e u r e u s e m e n t le pigeon

nier . » 

Lo r sque l ' au tou r ne réussi t pas à p r e n d r e les 

pigeons au vol, il a r e cou r s à la ru se , o Dans 

mon d o m a i n e d e Podol ie , r a con t e le comte 

Wodzicki , on élevait b e a u c o u p de p igeons . L e u r 

n o m b r e n e t a rda pas à a t t i re r tous les au tou r s et 

tous les faucons des environs . Mais b i en tô t , mes 

pigeons furent t e l l e m e n t par eux chassés , qu ' i ls 

n 'osèrent plus se ha sa rde r dans la c a m p a g n e , et 

qu' i ls c h e r c h è r e n t leur n o u r r i t u r e au voisinage 

imméd ia t des hab i t a t i ons . Us ne qu i t t a i en t que 

r a r e m e n t l eur r e t r a i t e , et ne s 'é loignaient j amais 

de la cour . Cela d u r a plus d 'une s ema ine . 

« Les oiseaux de proie a b a n d o n n è r e n t la place ; 

seuls , deux au tou r s d e m e u r è r e n t et su ren t se 

p r o c u r e r l eur repas quo t id i en . L ' u n resta des 

h e u r e s en t i è r e s , caché par un toit de c h a u m e , 

les p lumes hér issées , le cou r e n t r é . Ainsi posé, 

il r e ssembla i t t o u t à fait à u n h i b o u . Les pi

geons dev in ren t p lus confiants , se p e r c h è r e n t 

sur le t o i t ; l 'o iseau de p ro ie ne bougea pas ; 

mais quand ils se m i r e n t à sor t i r sans c ra in te du 

p igeonnier et à y ren t re r , il fondit sur eux , en 

saisit un et l ' empor t a dans le j a r d i n , où il savait , 

semblait-il , q u ' o n ne le t i re ra i t pas , ce j a r d i n 

étant en tou ré d e ma i sons . Le second au tou r se 

m o n t r a encore p lus rusé et p lus ha rd i ; c h a q u e 

j o u r , il arr ivai t à la m ê m e h e u r e , chassai t les pi

geons dans leur p igeonnier , e t les t r aqua i t . Il se 

percha i t sur le p igeonn ie r , le f rappai t de son 

aile à coups r e d o u b l é s , j u s q u ' à ce q u ' u n p igeon , 

sur lequel il fondai t aussitôt , en sort î t . » 

L ' a u t o u r m e t n o n moins d ' a rdeu r à poursu iv re 

les m a m m i f è r e s . 

a i l s ' empare fac i lement des j eunes levrau ts , 

dit m o n p è r e ; q u a n t aux vieux l ièvres, il les 

chasse avec m é t h o d e . Le lièvre c h e r c h e son sa

lut dans la fuite ; à p lus ieurs repr i ses , l ' au tour 

s 'élance sur lu i , lu i d o n n e des coups de bec ; 

après l 'avoir ainsi blessé et épu isé , il finit pa r le 

saisir avec ses serres et l ' égorger . Une telle chasse 

dure souvent l o n g t e m p s ; j ' a i vu un lièvre c o m 

bat t re ainsi u n cer ta in t e m p s avec un a u t o u r ; 

ils se rou la ien t l 'un sur l ' au t re , sans que l 'oiseau 

de pro ie lâchât pr i se . Un de mes amis , en qui 

j ' a i pleine confiance, tua d ' u n seul c o u p de 

fusil, u n lièvre et u n a u t o u r , qu i é tai t p e r c h é 

sur lu i . » 

L ' a u t o u r ne se con ten te pas toujours d ' une seule 

proie ; il p rend a u t a n t d 'o iseaux q u e cela lui est 

possible, les égorge et les m a n g e ensui te t r anqu i l 

l emen t , a P lus ieurs a u t o u r s , r acon te A u d u b o n , 

suivaient u n e bande de pigeons voyageurs , lors

que l 'un d 'eux fut a t t i ré pa r un vol de quiscales 

(quiscalus versicolur.) 

» Ceux-ci volaient au-dessus de l 'Ohio. L ' a u 

t o u r fondit su r eux avec la vitesse de la flèche. 

Les quisca les se s e r r è ren t les uns con t re les 

au t re s ; on au ra i t dit u n e masse no i re , t raversan t 

les a i rs . L ' au tou r les a t te igni t , en pri t u n , pu is 

un second, un t ro i s i ème , un q u a t r i è m e , u n c in

q u i è m e , les ég o rg ean t l 'un ap rès l ' au t re , et les 

laissant t o m b e r dans l 'eau. H avait fait u n e chasse 

f ruc tueuse , avant q u e les m a l h e u r e u x e u s s e n t 

p u t rouver un refuge dans la forêt. A ce m o 

m e n t , il a b a n d o n n a l eu r pou r su i t e , et on le vit 

r ase r la surface du fleuve, r amasse r ses pro ies et 

les p o r t e r à t e r re . » 

Si l ' au tour est peu sociable , il faut t r ô s -p roba -

b l e m e n t l ' a t t r ibuer à s a s o i f d e s a n g inex t inguib le : 

les individus que l 'on re t ient captifs en fournissent 

la p r e u v e . « Au p r i n t e m p s dern ie r , r a con t e m o n 

frère, j e fis p r e n d r e pour le J a r d i n zoologique de 

H a m b o u r g , u n a u t o u r femelle avec ses deux p e 

t i t s . Le mal in , j e les mis dans u n e g rande c a g e ; 

l ' ap rès -mid i , quand j ' a l l a i s l eu r d o n n e r à m a n 

ger, j e vis que la m è r e s 'é ta i t déjà rassasiée ; elle 

avait m a n g é à moi t ié u n de ses pe t i t s , et égorgé 

l ' au t re . Que lques j o u r s ap rès , je reçus une pai re 

d ' au tou r s , avec deux pe t i t s . J e les mis c h a c u n 

i so l émen t , dans u n e cage ; j e leur d o n n a i de la 

n o u r r i t u r e en a b o n d a n c e , et les expédia i à leur 

des t ina t ion . On les m i t là avec un de leurs s e m 

b lab les , q u e l 'on nour r i s sa i t déjà depu i s u n an 

en cap t iv i té . Celui-ci a t t a q u a les deux j e u n e s et 

les t u a , pu is il s 'en pr i t aux vieux, les dévora , 

mais il fut à son tou r m a n g é par un nouvel a u 

t o u r . « Un forestier de mes amis m'a d i t avoir en

fermé ensemble qua to rze au tou r s des p a l o m b e s ; 

il leur donna i t a b o n d a m m e n t à m a n g e r , et ce

p e n d a n t ils s ' en t r e -dévorè ren t . P o u r m a p a r t , j ' a i 

toujours vu , en capt iv i té , l ' au tou r le plus fort dé

vorer l ' individu plus faible, que ce soit son c o m 

pagnon , son enfant ou un de ses pa ren t s . Il va sans 

dire qu ' i l ne se c o m p o r t e pas a u t r e m e n t vis-à-vis 

des au t res rapaces . Il m a n g e tous les a n i m a u x 

qu ' i l peu t m a n g e r , ou du m o i n s , il les t u e . 

Aussi , dès qu' i l se m o n t r e , les au t res oiseaux 
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manifestent- i ls t ou t e la ha ine qu ' i ls lui po r t en t . 
Les cornei l les , s u r t o u t , ne se lassent pas de le 
pou r su iv re , de l ' a t t aquer , au m é p r i s de leur 
p rop re vie. « Un a u t o u r , dit m o n pè re , é ta i t 
poursuivi pa r t rois corneil les ; il c h e r c h a à p lu
sieurs repr ises à leur d o n n e r la chasse , mais 
elles savaient lui échapper t r è s -hab i l emen t , et il 
ne pu t venir à bou t d 'en blesser une seu le . Ce 
m a n è g e avait du ré u n cer ta in t e m p s , lo r sque 
l ' au tour aperçu t , à envi ron t ro is cents pas de l à , 
des pigeons sur un t o i t ; il s 'é lança auss i tô t dans 
cet te d i rec t ion , se la issant t o m b e r d 'une h a u t e u r 
de plus de cen t b ra s ses ; mais il rev in t sans avoir 
p u faire c a p t u r e . Les cornei l les s e m b l è r e n t 
s tupéfai tes de sa rap id i té . T a n t qu ' i l p lana i t , 
elles avaient pu le suivre faci lement ; ma i s a u 
cune n 'é ta i t capable de le suivre dans sa c h u t e . 
Lorsqu ' i l r epr i t le hau t des a i rs , la pou r su i t e re
c o m m e n ç a . Cependan t l ' au tour fondi t u n e se
conde fois sur les p igeons et finit par en c a p t u r e r 
u n qu ' i l e m p o r t a . Les cornei l les , cet te fois, l 'a
vaient suivi de leur mieux ; elles p a r v i n r e n t à le 
se r re r de si p rès , qu ' i l du t a b a n d o n n e r sa p ro ie , 
et qu i t t e r la place, M 

N o r d m a n n dit que l ' au tou r réuss i t q u e l q u e 
fois à p rendre u n e des cornei l les qui le pour 
suivent . Cela doit Être r a r e , car les cornei l les 
ne poursu iven t ce t o iseau qu ' avec la p lus g rande 
p r u d e n c e . Les faucons n e dé tes ten t pas moins 
ce rapace , et les h i ronde l les se font un plaisir 
tout pa r t i cu l i e r d e l ' a ccompagne r d e leurs cris 
p e r ç a n t s . 

L ' au tou r c o n s t r u i t son n id sur les a r b r e s 
les plus élevés, et g é n é r a l e m e n t t r è s -p rè s du 
t r o n c . Ce nid est g r a n d et plat ; la base est formée 
de b r a n c h e s sèches , sur lesquelles repose u n e 
c o u c h e de r a m e a u x ver ts de pins e t de sapins , 
q u e l 'oiseau r e m p l a c e à m e s u r e qu ' i l s se sè
chen t . La cavité du n id est tapissée de p lumes 
et de duve t . Une fois le nid bât i , la m ê m e pa i re 
d ' au tour s l 'uti l ise p lus ieurs a n n é e s de su i te ; 
u n couple a souvent trois ou q u a t r e n i d s , peu 
éloignés l 'un de l ' au t re , qu ' i l occupe a l t e rna t i 
v e m e n t . Chaque a n n é e , le n id est r é p a r é , é largi , 
garn i de nouvel les b r a n c h e s . Au mois de m a r s , 
on voit , par les beaux j o u r s , le m â l e e t la fe
me l l e s 'élever de conce r t dans les a i rs , c o m m e 
p o u r t é m o i g n e r de leur a m o u r . La p o n t e a lieu 
dans la seconde moi t ié d 'avri l , les œ u f s , au 
n o m b r e de deux à q u a t r e , sont a l longés , élargis 
au mi l ieu , à coqui l le r u g u e u s e et épa isse ; ils 
sont d 'un vert b l anchâ t r e , semés de poin ts 
j aunes assez ra res . La femelle les couve avec la 
p lus g r a n d e soll ici tude, et ne les qui t te j ama i s , 

m ê m e q u a n d on t i re sur el le. Les deux époux 

dé fenden t l eur p r o g é n i t u r e avec la p lus g rande 

vai l lance , se m o n t r a n t m ê m e parfois plus que 

t éméra i res . On en a vu a t t aque r des h o m m e s qu i 

g r impa i en t à l ' a rbre où étai t l eur n i c h é e . On 

cite m ê m e des cas, où un a u t o u r , sans avoir 

é té pa r t i cu l i è r emen t exci té , est venu fondre sur 

un h o m m e ou sur u n cheval . 

Les pet i ts c ro issent r a p i d e m e n t ; ils m a n g e n t 

b e a u c o u p , et l eurs pa ren t s on t fort à faire p o u r 

les rassas ier . Le nid devient alors un véri table 

aba t to i r . L e pè re et la m è r e y a p p o r t e n t tout ce 

qu ' i ls t rouven t , m ê m e des nids ent iers avec les 

pe t i t s , s u r t o u t des nids de grives e t de m e r l e s . Il 

est p robab le que les plus forts d ' en t re les j e u n e s , 

pressés par la fa im, a t t a q u e n t e t dévoren t leurs 

frères plus faibles. 

C h a n g e . — L ' a u t o u r cause t a n t de dégâts qu'il 

est p a r t o u t poursu iv i avec a c h a r n e m e n t ; et c e 

pendan t , il ne l 'est pas assez. On ne se d o n n e 

pas assez de pe ine p o u r découvr i r les n ids , p o u r 

ex t e rmine r , dans son g e r m e , cel te r ace s a n g u i 

na i r e ; on n e c h a s s e m ê m e pas assez les o iseaux 

adu l t e s . A la vé r i t é , il n 'es t pas facile de l e s c h a s 

ser , t a n t ils sont p ruden t s e t rusés . Dans q u e l 

ques locali tés, la ha ine q u e l ' a u t o u r a p o u r le 

c h a t - h u a n t est exploi tée . On l 'a t t i re au m o y e n 

de l 'un de ces oiseaux, et on p e u t alors le t i rer 

fac i lement . On t u e , sans t r o p de pe ine auss i , la 

femelle en t ra in de c o u v e r , e t on en p rend un 

assez g rand n o m b r e dans des p ièges . 

C a p t i v i t é . — E n cap t iv i t é , l ' au tou r n 'es t pas 

plus a imable q u ' e n l iber té . Sa sauvager ie , sa 

m é c h a n c e t é , sa soif de sang le r e n d e n t i n s u p 

por tab le au de rn i e r d e g r é . 

P a r c o n t r e , tous les A s i a t i q u e s , qu i chassent 

encore à l 'oiseau, e s t imen t fort ce r a p a c e . D 'a

près J e r d o n , il est, dans les Indes , le plus recher 

ché de tous les oiseaux de chasse . 

« Le bnz, comme, on l 'appel le , est dressé à 

chasser les ou ta rdes , les mi lans , les vau tou r s , les 

c ana rds , les h é r o n s , les ibis , les faucons, e t c . A 

la chasse du l ièvre , on ga rn i t les patLes de l ' au

tou r de bot t ines de cu i r , p o u r e m p ê c h e r qu ' i l ne 

se blesse aux ép ines ; car le l ièvre e n t r a i n e tou

j o u r s l 'oiseau avec lu i p e n d a n t q u e l q u e t e m p s . 

Celui-ci ne le t ient qu 'avec une serre ; de l ' au t re , 

il c h e r c h e à se c r a m p o n n e r a u x b ranches , aux 

he rbes , aux r ac ines , p o u r l ' a r rê te r . Il vole droi t 

su r sa p ro i e , mais si elle n 'es t pas à une dis lance 

convenable , à cent ou deux cen ts b rasses envi ron , 

il a b a n d o n n e la chasse , rev ient vers le faucon

nier , et se p e r c h e sur u n a r b r e vo i s in , voire 

m ê m e sur l e - s o l . Une femelle d ' a u t o u r bien 
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dressée se paye de 20 à 50 r o u p i e s , un mâle de 

10 à 30 roup ie s . » 

L E S M E L I E R A X — MEL1ERAX. 

Die Singhabichte. 

C a r a c t è r e s . — Les mêl iérax , que l 'on a aussi 

n o m m é s autours chanteurs, se d i s t inguen t des 

a u t o u r s p r o p r e m e n t dits pa r leurs formes plus 

é l ancées , l eur bec plus faible, leurs ailes plus 

l ongues , leur q u e u e a r rond ie , leurs ta rses plus 

élevés, p lus forts, et leurs ongles plus c o u r t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces as tur idés 

sont p ropres à l 'Afrique. 

LE MELIERAX. R A Y É — MEL1ERAX POLYCOM S. 

LE MELIERAX CHANTEUR — MELIE114X MU&ICUS. 

Der Singhabicht, The chanting Falcon. 

C a r a c t è r e s . —• Le mêl ié rax rayé a le dos , la 

gorge, la par t ie supé r i eu re de la poi t r ine d 'un 

gris d 'ardoise ; le ven t re , le c r o u p i o n , les cu i s 

ses, les grandes couve r tu re s supér ieures de l 'aile 

b lanches , m a r q u é e s de l ignes étroi tes , en z igzag , 

d 'un gris c e n d r é ; les r émiges d 'un b r u n n o i r ; les 

rectr ices de m ê m e cou l eu r , mais p lus c la i re , avec 

trois larges handes t ransversales foncées , et 

l ' ext rémité b l a n c h e ; l ' iris h r u n ; le bec d ' u n 

bleu foncé ; la c i re et les pa t tes d 'un orangé vif. 

Le m i l e a 52 cent , de longueur et plus de 

1 mè t re d ' enve rgure ; l 'aile pliôe mesure 30 cen t . , 

la queue 23 . La femel le est plus grande ; elle a 

environ 4 cent , de p lus de longueur , et 5 cen t , 

de plus d ' enve rgure . 

Les j eunes ont le dos b r u n , le ventre b l a n c , à 

bandes b runes t r ansversa les ; les côtés de la 

tête et u n e large b a n d e pec tora le é g a l e m e n t 

b r u n s . 

Le mêl iérax c h a n t e u r a , à t rès -peu p r è s , la 

m ê m e colora t ion , mais sa tail le générale, et sa 

queue sont p lus longues d 'environ 6 cent . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le mêl ié rax 

rayé hab i t e la Nub ie , l 'Abyssinie, le Kordofân , 

et, dit-on, le Sénéga l : il est r emp lacé dans l 'A

frique mér id iona l e p a r l e mêl iérax c h a n t e u r . Le 

Vail lant a r e n c o n t r é assez a b o n d a m m e n t ce der

nier dans la Cafrerie et les pays ci rconvois ins . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le m ô m e 

voyageur r appo r t e q u e le mêl ié rax chan teur se 

l ient sur les a rb re s isolés, qu ' i l chasse les l iè

vres, les pe rdr ix , les cailles, les ra ts , les souris , 

qu ' i l bâ t i t u n n id assez g rand , et pond qua t r e 

œufs r onds , en t i è r emen t b lancs . Le Vail lant 

ajoute encore q u e le mêl ié rax c h a n t e u r mâle 

mér i t e son n o m , à cause du chant qu' i l ne cesse 

de faire e n t e n d r e des h e u r e s en t iè res . J e ne 

connais a u c u n e au t r e descr ip t ion de cet oiseau, 

et ne peux donc déc ider si la relat ion de Le 

Vail lant est exac te . Quan t à l 'espèce qui h a b i t e 

le cen t re de l 'Afrique, j a m a i s j e ne l'ai e n t e n d u e 

c h a n t e r ; c 'est au plus si elle pousse un siffle

m e n t p r o l o n g é . 

Le mêl iérax rayé est t r è s - c o m m u n dans toutes 

les s teppes boisées, au sud de 170 degrés de la

t i t u d e s ep t en t r i ona l e . Il est plus r a r e dans les 

forôts vierges , et se t ient de préférence sur les 

a rb res isolés des s teppes , d 'où il peut e m b r a s s e r 

tou t un vaste hor izon . Il res te l i p r e s q u e t o u t 

le j o u r . Son d o m a i n e est assez res t re in t . Dans 

les s teppes , c h a q u e pa i re hab i t e à proximi té 

d ' une a u t r e ; chacune doi t donc se con ten te r 

d ' une é t e n d u e de ter ra in fort l imi tée . 

Les mêl ié rax n ' on t que des rappor t s physiques 

avec leurs parents d 'Eu rope ; t ou t dans leur m a 

nière d ' ê t r e les en d i s t ingue . Us sont indolents 

et n 'on t r ien de la hardiesse qu i fait de no t r e 

a u t o u r le t e r r i b l e e n n e m i de tous les peti ts 

a n i m a u x . La paresse est le fond de leur ca rac 

t è re . Ils res tent à la m ô m e place des heu res e n 

t iè res . Leur vol n 'a r i en de la rapid i té qui d i s 

t ingue celui de l ' au tour . Us agi tent l e n t e m e n t 

leurs ailes cour tes et a r r o n d i e s , et les t i ennen t 

assez long temps é t endues , en glissant en que lque 

sorte dans l 'a i r ; pu is , ils d o n n e n t que lques nou 

veaux b a t t e m e n t s . P e r c h é s sur un a rb r e , ils se 

t i ennen t assez dro i t , la t ê t e r e n t r é e , le regard 

fixe. 

Ruppe l l dit que le mê l i é rax rayé se n o u r r i t 

p r i n c i p a l e m e n t de pigeons et do pet i ts o i seaux ; 

mais il s'est t r o m p é en cela, ou , si son assert ion 

repose su r ses observa t ions , il s'est laissé i ndu i r e 

en e r r e u r pa r u n e co ïnc idence fortui te . 

Le mê l i é rax m a n g e sur fout des insectes , des 

rept i les et de peti ts m a m m i f è r e s . D 'après ce 

que j ' a i vu , il se n o u r r i t p r i n c i p a l e m e n t , si* 

non exc lus ivement de sau te re l les . Il chasse aussi 

les petiLs rongeur s , dont on t r o u v e p r e s q u e tou* 

j o u r s des débr is dans son e s tomac . H a r t m a n n l'a 

vu p r e n d r e des lézards , et j ' a i fait aussi parei l le 

observat ion . J e ne lui ai vu a t t a q u e r des oiseaux 

que lorsque des bandes n o m b r e u s e s passa ient 

devant lui , et r a r e m e n t , il lui arr ivai t d 'en cap

t u r e r u n . 

Il est t rop lent p o u r pouvoir les saisir au vol, 

et j a m a i s on n e le voit, c o m m e l ' au tou r ou l 'é-

pervier , poursu ivre p e n d a n t l ong t emps les p i j 

geons , si n o m b r e u x dans ces con t rées . Les ron-> 
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geurs , m ô m e d 'une pet i te tai l le , sont eu sû re té 
devant lui , et il vit en parfaite h a r m o n i e avec 
les é cu reu i l s . 

J e n 'ai pas vu le n id de cet o i seau ; j ' a i s eu le 
m e n t t rouvé des j eunes qu i venaient de p r e n d r e 
leur essor, au c o m m e n c e m e n t de la saison des 
plu ies , en aoû t et en s e p t e m b r e . 

L E S P O L Y B O R O I D E S — POLYDOROIDES 

îjie Schlanrjenhabichte. 

C a r a c t è r e s . — Les polyboroïdes sont c a r a c 
tér isés par un corps pe t i t ; une tè te m é d i o c r e , à 
joues n u e s ; un bec fa ib l e ; des ailes é n o r m e s , 
longues et l a r g e s ; u n e q u e u e l o n g u e , la rge , a r 
r o n d i e ; des tarses élevés et m i n c e s ; des doigts 
r e l a t i vemen t cour t s . 

LE l'OLYBOltOÏDE TYPE — l'OLYBOHOlDKS 
TÏTICUS. 

Der Schlangensperber. 

Caractères. — Le polyboro ïde type ou rayé 
a le dos , le devant; d u cou , la poi t r ine d 'un b leu 
cendré f o n c é ; les rémiges p r imai res n o i r e s , 
les r émiges secondai res grises, avec une t a c h e 
r o n d e , noi re , p rès de leur e x t r é m i t é ; les rec 
t r ices noi res , à poin te b l anche , et p ré sen tan t 
u n e la rge b a n d e b l a n c h e t ransversa le dans le m i 
lieu de leur l o n g u e u r ; le ventre , les cuisses, les 
couver tu res d e l à q u e u e b lanches , i i nemen t rayées 
de n o i r ; l 'œil b run , le bec noi r , les pa t tes j a u n e -
c i t r o n ; la cire et le t o u r des yeux j a u n e clair . Un 
m â l e , q u e j ' a i m e s u r é , avait 63 cenL. de long , et 
l™,43 d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée mesura i t 44 cen t . , 

L E S A Q U I L I D 

Lie Âdler, 

Les aqui l idés sont les p lus g rands de tous 
les rapaces qui se nour r i s sen t de proie v ivante , 
et excep t ionne l l emen t de cha rogne . On étend 
ce n o m à des oiseaux t r ès -d ive rs , don t on pour
rai t , avec q u e l q u e fondemen t , cons t i tue r p l u 
s ieurs familles. Mais , d 'un a u t r e c ô t é , les d i 
vers types que l 'on r e n c o n t r e p a r m i eux sont 
reliés d 'une façon si manifeste les uns aux au t res , 
qu 'on ne peu t m é c o n n a î t r e la pa ren té qui un i t 
tous ces r apaces . 

C a r a c t è r e s . — Les aqui l idés sont de g rands 
o iseaux, au corps r a m a s s é ; à tôte moyenne , en-

la q u e u e , 30 cent . ; le tarse 9, et le doigt du mi
lieu 4 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet O i s e a u 
hab i t e l 'Afrique mér id iona l e et o r i e n t a l e ; un 
de ses congénères , que que lques na tura l i s tes 
n 'en d i s t inguen t pas , vit à Madagascar . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le po lybo

ro ïde type n 'est pas un des oiseaux les p lus com
m u n s dans le S o u d a n or ienta l . On le r encon t r e 
parfois dans lesforôts c la i r - semées , j a m a i s loin de 
l 'eau. Au vol , on peu t fac i lement le p r end re 
pour u n a i g l e ; il a des ailes qu i lui p e r m e t t e n t 
faci lement de se souten i r dans l 'air. E n que lques 
coups d'aile lents et paresseux, il passe d ' un a r 
bre à l ' au t re . 11 est craint if et p r u d e n t , et s e m 
ble mener la vie soli taire des au t res oiseaux qui 
se nour r i s sen t de rep t i l es . J ' en tua i un dans 
l ' e s tomac duquel j e n e t rouvai q u e deux l é z a r d s ; 
d ' au t res na tura l i s tes disent qu ' i l chasse aussi les 
grenoui l les . 

D 'après J . V e r r e a u x , il m o n t r e une agili té 
sans égale. Ses tarses sont mobi les dans leur a r 
t icula t ion t ib io - ta r s ienne , n o n - s e u l e m e n t d 'ar 
r i è re en a v a n t , mais encore d 'avant en a r r i è r e , 
et ce t te disposit ion est t rès-ut i le au po lyboro ïde 
p o u r ses chasses aux rep t i l e s . Il enfonce ses 
pat tes dans les mara i s , les agi te en tous sens , 
avec u n e g r a n d e a g i l i t é , j u s q u ' à ce qu' i l ait 
saisi sa proie , ses doigts cour ts peuvent péné t r e r 
dans les fentes les plus é t ro i tes , p o u r y p r e n d r e 
les grenoui l les et les lézards qui s'y son t réfugiés. 
J . Ve r reaux a de plus r e m a r q u é que le polybo
roïde type ne faisait nu l l e difficulté de m a n g e r 
les pet i ts oiseaux et les peti ts m a m m i f è r e s qui 
vivent au voisinage des mara i s . C'est là tou t c e 
q u e l 'on sait des h a b i t u d e s de ce s ingul ier o i seau . 

E S — AQUILM. 

The Kagles. 

f iè rement couver te de p lumes ; au bec v igoureux , 
droi t à la base , r ecourbé à la p o i n t e ; à m a n 
d ibu le supé r i eu re dépou rvue de dent , s imple
m e n t é c h a n c r ê e . Us on t des tarses de l o n g u e u r 
m o y e n n e , t rès-épais , p lus ou moins recouver ts 
de p l u m e s ; les doigts forts, g é n é r a l e m e n t longs, 
toujours a rmés d 'ongles acérés ; des ailes obtuses , 
p lus ou mo ins a l longées , r ecouvran t , chez les 
uns , toute la q u e u e , cbez les au t res , la base 
s e u l e m e n t ; une q u e u e a m p l e , l ongue , a r rond ie 
ou t ronquée à angle d ro i t ; les p l u m e s de la 
n u q u e et de l 'occiput t rès-pointues , ou a l longées , 
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et fo rmant une h u p p e ; l 'œil g rand et vif, à 

arcade sourci l ière t r è s - p r o é m i n e n t e , ce qu i 

donne à ces o iseaux un air de majesté . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les aqil i l idés 

habi tent tou te la te r re ; que lques genres , cepen

dant , sont l imités à cer ta ines con t r ée s . 

M l e u r » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — T O U S les 

aqui l idés n 'on t pas le m ê m e hab i t a t . La p l u p a r t 

vivent dans les forê ts ; que lques -uns hab i ten t les 

montagnes et les roche r s ; d ' au t re s ne se t r o u 

vent que sur les côtes ou sur les rrves des lacs et 

desf leuves ; q u e l q u e s - u n s , enfin, font des s teppes 

leur d e m e u r e . R a r e m e n t , ils s 'é tabl issent au 

voisinage de l ' h o m m e ; ils r e c h e r c h e n t les l ieux 

où ils ne seront pas t roublés . Ils qu i t t en t l ' en

droit où ils sé jou rnen t , pour faire des excu r 

sions j u sque dans le voisinage des villages, et, 

s'ils ne sont pas chassés , ils v i ennen t ravir l eur 

proie j u s q u e sous nos yeux. 

Les espèces du Nord sont pour la p l u p a r t des 

oiseaux m i g r a t e u r s , t ous , du moins , e r r en t dans 

le pays, ho r s la saison des a m o u r s . 

Les aqui l idés n ' a i m e n t pas la société de leurs 

semblables ; en été , du moins , ils ne souffrent 

pas q u ' u n second s 'établisse dans leur d o m a i n e . 

Us ne se réun i s sen t les uns a u x au t res q u ' a u 

m o m e n t de leurs migra t ions h ibe rna l e s , ou b ien , 

auprès d ' une pro ie suffisante p o u r p lus ieurs in

dividus; pa r exemple , auprès du cadavre d ' un 

grand mammi fè r e . Même dans l eu r s migra t ions , 

les sociétés qu' i ls fo rment ne sont pas fort un ies . 

C'est l e h a s a r d q u i les r a s semble .dans des local i tés 

où ils t rouvent de la n o u r r i t u r e en a b o n d a n c e ; 

ils s'y c o m p o r t e n t tous de m ê m e , et l'on pou r 

rait croire qu ' i l s y forment une société , tandis 

qu 'à vrai d i re , c h a q u e ind iv idu n e s ' inquiète 

que de soi. Le mâle et la femelle d ' une m ê m e 

paire font seuls excep t ion . Us se d o n n e n t des témoi

gnages d 'un a t t a c h e m e n t r éc ip roque , et il n 'est 

pas dou teux que leur un ion ne soit du rab l e . 

Les aqui l idés ne se jo ignen t pas davantage 

aux au t re s o iseaux. Le hasard p e u t les faire se 

rencon t re r avec des vau tours , des buses, des 

milans , ma i s ils ne con t r ac t en t pas ami t ié avec 

eux. Us che rchen t l eur n o u r r i t u r e sur le m ô m e 

point, mais c 'est là la seule chose qu i leur soit 

c o m m u n e . 

Quelques-uns s e m b l e n t au tor i se r de petits pa

rasites, c o m m e j e les appel lera i , cer ta ins pa s 

sereaux, par exemple , à s 'établir au-dessous de 

leur aire ; cet te to l é rance est en que lque sorte in

volonta i re : le grand rapace suppor te le passereau 

dans son voisinage, pa rce qu'i l se sent incapab le 

de s 'en r e n d r e m a î t r e . L'agil i té de ce pe t i t ê t r e 

est son sauf-condui t . 

Nous n e voulons c e p e n d a n t pas n ier que les 

aqu i l idés ne t é m o i g n e n t quelquefois d 'une ce r 

t a ine g r a n d e u r , c o m m e le fait le l ion. Les p lus 

nob les d ' en t r e eux n ' on t pas la soif de sang de 

l ' au tour . Ce sont des rapaces , mais des rapaces 

nob le s et fiers; ils dé roben t parce qu ' i l s y sont 

forcés . 

C'est le con t ra i r e chez les aqui l idés ignobles ; 

il en est qui ne po r t en t pas en vain le n o m d ' a i 

g le s -au tours (pseudaëtos), pa rce qu ' i ls r a p p e l 

lent les as tur idés , pa r leurs m œ u r s c o m m e par 

leur p h y s i o n o m i e . 

E n généra l , les aqui l idés sont r ée l l emen t des 

a n i m a u x nobles . P a r m i les rapaces ailés, il en 

est p e u , si l 'on excepte les falconidés nob les , qu i 

so ient mieux doués q u ' e u x . Us sont aussi b i en 

pa r t agés sous le r appor t phys ique que sous le 

r a p p o r t in te l lec tuel . Us ne le cèden t pas en vitesse 

aux falconidés et aux a s t u r i d é s ; mais leur vol est 

supe rbe et ma jes tueux . Il n ' a pas cet te espèce 

d ' i n q u i é t u d e que l 'on observe dans les d e u x 

familles q u e nous venons de passer en r evue . 

P o u r s 'élever du sol, u n aqu i l idé é tend ses a i les , 

en frappe l 'air fo r t emen t , mais l en temen t , et , 

ar r ivé à une ce r ta ine h a u t e u r , il avance r a p i 

d e m e n t , en p lanan t , les ailes l a r g e m e n t é t e n d u e s . 

On ne lui voit pas d o n n e r un seul coup d 'a i le , 

et c e p e n d a n t il d isparaî t à la vue . Lorsqu ' i l dé 

cri t des cerc les , il c h a n g e de d i rec t ion , en tou r 

n a n t la q u e u e à dro i te ou à g a u c h e , en l 'élevant, 

en l ' aba i s san t ; il m o n t e , en p l a n a n t con t re le 

v e n t ; il descend , en p lanant dans la m ê m e d i 

rec t i on q u e le vent . P o u r saisir sa proie , il se 

p réc ip i t e b r u y a m m e n t avec u n e vitesse sans 

égale ; u n oiseau pa r t i cu l i è r emen t b ien doué 

lut é c h a p p e , mais il fond avec assez de rapid i té 

p o u r saisir un p igeon , à c o u p sû r . 

A t e r re , les aqui l idés m a r c h e n t m a l a d r o i t e 

m e n t ; ils saut i l lent d ' u n e façon s ingul iè re , en 

m o u v a n t u n e pa t te après l ' au t re , et en s 'a idant 

de, l eu r s ailes ; mais q u a n d ils sont pe rchés , l eur 

p o r t es t d 'une noble majesté . Us t i e n n e n t le co rps 

d ro i t et font a u spec ta t eu r une impress ion r ée l 

l e m e n t g randiose . On p e u t d i re , q u ' a u r epos , 

ils son t tou t à fait l ' image de la force. 

De t ous l eu r s sens , la vue est le p lus pa r fa i t ; 

pu i s v ient l ' ou ïe . Les aqui l idés e n t e n d e n t pa r 

f a i t emen t et se m o n t r e n t d é s a g r é a b l e m e n t i m 

press ionnés par les b ru i t s t rop éc la tan ts . On a 

pa r l é b e a u c o u p de leur odora t , mais j e suis con

va incu qu ' i l y a là exagéra t ion . Sans n ie r ce 

sens , l 'on p e u t affirmer qu'il est loin d ' ê t re aussi 
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développé qu 'on a bien voulu le d i r e . Le tant 

est por té à un assez h a u t degré , e t , chez t o u t 

individu captif, on peut se convaincre de l 'exis

tence du goût . 

Il est difficile de por te r u n j u g e m e n t généra l 

sur leur i n t e l l i gence ; cependan t on peu t avancer 

qu 'e l le est assez développée . En l ibe r t é , les 

aqui l idés s e m o n t r e n t défiants et p r u d e n t s , là où 

ils ont été poursuiv is ; ils sont au con t ra i re 

hard is et i m p u d e n t s , pa r tou t où ils se savent en 

sûre té . Us font souvent preuve de ru se et d 'un 

j u g e m e n t r e m a r q u a b l e . En capt ivi té , ils ne tar

den t pas à s 'a t tacher à l ' h o m m e . On se t r o m p e 

rai t , si l 'on croyai t que c 'est par consc ience de 

leur infér ior i té , ca r m ê m e lorsqu ' i l est encha îné , 

u n aigle conna î t sa force et ne r edou t e pas 

l ' h o m m e qui veut le ma l t r a i t e r . Chaque j o u r , 

les aigles du J a r d i n zoologique de H a m b o u r g 

m ' e n donnen t la p r e u v e . Dès qu ' i l s m ' ape rço i 

vent , ils m e sa luent de l eu r s cris de joie : ils m e 

p e r m e t t e n t d ' e n t r e r dans leurs cages ; mais ils 

ne suppor t en t a u c u n mauva i s t r a i t e m e n t . Ils se 

c o m p o r t e n t de m ê m e vis-à-vis de l e u r gardien . 

Quan t aux é t rangers , ils n 'y font a u c u n e a t ten

t ion, ou ils les r epous sen t , quand ils l eu r devien

nen t i m p o r t u n s . 

Il faut r e m a r q u e r q u e les aqui l idés q u e nous 

appe lons nob les , sont en réal i té les p lus nob les . 

Cette qualification leur a été donnée d 'après l ' im

press ion qu ' i ls p rodu i sen t au p r e m i e r aspect , 

impress ion qui est e n c o r e confi rmée par l ' é tude 

d e leurs m œ u r s . Chez eux , les g randes et nobles 

qual i tés s u r t o u t sont déve loppées . 

Les aqu i l idés , en l iber té , se n o u r r i s s e n t p r i n 

c ipa l emen t d ' an imaux qu' i ls c ap tu ren t eux-

m ê m e s , s u r t o u t de ver tébrés ; c e p e n d a n t j e n ' en 

connais a u c u n qui déda igne la cha rogne , et c 'est 

u n e opin ion tout à fait e r ronée , q u e de croire 

q u e la faim seule peu t pousser un aigle à faire 

un parei l repas . Us p ré fè ren t les a n i m a u x vi

vants , mais ils ne font pas d e difficulté p o u r 

p rendre leur par t d 'une table déjà servie . Us ne 

d é d a i g n e n t a u c u n e n o u r r i t u r e ; à que lques ex

cep t ions p rès , tous les ver tébrés supé r i eu r s leur 

sont bons . Les aqu i l idés para issent ê t re friands 

de po i s sons ; t rès-peu s ' a t t aquen t aux rept i les . 

Ils enlèvent l eur p ro i e , qu 'e l le soit i m m o b i l e , 

qu 'e l le c o u r e ou qu 'e l le vole, et, si cela leur est 

imposs ib le , ils l ' e m p o r t e n t à un endro i t où ils 

puissent la dévorer t r a n q u i l l e m e n t . A l ' a t taque , 

ils déploient, tou te l e u r force, et a r r ivent à un 

degré considérable d 'exal ta t ion, qui peu t dégé 

n é r e r en fureur . La rés is tance qu ' i ls peuven t 

r e n c o n t r e r ne les dé tourne pas de l 'exécution du 

plan qu ' i l s ont conçu ; ce qu ' i l s ont déc idé , ils 

l ' exécutent avec t é m é r i t é . Us a t t a q u e n t va i l lam

m e n t les g rands a n i m a u x , ou se c o n t e n t e n t de 

cap tu re r q u e l q u e faible p ro ie . Leur appar i t ion , 

dit N o r d m a n n , est le signal de m o r t p o u r tous 

les a n i m a u x q u i n e sont pas t rop forts ou t rop 

rap ides pour leur é chappe r . Les p lus g rands e n 

lèvent du sol le r ena rd lu i -môme , c a p t u r e n t sur 

les a rbres la m a r t e , m a l g r é sa v igoureuse résis

t a n c e . Un aigle dressé fond s u r l ' au t ruche et la 

t ue ; l 'aigle en l iber té ose m ê m e a t t a q u e r 

l ' h o m m e . 

Les aqui l idés d u Nord se r e p r o d u i s e n t au 

c o m m e n c e m e n t de l ' a n n é e ; ceux qui y sont à 
d e m e u r e , p lus tô t que les espèces voyageuses , 

qu i n ' a r r iven t qu ' en ma i dans nos c l imats . Leur 

aire est u n e cons t ruc t ion é n o r m e , eu égard à la 

taille de ces o i seaux . El le est basse , mais l a rge , 

la cavité in té r ieure , est p la te . La cha rpen te en 

est formée de b r a n c h e s fortes, de la grosseur du 

b ras quelquefois ; pa r -dessus vient u n e c o u c h e 

de r a m e a u x plus fins, et l ' i n té r i eur est tapissé 

de subs t ances p lu s m o l l e s . La m ê m e a i re est 

ut i l isée p e n d a n t p lus ieurs a n n é e s ; mais c h a q u e 

a n n é e , les p ropr ié t a i r e s la r é p a r e n t e t l ' ag ran 

dissent . Elle est é tabl ie le plus souvent sur des 

a rbres , ou sur u n e saillie d ' un r o c h e r i n a c c e s 

s ib le ; en cas de nécess i té , elle est s i m p l e m e n t 

cons t ru i te sur le sol. C h a q u e couvée est d 'un œuf 

ou deux , r a r e m e n t de t rois . La femelle couve 

seule . 

Avant l ' accoup lement , les aqui l idés se l ivrent 

à des exerc ices de h a u t vol, que le mâ le con

t i n u e t a n t q u e la femelle est occupée à couver . 

Les deux p a r e n t s se c h a r g e n t d 'élever leurs pe

ti ts . Us ne les laissent m a n q u e r de r i en , et font 

parfois p lus ieurs l ieues p o u r l eu r appor t e r à 

m a n g e r . Quand ils on t pris leur essor, ils r e s ten t 

que lque t e m p s dans la société de leurs p a r e n t s ; 

pu is ceux-c i les l a n c e n t dans le m o n d e , dans le 

sens le p lus l i t téral du m o t ; et, p e n d a n t p lu

s ieurs a n n é e s , ils sont e r r an t s j u s q u ' à ce qu' i ls 

s ' accouplen t et cons t ru i sen t u n n id . 

L ' h o m m e excepté , les aigles n ' on t pas d ' e n n e 

mis d a n g e r e u x ; ils n 'on t q u e des r ivaux ou des 

adve r sa i r e s . Les peti ts fa lconidés , les corbeaux, 

les h i ronde l les , les b e r g e r o n n e t t e s les dé tes ten t 

au p lus hau t p o i n t ; ils t é m o i g n e n t l eur ha ine 

par des a t t a q u e s , impu i s san te s il est vrai , mais 

ils t r acassen t ces fiers n ipaces au point qu' i ls 

s 'enfuient p o u r se déba r ra s se r de cet te poursu i t e 

i m p o r t u n e . 

L ' h o m m e est l ' ennemi des aqu i l idés , e t il doit 

l ' ê t r e , car la p l u p a r t lui causen t de g rands 
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dommages . Quelques espèces c e p e n d a n t , lui 

r enden t des services, et il doi t l eu r accorder sa 

p ro tec t ion . 

L E S A I G L E S — AQU1LA. 

Dis Adler, The Eagles. 

C a r a c t è r e s . — Le genre Aigle est carac tér i sé 

par un corps v igoureux, une tê te r o n d e et bien con

fo rmée ; des ailes larges et longues , don t la qua

t r i ème penne est la p lus longue , et qui r e c o u v r e n t 

en t iè rement la q u e u e ; une q u e u e t r o n q u é e à angle 

droit , l a rge ; des tarses forts, de h a u t e u r m o y e n n e , 

en t i è rement couver ts de p l u m e s ; un bec long et 

grand, à bords t r a n c h a n t s , à m a n d i b u l e supé 

r ieure t r è s - c rochue et p ro fondémen t échanc rée ; 

un œil g rand et enfoncé sous une a rcade sourc i -

l ière t rès -sa i l lan te ; des doigts forts, de l ongueu r 

m o y e n n e ; des ongles g rands , acérés , fo r t ement 

recourbés . L e u r p l u m a g e est se r ré et épa i s ; les 

BHKUM. 

p l u m e s sont po in tues ; celles de la n u q u e et de 

l ' occ iput s u r t o u t sont minces e t l ongues . 

Trois espèces , l 'aigle b r u n , l 'aigle do ré , l 'aigle 

impér i a l , do ivent nous a r r ê t e r t o u t d ' a b o r d ; 

elles v ivent dans nos con t rées . Ce sont elles 

qui sont cé lèbres et redoutées depuis les t emps 

les p lu s anc iens . 

L'AIGLE FAUVE — AQUILA FVLVA. 

Der Steinadler, der gemeine, schwarze, braune, ringel-
schwànzige, der Stockberg- und Basai- oder Eauch-
fussadlcr; The commun Eagle. 

C a r a c t è r e s . — L ' a i g l e fauve est le plus g rand 
et le p lus fort des aigles. Il a de 90 cent , à 1 m è t r e 
de long, et de 2 m , 2 0 à 2 m , 3 0 d ' enve rgu re ; la lon
g u e u r de l 'ai le pl iée est de 60 à 66 cent . , celle 
de la q u e u e d e 36 à 3 9 . Les p r e m i è r e s de ces 
d imens ions se r a p p o r t e n t a u m â l e , les au t re s à 
la femelle, qu i est p lus g r a n d e . L 'oiseau adu l t e 

III — 239 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



a la lête et la queue d 'un j a u n e b run , cou leu r 

roui l le , le r e s t e . d u corps d 'un b r u n foncé; la 

q u e u e b l anche dans sa p remiè re moi t i é , puis 

variée de bandes noires , et enfin noire à son ex

t r é m i t é ; les cuisses b r u n e s ; les couver tu res in

fér ieures de la queue b l a n c h â t r e s ; les couver 

tures inférieures de l 'aile g r a n d e m e n t tachées 

de b lanc . 

Chez les j e u n e s , le p l u m a g e est p lus c l a i r ; la 

moi t ié de la queue est b l a n c h e ; les cuisses sont 

de cou l eu r c la i re , souvent b l anche . 

N a u m a n n ajoute, c o m m e carac té r i s t ique , q u e 

les rec t r ices méd ianes seu lemen t sont égales , et 

que les au t res sont l égè remen t t r o n q u é e s obli

q u e m e n t . 

L'AIGLE DORÉ — AQU1ÍA CI1RYSAETOS. 

Der Goldadler, The golden Eagle. 

Caractères. •— L'aigle doré {fig. 118), c o m m e 
on p e u t s u r t o u t le r e m a r q u e r chez l 'animal vi
vant , est plus élancé que le p r é c é d e n t ; il a la tê te 
p lus pet i te , les ailes et la q u e u e p lus longups ; 
celle-ci n 'est pas e n t i è r e m e n t recouver te par les 
p remiè res . Le mâ le a 1 m è t r e de long e t 2™,40 
d ' e n v e r g u r e ; la femelle , 1 1 , 1,05 de long et 2 m , 5 0 
d ' enve rgu re ; la longueur de l 'aile pliée est d ' en 
viron 77 cen t . , celle de la q u e u e de 3 6 à 4 0 . L 'o i 
seau adul te est plus clair, p lus roux de rouil le q u e 
l 'aigle fauve, s u r t o u t à la po i t r ine , aux cuisses 
e t aux couver tu res inférieures de la q u e u e . L 'é
paule est m a r q u é e d 'une t a che b lanche . La queue 
est d 'un gris cendré b r u n â t r e , à larges ra ies 
noires t ransversales , i r r é g u l i è r e m e n t d isposées . 
La b a n d e t e rmina l e est p lus é t roi te que chez 
l 'espèce p récéden te . Les deux pennes caudales 
ex ternes seules sont u n peu écour t ées , les au 
tres sont tou tes éga lement longues . La par t ie 
infér ieure de l'aile est foncée, sans t race de 
b lanc . 

Les j eunes on t un p l u m a g e p lus foncé q u e les 
adu l t e s , et n 'on t pas de t ache b l a n c h e à l 'é
paule ; le cou et la tê te sont d ' u n r o u x de 
rouil le moins vif. 

L'AIGLE IMPÉRIAL — AQV1LA IMPF.HIATAS. 

Der Kaiseradler, The imperial Eagle. 

C a r a c t è r e s . — L'aigle impér ia l (flg. 119) est 

plus pet i t que les p r é c é d e n t s . Sa taille n 'es t q u e 
de 83 à 90 cent . , son enve rgu re de 2 mè t r e s à 
2 m , 2 0 ; la longueur de l'aile pliée est de 6B à 74 
cent . , celle de la queue de 28 à 34. La femelle 
n 'éga le pas tout à fait la taille de l 'aigle fauve 

mâ le . Le corps est ramassé , la q u e u e c o u r t e , les 

ailes longues , a t t e ignant l ' ex t rémi té de la q u e u e . 

L 'oiseau adul te est d 'un b r u n foncé un i fo rme, 

avec la tête et la n u q u e d 'un j aune cou leur de 

rou i l l e ; l 'épaule est m a r q u é e d 'une g rande tache 

b lanche ; la q u e u e , d ' u n gris c end ré , a des raies 

noi res et une b a n d e t e rmina le é t ro i te . 

Les j e u n e s sont d 'un j a u n e b r u n â t r e fauve, à 

taches longi tudina les d ' u n b r u n foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'aigle fauve 

et l 'aigle doré paraissent vivre dans les m ê m e s 

cont rées ; du moins , nous ne sommes pas encore 

en état d ' i nd ique r les différents habi ta t s qu' i ls 

peuven t p résen te r . On les a t rouvés dans tou tes 

les cont rées de l 'Europe où existent de h au t e s 

m o n t a g n e s e t de g randes forê ts ; et on les a o b 

servés dans la plus g rande par t ie de l'Asie et 

dans l 'Amér ique du Nord. 

L'aigle impér i a l , p a r c o n t r e , appa r t i en t au 

sud-es t de l 'Europe . 11 s 'é tend depuis la Hongr ie 

et la Galicie j u squ ' à la Mongol ie ; vers le sud, il 

arr ive aux Indes , où Je rdon l'a observé. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'a igle fauve 

e t l 'aigle doré sont des oiseaux e r r a n t s ; l 'aigle 
impér ia l est un oiseau mig ra t eu r , q u i , c h a q u e 
hiver , e n t r e p r e n d un voyage vers les contrées 
mér id iona les . A l ' époque de ses migra t ions , il se 
m o n t r e r égu l i è remen t en Grèce, en Egypte et 
aux Indes . Les p r e m i e r s hab i ten t les mon tagnes , 
le second la p la ine . On rencon t r e f réquem
m e n t ce lui -c i au mil ieu des s teppes dépourvues 
d 'a rbres ; ceux-là ne font que les t raverser dans 
leurs pé régr ina t ions , sans j ama i s s'y fixer. 

L 'aigle fauve s 'établi t de préférence sur les pa
rois rocheuses des h a u t e s mon tagnes ; c'est l 'aire 
de l 'aigle doré , et non la s ienne q u ' o n r e m a r q u e 
su r les a rb re s , dans les grandes forêts. L'aigle 
impér i a l n i che sur les a r b r e s , souvent , dit 
E v e r s m a n n , à proximi té des vil lages, sur des 
peupl iers , des aulnes , des saules , et m ô m e , au 
besoin, sur le sol. 

. A cet te différence d 'hab i t a t co r r e sponden t les 
différences que l 'on r e m a r q u e dans tout l 'être de 
ces trois espèces . L'aigle fauve est le plus fort, 
l 'aigle doré le p lus agi le , l 'aigle impér ia l le p lus 
faible; ces que lques mo t s nous suffisent pour les 
carac té r i se r . 

L'aigle, car je par le ra i m a i n t e n a n t de ces trois 
espèces en généra l , sous la réserve des différen
ces que j e viens de s igna le r ; l 'aigle, dis-je, d e 
m e u r e fidèle au d o m a i n e qu ' i l s'est une fois 
choisi . Celui-ci est t r è s - é t e n d u , en raison de la 
grande quan t i t é de n o u r r i t u r e dont l 'oiseau a 
besoin . 
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Le m a t i n , l ong temps après le lever du soleil , 

il qu i t te l 'endroit où il a passé la nu i t , s'élève 

à une g r a n d e h a u t e u r et p a r c o u r t son d o m a i n e . 

Les cols des m o n t a g n e s para issent lu i t r ace r sa 

route . Au-dessus d ' eux , l 'aigle se r a p p r o c h e du 

sol. La m o n t a g n e a-t-elle une g r a n d e h a u t e u r , il 

ne s'élève pas à por tée de fusil. Le m â l e et la fe

melle chassent de conce r t , se s o u t i e n n e n t en cas 

de danger . Au m o m e n t des r e p a s , cependan t , 

la b o n n e h a r m o n i e est parfois t r o u b l é e . Une 

proie bien appét i ssan te est la p o m m e de d i s 

corde qui broui l le les époux les m i e u x u n i s . 

Vers mid i , l 'oiseau revient à son a i re , ou se 

perche dans q u e l q u e endro i t t r a n q u i l l e pour se 

reposer . Il le fait s u r t o u t quand la chasse a été 

heu reuse . Il se t ient immob i l e , le j a b o t en avan t , 

les p lumes p e n d a n t e s ; il d igère en paix, sans 

cependant négl iger de veiller à sa sécur i t é . 

Après son repas , l 'aigle va s ' abreuver . On a dit 

que le sang de sa vic t ime suffisait p o u r le désal

térer , mais on peut voir tou t le con t r a i r e chez 

les aigles captifs. Il boi t b e a u c o u p , e t éprouve le 

besoin de se p longer dans l ' eau . P a r les chaudes 

journées , il est r a re qu ' i l ne se ba igne pas au 

moins u n e fois par j o u r . Lorsqu ' i l est désal téré 

et que ses ablut ions sont t e r m i n é e s , il se r e m e t 

en chasse. Le soir venu , il se j o u e dans les a i r s ; 

et à l ' en t rée du crépuscule , il se d i r ige p r u d e m 

ment et s i lenc ieusement vers l ' endro i t où il va 

passer la nui t . 

L'aigle cap tu re sa pro ie d i f féremment suivant 

les c i rconstances . P e n d a n t qu ' i l déc r i t ses ce r 

cles dans l 'air, s'il aperçoi t u n e p ro i e , il descend 

en spirale p o u r m i e u x la c o n s i d é r e r ; pu is , r a 

battant les ailes, il fond sur elle, et lui enfonce 

ses serres dans le corps . Mon p è r e a observé 

cette man iè re d 'agir sur un aigle d o r é captif, et 

je ne crois pouvoir m i e u x faire que de r é s u m e r 

la descript ion qu ' i l en d o n n e . « E n p r enan t sa 

proie, di t- i l , l 'aigle enfonce ses ser res avec u n e 

telle violence, que l 'on en en tend par fa i tement 

le brui t , et que ses doigts para i ssen t c o m m e cris

pés convuls ivement . Il saisit les chats au cou , 

les e m p ê c h e de resp i re r , e t les dévore avant 

qu'ils soient c o m p l è t e m e n t m o r t s . D 'o rd ina i re , 

une de ses serres t ient la t ê te de sa v ic

t ime. A un chat que j e lui donna i , il creva l 'œil 

avec un de ses ongles , et les doigts de devan t 

ma in tena ien t la m â c h o i r e in fé r ieure , de façon 

que le cha t ne pouvai t en t r ' ouv r i r la gueu le . 

L 'autre ser re étai t enfoncée dans la po i t r ine . 

Pour conserver son équi l ib re , l 'aigle é tendi t ses 

ailes et s 'appuya sur la q u e u e . Ses yeux devin

rent d 'un rouge de sang, et p a r u r e n t plus g rands 

que d ' o r d i n a i r e ; tou tes les p lumes étaient ra 

ba t tues , le bec l a r g e m e n t ouver t , la l angue pen

dan te . On r e m a r q u a i t chez lui , à ce m o m e n t , 

une rage i nc royab l e ; il déployait toute sa force. 

Le chat s 'épuisai t en vains efforts pour échappe r 

à son t e r r ib le ennemi ; il se r e t o u r n a i t c o m m e 

un serpent , é tendai t les pat tes , mais ne p o u 

vait faire usage ni de ses griffes ni de ses d e n t s . 

Il cria, l 'aigle le frappa à un a u t r e endroi t de la 

po i t r ine , u n e ser re lui ma in t enan t toujours la 

gueu le . Le rapace ne se servait pas de son b e c . 

Ce ne fut q u ' a u bou t de trois q u a r t s d ' heu re q u e 

le chat expi ra . Duran t t ou t ce t e m p s , l 'aigle 

était resté sur lui les ser res con t rac tées , les ailes 

é l endues . Il a b a n d o n n a alors le cadavre et se 

dressa sur son pe rcho i r . Cette longue t o r t u r e me 

causa u n e telle impress ion que j e ne lui d o n n a i 

plus de cha t à tuer . » 

D 'au t res a n i m a u x pér issent sous les ser res des 

aigles, et peuvent lui résis ter bien moins que le 

c h a t . Mais les aigles ne c ra ignent pas d ' a t t aque r 

des an imaux plus forts encore . On en a vu en le 

ver des r e n a r d s ; on en a vu aussi a t t a q u e r et 

e m p o r t e r de pet i ts e n f a n t s ; et on en cite m ô m e 

qui n 'on t pas c ra in t de s'en p r e n d r e à u n h o m 

m e a d u l t e . 

ic Je reçus un j o u r , dit N a u m a n n , un aigle 

fauve dont l 'h is toi re est assez s ingul ière . Af

famé, cet oiseau se préc ip i ta au mi l ieu d ' u n 

village sur u n t r è s -g ros p o r c ; les cr is de l ' an i 

mal a t t i r è ren t les hab i t an t s . Un paysan chassa 

l 'aigle. A b a n d o n n a n t à r eg re t sa grasse p ro ie , 

celui-ci fondit sur u n c h a t e t l ' empor t a su r u n e 

ha ie . Le porc blessé , le cha t t ou t sanglant fai

saient un duo l amentab le . Le paysan voulu t 

sauver aussi le cha t , mais , n 'osan t affronter sans 

a r m e s le t e r r ib le rapace , il c o u r u t c h e r c h e r son 

fusil. L o r s q u e Uaigle le vit revenir , il l âcha le 

cha t , saisit le paysan, e t a lors tous trois se m i 

r e n t à cr ier au secours , le m a l h e u r e u x chasseur , 

le cochon et le cha t . D 'au t res paysans a c c o u r u 

ren t , p r i r en t l ' a ig le , le l i è ren t et me l ' appo r t è 

ren t . » 

Il est t rès-probable q u e la p lupar t des forfaits, 

sinon tous , qu 'on a m i s s u r le c o m p t e du gypaè te , 

doivent Être a t t r ibués à l 'aigle fauve et à ses c o n 

génères . E n Espagne , on ne ta r i t pas sur la h a r 

diesse de l 'aigle fauve , et j ' e n ai vu m o i - m ê m e 

un exemple . 

Devant la maison où nous ét ions, u n aigle fondit 

sur u n gros d indon , et l 'on a r r iva h e u r e u s e 

m e n t à t e m p s pour sauver la m a l h e u r e u s e v o 

laille p lus m o r t e q u e vive. J e compr i s alors la 

condui te des poules dans toutes les m o n t a g n e s 
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d e l ' E s p a g n e . Les a t t aques de l 'aigle fauve et de 
l ' au tou r les ont t e l l emen t épouvantées , q u ' à la 
vue d u plus pet i t r a p a c e , de la crécerel le , par 
exemple , elles se préc ip i ten t c o m m e affolées 
dans les maisons , che rchan t un abr i j u s q u e dans 
la c h a m b r e de l e u r m a î t r e . 

Fa i r e r é m u n é r a t i o n de tous les a n i m a u x qui 
deviennent la proie de l 'aigle m ' en t r a îne ra i t t rop 
loin. Dans nos con t rées , les r a p a c e s , les h i r o n 
delles, les oiseaux c h a n t e u r s les plus rapides 

• pa rmi les oiseaux, les g r a n d s r u m i n a n t s , les s o -
l ipèdes et les ongulés p a r m i les m a m m i f è r e s , 
sont seuls à l 'abri de ses a t t a q u e s , et encore il 
n 'y a g u è r e q u e les individus adul tes qu i soient 
épargnés , car l 'aigle ne c ra in t pas de s 'en p r e n 
d re aux j e u n e s . 

C'est à côté de l 'aire de ces a i g l e s , et n o t a m 
m e n t de l 'aigle impér i a l , que- des passe reaux 
v iennent s 'établir , et ne pa ra i s sen t pas t roublés 
par l eur t e r r ib le voisin. L ' a ig le c e p e n d a n t est 
loin de mépr i se r une pet i te p r o i e ; Radde l'a vu 
p r e n d r e des a loue t t es , a Les a louel les ca lan-
dr ières , raconte- t - i l , le suivirent dès qu ' i l se 
leva. II se p e r c h a su r un pet i t m o n t i c u l e ; les 
a louet tes v in ren t à t e r r e , et ne se m o n t r è r e n t 
nu l l emen t défiantes. Mais t ou t à coup il s 'é
lança au mil ieu d'elles et en p r i t u n e . s 

Mon pè re a vu u n aigle p r e n d r e u n hér i s son 
m a l g r é ses p i q u a n t s . Les a n i m a u x m ê m e s qu i 
s emblen t à l 'abri de ses a t t aques dans le mi l ieu 
qu ' i ls hab i t en t , finissent pa r devenir sa p ro i e , 
t an t il les fa t igue pa r ses pou r su i t e s . C'est ainsi 
qu'i l vient à b o u t des oiseaux a q u a t i q u e s ; ceux-
ci p longen t , ma i s il revient sur eux sans r e l â 
che , j u s q u ' à ce qu ' épu i sés , ils n ' a ien t p lus la 
force de p longer : à ce m o m e n t il les saisit et les 
enlève. D 'aut res rapaces t ravai l lent aussi p o u r 
lu i ; souvent le faucon voyageur se t rouve forcé 
de lui a b a n d o n n e r sa p ro ie . 

Il p l u m e gross iè rement , avan t de le m a n g e r , 
l 'o iseau qu ' i l v ient de c a p t u r e r , il lui fend alors 
le c r âne et se m e t a le dévorer , en c o m m e n ç a n t 
par la t ê t e . Il ne laisse q u e le bec des g rands o i 
seaux. Après la tê te , il m a n g e le cou, puis le 
res te d u corps . Il ne t o u c h e pas aux in tes t ins 
c o m m e les faucons et les a u t o u r s , et il n 'avale 
que de peti tes bouchées . Il lui faut donc environ 
vingt m i n u t e s p o u r dépecer à d e m i u n e cor
nei l le . 11 mange avec une g r a n d e p r u d e n c e , et de 
t emps à au t re il r ega rde t o u t au tou r de lu i . Au 
m o i n d r e b r u i t , il s ' a r rô te , r e g a r d e l ong t emps 
du côté d 'où lui v ient le son , et ne r e c o m m e n c e 
à m a n g e r que q u a n d tou t est redevenu t r a n 
qui l le . Après c h a q u e r e p a s , il s 'essuie soi

g n e u s e m e n t le bec . Il semble avoir besoin d 'a
valer des p l u m e s et des poi ls , p o u r se ne t toyer 
l ' e s tomac . La digest ion t e r m i n é e , ces poils et 
Tes p l u m e s se fo rment en u n e sor lc de boule , 
qu ' i l re jet te environ u n e fois tous les c inq ou 
h u i t j o u r s . N 'en a-t-il pas , il avale du foin ot de 
la pa i l le , qu ' i l rejet te de m ê m e . Il m a n g e les os 
avec plaisir, et les d igère e n t i è r e m e n t . 

L 'aigle n i che au c o m m e n c e m e n t de l ' année , 
a u mil ieu ou à la fin de m a r s . Ses œufs sont re 
la t ivement pe t i t s , ovales , à coqui l le r u g u e u s e ; 
ils sont b l anchâ t r e s ou gris • v e r d â t r e , semés i r 
r é g u l i è r e m e n t de poin ts et de t aches plus ou 
moins v o l u m i n e u x . Ceux de l 'a igle fauve sont 
les plus g r a n d s , ceux de l 'aigle impér ia l les plus 
p e t i t s ; ils sont aussi p lus a r rond i s . On ne con 
na î t pas a u - j u s t e le m o d e de r ep roduc t i on de 
l 'aigle d o r é ; il est p robable q u ' o n a souvent con
fondu ses œufs avec ceux de l 'aigle fauve. 

On trouve deux ou trois œufs dans c h a q u e 
aire , mais r a r e m e n t on y voi t p lus de deux 
pet i t s , souvent m ê m e u n seu l . La femelle couve 
c inq semaines . Les j eu n es nouve l l emen t éclos 
sont couver ts d 'un duve t épais , d 'un b lanc gr i 
sâtre. Les pa ren t s l eur d o n n e n t de la n o u r r i 
t u r e fin a b o n d a n c e ; ils a p p o r t e n t à leur a i re 
au tan t d ' a n i m a u x qu ' i l s en peuvent cap tu re r . 
D 'après Bechs te in , on aura i t t rouvé près d 'une 
seule a i re les res tes de q u a r a n t e lièvres et de 
trois cen ts cana rds . Ces n o m b r e s sont s û r e m e n t 
e x a g é r é s ; mais u n couple d'aigles dé t ru i t tou
jou r s une quan t i t é é n o r m e d ' an imaux dans les 
envi rons du l ieu où il a ses a iglons , et il va 
souvent fort l o in ; on a vu u n aigle c a p t u r e r un 
h é r o n , et le p o r t e r à son n id dis tant de trois ou 
qua t re l ieues . 

P e n d a n t l ' époque des a m o u r s , les aigles sont 
u n fléau p o u r le m e n u béta i l . Les hab i t an t s des 
m o n t a g n e s le savent pa r fa i t emen t ; aussi n e r e 
culent - i l s pas devant le dange r , quand il s 'agit 
d 'aller d é n i c h e r u n e couvée de ces dépréda 
t eu r s . 

C a p t i v i t é . — Pr i s tou t j e u n e s , les aigles s'ap
pr ivoisent r a p i d e m e n t . Ils s 'hab i tuen t à leur 
m a î t r e , t é m o i g n e n t l eu r impa t i ence q u a n d ils 
sont l o n g t e m p s sans le vo i r , le sa luent de leurs 
cris de jo ie lorsqu ' i l revient . J a m a i s ils ne sont 
d a n g e r e u x pour lu i . « Dans m o n enfance , m ' é 
cri t le c o m t e Lazar , j ' a i eu long temps un aigle 
impér ia l vivant. Au c o m m e n c e m e n t , il volait de 
t e m p s à au t r e u n e de nos p o u l e s ; mais les coups 
qu ' i l r e ç u t pour ces méfaits l ' e m p ê c h è r e n t de 
récidiver . 11 finit pa r c o u r i r l ib rement dans la 
cou r et dans le j a r d i n , sans faire de mal à nos 
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a n i m a u x domes t i ques . Il m e connaissa i t t r è s -

b i e n ; il arr ivai t q u a n d j e l 'appelais Pluton (c'é

tai t son n o m ) . Il ne pouvai t s u p p o r t e r les é t r an 

gers , ni les c h i e n s ; il a t t aqua i t les p r e m i e r s , 

q u a n d ils s ' approcha ien t t rop près de l u i , et il 

c h e r c h a i t tou jours à éloigner de lui les ch iens . 

Les coups qu ' i l donna i t aux h o m m e s , sans ê l re 

d a n g e r e u x , é t a ien t toujours assez d o u l o u r e u x . 

Il se servait peu de ses se r res , mais il donna i t 

des coups d'aile assez v igoureux p o u r p rodu i r e 

des ecchymoses . Il pér i t m a l h e u r e u s e m e n t . Il 

s 'était envolé dans le j a r d i n d 'un p a y s a n , et y 

c o m m i t j e n e sais quel méfait , p o u r leque l il fut 

fo r t ement châ t i é . L'aigle revint t ou t t r is te à la 

maison, ne pr i t plus de n o u r r i t u r e à pa r t i r de ce 

m o m e n t , et pér i t au bou t de dix j o u r s . On fit 

l 'ouver ture de son c o r p s ; on ne t rouva a u c u n e 

lésion in te rne qu i p û t expl iquer la m o r t : il é ta i t 

m o r t de chagr in d'avoir été t an t maltraité.)) 

Lorsqu ' i l s sont bien soignés, ils s u p p o r t e n t la 

captivité p e n d a n t des années , tr Au c h â t e a u i m 

périal de Vienne , r acon te F i t z i n g e r , on t ient en 

captivité des aigles vivants, su ivant u n e vieille 

c o u t u m e de la maison de H a b s b o u r g ; u n aigle 

doré y vécu t de 1 6 1 5 à 1 7 1 9 . E n 1 8 0 9 , il en 

m o u r u t un a u t r e à S c h œ n h r u n n qu i étai t res té 

depuis p rès de quat re-v ingts ans en cap t iv i té . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Pal las et E v e r s m a n n 

nous a p p r e n n e n t que les Baschki rs dressent l 'a i 

gle fauve à la chasse , et q u e cet oiseau l eu r 

rend de t r è s -g rands serv ices ; ils p r i sen t moins 

l'aigle impér i a l . C'est là le seul avantage que 

l ' h o m m e puisse t i r e r d e l 'aigle vivant. Mort , il 

lui fournit divers p rodu i t s . 

Les Mongols e s t imen t b e a u c o u p les g randes 

p lumes d ' a i g l e , e t les payen t fort che r . Ils en 

garnissent leurs flèches ou les offrent en h o m 

mage à leurs divini tés . Cela est en r appor t avec 

un pré jugé de ces popula t ions . Ils ne t u e n t l 'ai

gle qu 'à r e g r e t , n o u s app rend R a d d e ; ma i s , si 

un aigle est pr is ou blessé , ils doivent l 'achever 

aussitôt, sous peine d e s 'a t t i rer la colère des 

mauvais espr i ts . 

Il est assez s ingul ier que les m ê m e s croyances 

aient cours chez les Ind iens de l ' A m é r i q u e , ci Ils 

dén ichen t volont iers les g rands aigles , di t le 

pr ince d e W i e d ; ils l 'é lèvent et r amassen t ses 

pennes caudales qui on t , à leurs yeux, u n e t rès -

grande va leur ; ils n ' en vendent p a s u n e à moins 

d 'un dollar . Chez t ous les Peaux-Rouges de l 'A

mér ique d u Nord , ces p lumes sont la m a r q u e 

d 'une action d 'écla t , et la p l u p a r t po r t en t au tan t 

de p lumes qu ' i ls ont t ué d ' ennemis . 

« Une p lume d'aigle teinte en r o u g e , garn ie à 

son ex t r émi t é d ' u n e sonne t t e de crotale , indi

q u e un fait honor i f ique aux yeux seuls des In

diens , un vol de chevaux . Avec ces p lumes , les 

Ind iens se font des p a r u r e s ; ils les fixent perpen

d i cu l a i r emen t , e t en u n e longue sér ie , à u n e 

bande d'étoffe rouge , laquel le est a t t achée à u n e 

sorte de b o n n e t éga l emen t garni de p l u m e s . 

Lo r sque ce b o n n e t est sur la t ê t e , la bande 

rouge ,avec ses p lumes d 'a igle , forme une sorte 

de c rê le , p e n d a n t le long du dos, j u s q u ' à t e r r e . 

Les Ind iens Mandans appe l len t cet te pa ru re de 

g r a n d e solenni té mahehsi-acoub-haschka; les 

guer r i e r s les plus r e n o m m é s ont seuls dro i t de la 

por ter . Elle a une t rès -grande v a l e u r , et son 

p ropr i é t a i r e ne la céde ra q u e cont re un beau 

cheval . Dans les dess ins t rop imaginai res de 

Bat l in , les Indiens à la chasse du bison sont r e 

présen tés avec ces p a r u r e s ; cela est inexact . 

L ' Indien va à la chasse c o m m e à la gue r r e , sans 

p a r u r e a u c u n e ; il n e conserve que ses ta l i smans . 

Un chef r e n o m m é po r t e r a p e u t - ê t r e sa coiffure 

de p lumes dans u n e g r a n d e bata i l le , ou dans u n 

duel a r rê té à l ' a v a n c e , mais j a m a i s à la chasse. 

Les Indiens a t t a c h e n t souvent aussi des p lumes 

d'aigle à leurs a r m e s ; ils s'en m e t t e n t dans les 

cheveux et en font des éventails . » 

L 'aigle , si beau , si majes tueux par la puissance 

de son vol , d u t f rapper for tement des imag ina 

t ions poé t iques e t neuves . La rap id i t é d e son 

vol, la fierté de son a t t i tude et de son rega rd , 

lui firent d o n n e r les a t t r ibu ts de messager des 

d ieux et p o r t e u r des foudres célestes. 

Ce p remie r h o m m a g e r e n d u au roi des oiseaux 

se p e r p é t u a peu à p e u , e t devint type . 

Ce fut cet o iseau qui eut soin de po r t e r l ' am

broisie à J u p i t e r enfant , et q u i f u t d é d i é au ma î t r e 

de l 'Olympe : Fulvurn aquilam Jovis nuntiam (1). 

Grata fuhce 
Rostra videbis avis ( 2 J . 

Aussi les h a b i t a n t s d 'Ascaron avaient-ils un 

profond respec t p o u r ces oiseaux, n 'osa ient - i l s 

en tuer u n seul , et entre lenaient- i l s a v e e s o i n 

tous ceux qu i naissaient dans leur ville. 

Les anc iens Perses por ta ien t un aigle royal en 

or au h a u t d ' une p i q u e pour leur ense igne de 

g u e r r e , et les R o m a i n s , qui avaient déjà substi--

t u é à la boi te de foin qu ' i l s por ta ien t dans les 

p r e m i e r s t emps a u bout d 'une p e r c h e , les figures 

du loup , du cheval , du sangl ier , du mino t au re , 

adop t è r en t , du t e m p s de Mar ius , ce m ô m e aigle 

p o u r ense igne : l 'Aut r iche et la Prusse imi tè ren t 

(1) Cicer., Velegibus, lib. II. 
( 2 ) Ovid., 11b. V. 
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cet exemple . Lec lms , p r emie r roi d e Po logne , 

j e t an t les fondements de sa première ville, t rouva 

u n e aire ou nid d 'a iglons dans laquelle étai t u n 

aigle b l anc ; d 'où il pr i t sujet de garder pour 

a r m e s l 'aigle d 'a rgent ou aigle b lanc , qu i devint 

l ' emb lème na t iona l des Polonais ; c 'est de lui 

q u e disait un poëte m o d e r n e dans u n e de ses 

Némësis : 

Et l'aigle blanc regarde au fond des deux déserts 
Si l'aigle fraternel qui fatigua les airs 

JN'arrive pas à Varsovie. 

L'aigle figure dans les a rmes d 'une foule de 
ma i sons ; Cha r l emagne por ta i t un aigle à deux 
t ê t e s , e t ces a rmes furent conservées pa r ses 
successeurs j u s q u ' à ce q u e la maison de Saxe 
eû t u s u r p é l 'Empi re . 

Les aigles f igurent encore dans les a r m e s de 
Duguesc l in , de La Trémoi l lo , de Mon tmorency , 
du r o y a u m e de Sicile et de la Lor ra ine . 

L'AIGLE CRIARD — AQUILA 1S/KVIA. 

Der Schreiadler. 

C a r a c t è r e s . — Cet aigle est b e a u c o u p plus 
petit que ses congénè re s ; il n ' a q u e de 69 à 74 
cent , de long, et de l m , 7 6 à l m , 8 7 d ' envergure ; 
l 'aile pliée a de 50 à 52 cent , de long, la queue 
de 26 à 27 cent. L 'oiseau adu l t e a les par t ies s u 
pé r i eu res d ' un b r u n glacé de noi r , avec les 
p l u m e s de l 'occiput et de la n u q u e m a r q u é e s au 
cen t re et dans le sens de leur l ongueu r d 'une 
te in te de roui l le ou fauve un peu foncés, et les 
sus-caudales b l anchâ t r e s et tachées de roux de 
roui l le ; le dessous d u cou , la poi t r ine et l 'abdo
m e n d 'un b r u n p lus clair q u ' a u dos , avec les sous-
cauda les d ' un b leu fauve t rès-c la i r ; les grandes 
e t les moyennes couver tu res des ailes tachées 
à l ' ex t rémi té , les p remières de roux et de roui l le , 
les secondes de b lanc ou de g r i s ; les p e n n e s de 
la q u e u e rayées ou de couleur u n i f o r m e , sauf 
u n e bande claire à leur ex t r émi t é . 

Les j eunes on t u n p l u m a g e v a r i é ; la p lupa r t 
de leurs p l u m e s sont b r u n foncé, à t aches d ' un 
j a u n e c l a i r , su r tou t à l ' ex t rémi té et des deux côtés 
d e l à t ige . Chez q u e l q u e s - u n s , les ailes sont m a r 
quées de pet i tes t aches d 'un b lanc j a u n â t r e en 
fo rme de g o u t t e l e t t e s ; l 'occiput est d 'un b r u n 
foncé u n i f o r m e ; les cuisses et les tec t r ices infé
r i eu res de la queue sont mêlées de b l a n c sale et 
de b r u n . 

On ne sai t encore c o m b i e n il y a d 'espèces 
d'aigles c r i a rds . Quelques na tura l i s tes en dis t in
g u e n t p lus ieurs , qui différeraient pa r la taille et 

la co lo ra t i on ; d 'au t res réun issen t tous les aigles 
c r ia rds d a n s u n e s e u l e espèce ; d ' au t res , enfin, n e 
veulen t pas m ê m e reconna î t r e c o m m e spécifi
q u e m e n t dis t incts l 'aigle d 'Afr ique ni celui des 
Indes . Nous nous bo rne rons à s ignaler ces dissi
dences . 

Distribution géographique. — L ' a i g l e cr iard 
est t r è s - r é p a n d u ; son aire de dispersion est 
c e p e n d a n t mo ins é t e n d u e que celle de l 'aigle 
fauve. En Al l emagne , il se t rouve s u r t o u t dans 
le n o r d et dans l 'est. On le r encon t r e aussi dans 
t ou t e la Russ ie , en Asie et aux Indes . E n hiver , 
il est t r è s - c o m m u n dans le nord de l 'Afr ique; il 
n e s 'avance pas loin dans l ' in té r ieur de ce c o n 
t inent ; j e ne l'ai vu q u ' u n e seule fois en Nubie . 
Il pa ra î t m a n q u e r c o m p l è t e m e n t en Espagne . 

ï l u - u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'aigle 

cr ia rd r e c h e r c h e les endroi t s h u m i d e s et m a r é 
c a g e u x ; il habi te de préférence les bois, au 
voisinage des cours d ' eau . Il n 'es t pas r a re dans 
cer ta ines forêts d u Brunswick , d u Hanovre et 
du M e c k l e m b o u r g ; il est c o m m u n en Poméra -
nie, en P o l o g n e , en Galicie, en Hongr ie . 

Chaque pa i re n ' a q u ' u n domaine assez res
t reint , mais elle n 'y est q u e plus a t t a chée . Une 
fois établi dans un endroi t , u n aigle cr iard 
n e le qu i t t e plus f ac i l ement ; on lui enlève ses 
œufs ou ses pe t i t s , il revient à son a i re , ou bien 
il s'en const rui t u n e nouvel le à que lques cen t a i 
nes de pas p lus loin. 

En Al lemagne et dans tou t le nord de l 'Eu
r o p e , l 'aigle c r i a rd n 'es t q u ' u n oiseau d 'é té . Il 
arr ive au c o m m e n c e m e n t de m a r s , p o u r par t i r 
eu s e p t e m b r e ou en oc tobre . On l'a cependan t 
quelquefois vu en h ive r . 

Il est de beaucoup moins b ien doué q u e ses 
congénères . C'est l 'aigle le plus lâche , le plus 
inofTensif que j e conna isse . Ses m œ u r s sont 
douces , b ien p lus voisines de celles de la buse 
que de celles de l 'aigle fauve. Son aspect seul le 
déno te déjà- P e r c h é , il para î t un r apace igno
ble ; ma i s , au vol, il se m o n t r e c o m m e u n vérita
ble a igle . Il s'élève hau t dans les airs , et p lane 
des h e u r e s en t iè res , en décrivant des cercles 
ma jes tueux . 

Sa n o u r r i t u r e consiste en peti ts ver tébrés . 
Radde croi t q u e , dans les s teppes de la Sibér ie , 
il m a n g e su r tou t le bobak ; chez n o u s , les pet i ts 
r o n g e u r s et les grenoui l les fo rment le pr inc ipa l 
de tous ses repas . On le voit , c o m m e la buse , 
p e r c h é sur un a rbre isolé, sur u n e p ie r r e , d 'où il 
guet te sa pro ie . L 'a - t - i l ape rçue , il se préc ip i te , 
en volant à ras du sol, et c h e r c h e à la saisir ; au 
besoin, il cour t après elle. Je ne sais si, c o m m e 
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on l'a souvent p r é t e n d u , il chasse aussi les o i 

seaux aqua t i ques ; mais j e puis assurer qu ' i l en

lève souvent sa proie au faucon voyageur. 

Il ne fait pas de difficultés pour se n o u r r i r de 

charogne , c o m m e un v a u t o u r . 

Sa voix est pe rçan te , et peu t Être r e n d u e par 

les syllabes : ief ief. Il expr ime son c o n t e n t e m e n t 

par des notes assez agréables , u n e sor te de t in te

men t , dit N a u m a n n . Quelques observa teurs a s 

suren t que , captif, il pousse des cris l a m e n t a 

b le s ; j e ne puis souscr i re à cet te a s s e r t i on ; 

celui qu i est au J a r d i n zoologique de H a m b o u r g 

n'a j ama i s fait e n t e n d r e sa voix. 

L'aire est toujours bât ie su r des a rb re s , de 

préférence sur des hê t res , et là où il n 'y en a 

pas, sur des conifères. El le est pe t i te , grossière

ment c o n s t r u i t e ; la par t ie supé r i eu re est t r è s -

p la te ; souvent, c o m m e l 'aire du vau tou r , elle 

est o rnée de b ranches ver tes . D 'o rd ina i re , on n'y 

trouve q u ' u n seul œuf, quelquefois deux . Leur 

forme varie b e a u c o u p , ils sont ovales, a r rond i s , 

ou a l l ongés ; l eur cou leur et leur dessin varient 

éga lement ; ils sont géné ra l emen t b lancs , avec 

des taches p lus ou moins ne t tes d 'un gris 

bleuâtre clair, j a u n â t r e s ou d ' un b r u n r o u g e â -

tre ; q u e l q u e s - u n s ont à l eur mi l i eu u n e cou

ronne de pet i ts po in t s . 

La femelle c o m m e n c e à couver dans la se 

conde moi t ié de m a i ; t rois semaines p lus t a rd , 

les j eunes éclosent . Les deux paren t s leur t é m o i 

gnent la plus vive t end res se . T a n t que la fe

melle couve, c 'est à pe ine si on peu t l 'é loigner 

de son a i r e ; la chasse - t -on , elle va se p e r c h e r 

sur u n a rb re voisin et pousse des cris l amen ta 

bles. Le mâle p r e n d pa r t à l 'élève des pe t i t s , et 

remplace la femelle, q u a n d elle a été t u é e . 

D'après Mech lenbu rg , les pet i ts sont nour r i s de 

reptiles, et on voit souvent les pa ren t s a r r iver 

à l 'aire por t an t des serpents dans leur bec . 

C h a s s e . — La chasse de cet aigle n 'es t pas 

très-difficile, il ne devient craint i f et défiant que 

lorsqu' i l a été déjà poursuivi p lus ieurs fois. On 

le tire à la c a r a b i n e ; on peut m ê m e le tuer avec 

un fusil cha rgé à p l o m b . J e . crois que c 'est u n 

rapace à m é n a g e r le plus possible, car il m e 

paraît ê t re p lus ut i le q u e nu i s ib l e . De t e m p s à 

au t re , il ravira bien un lièvre ou u n e p e r d r i x ; 

mais il rachète ces méfaits en dé t ru i san t ac t ive

ment les petits r o n g e u r s et les se rpen t s . 

C a p t i v i t é . — Pr is j e u n e , l 'aigle c r i a rd s 'ap

privoise f ac i l emen t , les adultes m ê m e s ne t a r 

den t pas à s 'hab i tuer à l eu r nouveau sort . Mais 

ce n'est pas u n rapace fort i n t é r e s san t ; il a dans 

son ê t re quelque chose d ' ennuyeux , 

L'AIGLE BOTTÉ — AQUILA PWSN 4TA. 

Der gestiefelte Adier, The booted Eagle. 

L'AIGLE IVAL\ — AQUILA MINUTA. 

Der Zw rgadler. 

Ces deux aigles, les p lus pet i t s du genre , sont 
aussi voisins en t re eux que le son t l 'aigle doré et 
l 'aigle fauve : l 'aigle bo t t é r ep ré sen t e le p r e m i e r 
de c e u x - c i ; l 'aigle n a i n r ep résen te le second. 
L e u r s tarses peu élevés les on t fait r e g a r d e r par 
Kailp c o m m e fo rman t un genre à par t , a u q u e l 
il a d o n n é le n o m de Hieraëtus; mais cet te d is 
t inc t ion ne m e pa ra î t pas jus t i f iée . 

C a r a c t è r e s . — Chez les d e u x aigles en q u e s 
t ion , le mâle a 30 cent , de long, et I m , 2 0 d'en
v e r g u r e ; la l o n g u e u r de l 'a i le est de 38 cen t . , 
celle de la q u e u e de 20. L a femelle a 4- cen t , de 
p lus de l ongueur , et 8 cent , de p lus d 'enver
g u r e . 

L 'a ig le bot té a le front d ' u n b lanc j a u n â t r e , 
le s o m m e t de la t ê t e m a r q u é de t aches longi tu
dinales foncées, la n u q u e d ' un b r u n r o u g e â t r e ; 
le dos et les ailes d 'un b r u n no i r , ondu lé de b r u n 
clair , les p lumes é tan t bordées d ' u n liséré c l a i r ; 
l 'aile t raversée par deux bandes claires peu dis
t inc tes ; l ' épaule b l a n c h e , les r émiges d 'un b r u n 
foncé en dessus , d 'un gr is clair en dessous , et 
bordées à l eu r ex t rémi té d ' u n l iséré c la i r ; le 
ven t re j a u n â t r e c l a i r , avec des t ra i t s b r u n s 
dél iés , p lus serrés à la gorge et à la po i t r ine ; 
chez les individus t rès-âgés , il n 'y en a que sur 
u n e pet i te par t ie de la po i t r ine . L'œil est ocre 
c l a i r ; le bec , b leu clair à la base , noi r à la 
poin te ; les pa t tes sont j a u n e - c i t r o n ; la cire est 
j aune-pa i l le . 

Les j e u n e s on t le ven t re roux de roui l le plus 
clair . Avant l eu r p r e m i è r e m u e , ils on t le dos 
b r u n , le ven t r e roussâ t re , varié de roux de 
roui l le , sans t ra i ts foncés, et ils n 'on t pas l 'é
paule b l a n c h e . 

L 'aigle n a i n a la tê te et la n u q u e d ' un b r u n 
r o u x , variées de taches long i tud ina les noi râ t res , 
p rononcées su r tou t sur le f ron t ; le dos b r u n 
foncé ; les longues p lumes de l 'épaule d 'un b r u n 
noir , les au l res p l u m e s de la face s u p é r i e u r e du, 
corps d ' un ocre b r u n ; la queue d 'un b r u n t e r n e , 
avec trois ou qua t re bandes no i res , b ien m a r 
quées , et à po in te c l a i r e ; la face infér ieure d u 
corps d 'un b r u n foncé , m a r q u é e de t ra i t s p e u 
visibles ; l 'œil e n t o u r é d 'un cercle foncé ; les 
cuisses , les ta rses , les tectr ices infér ieures de la 
queue d 'un b r u n plus clair que le reste du corps . 
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L 'épau le po r t e u n e t ache b l anche . L 'œi l est 
b r u n ; le bec , b l euâ t r e à la base , noir à la po in te ; 
les pa t tes sont d 'un j aune c i t r o n . 

Les j eunes indiv idus ont des t e in tes p lus 
claires ; la tê te est roux clair , le noi r d u front est 
p lus p r o n o n c é ; les tec t r ices supér ieures de l 'ai le , 
les pennes caudales sont plus c l a i r e s ; la face 
inférieure du corps est café a u lait , à t ra i ts b ien 
p rononcés et assez larges ; les bandes de la 
q u e u e sont peu disLinctes. 

P lus i eu r s na tu ra l i s t e s n e veulen t voir dans 
l 'aigle nain q u ' u n aigle bo t t é j eune ; ma i s j ' a i 
eu des ind iv idus j e u n e s et des vieux des deux 
espèces , et j ' a i pu m e conva inc re qu 'e l les é t a ien t 
bien d is t inc tes , q u o i q u e - t r è s - v o i s i n e s . Il est 
m ê m e p robab le q u ' u n e t ro i s ième espèce habi te 
e n E u r o p e ; m o n frère a t u é u n ind iv idu qui 
ressembla i t b e a u c o u p à l 'a igle b o t t é , mais était 
b e a u c o u p p lus p e t i t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces deux a i 

gles on t p o u r pa t r i e le sud et le sud-es t de 
l ' E u r o p e , l 'Espagne , la Grèce , la Hongr ie , la 
Galicie, la Transylvanie . Nous ignorons j u s q u ' o ù 
s 'é tend en Asie leur a i re de d i spers ion . L'aigle 
bo t t é , dans tous les cas , se t rouve dans tou tes 
les Indes et à Ceylan. 

En E u r o p e , ils n e son t q u e des oiseaux d ' é t é ; 
à l ' en t rée de l ' a u t o m n e , ils s 'en vont par paires 
ou par g randes t roupes et appara i s sen t a lors en 
E g y p t e , et j u s q u e dans les forêts v ierges du bas
sin supé r i eu r d u Nil . A la fin de m a r s 1832, j ' e n 
r encon t r a i des bandes t e l l e m e n t n o m b r e u s e s , 
q u e j ' e n pus tuer u n e v ingta ine en t ro is j o u r s . 
J e ne les t rouvai dans le S e n n a a r q u ' e n hiver . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 11 n'y a pas 

l ong temps enco re , nous ne savions si ces deux 
oiseaux diffèrent essen t ie l l ement par l eu r m a 
n iè re de v i v r e : le comte Wodz i ck i et le comte 
L a z a r n o u s ont fait conna î t r e l eu r s m œ u r s en li
b e r t é . 

L 'a ig le bot té et l 'aigle na in sont de vér i tables 
aigles nob les . Ils ne diffèrent de leurs g rands con
génères que p a r u n e plus grande agi l i té et u n e 
m o i n d r e p r u d e n c e . L e u r vol est facile, l é g e r ; ils 
p l a n e n t l ong temps , puis fondent c o m m e une i lè-
che su r leur p ro ie . On les voit souvent , p o u r se 
diver t i r , décr i re dans l'air des cercles en t re -c ro i 
s é s ; ils p r e n n e n t plais ir à s 'élever à u n e g r a n d e 
h a u t e u r ; ma i s , e n chasse , ils p l anen t à p e u de 
dis tance du sol, et souvent , au dire de Lazar , ils 
se t i ennen t en l 'air en ba t tan t des ailes c o m m e 
la c récere l l e . 

Ils se p e r c h e n t non s u r les b r a n c h e s les p lus 
élevées des a rbres , mais su r celles qui sont ba s 

ses ; ils y res ten t immob i l e s , le corps droi t , sur
vei l lant a t t e n t i v e m e n t les a len tours p o u r y dé
couvr i r ou y g u e t t e r l e u r pro ie . 

Le mâle et la femelle ne se qu i t t en t j ama i s , 
m ê m e en voyage ; j a m a i s , en Afr ique , j e n 'ai vu 
un aigle bo t t é seul ; j e l 'ai toujours r encon t r é 
pa r pai res ou par famil les . 

L e u r voix est var iab le . Wodz ick i la rend p a r : 
kach, koeh, kéi, kéi; Lazar par wudt wud; il la 
c o m p a r e à un sifflement p e r ç a n t . J a m a i s j e n'ai 
e n t e n d u le cri de ces oiseaux. 

Les aigles bot tés son t d e vrais r a p a c e s ; ils 
pour su iven t tous les pet i ts o iseaux. Dans leur 
e s tomac , j ' a i t rouvé des restes de p i g e o n s ; 
Lazar dit qu' i ls se nour r i s sen t de b ruan t s , d'a
louet tes , de pinsons, de p e rd r i x ; Wodz ick i 
ajoute à cet te liste les mésanges et les é tou r -
neaux . Ils ne font pas fi des souris ni des au t re s pe
ti ts m a m m i f è r e s . Ils c a p t u r e n t l e u r proie avec la 
p lus g r a n d e adresse . «De g randes bandes d'éLour-
neaux , r acon te W o d z i c k i , é ta ien t occupées , près 
d 'un mara i s , à c h e r c h e r l e u r n o u r r i t u r e ; ils ne 
t a r d è r e n t pas à a t t i re r u n aigle bo t t é , qui hab i 
ta i t la forêt voisine. Le rapace p l ana au -dessus 
des é t o u rn eau x , qui con t i nue l l emen t s 'envo
la ient et se pe rcha ien t . Ce j e u paraissai t ennuye r 
l 'a igle . Il voula i t sans d o u t e voir tou te la bande, 
en l 'air p o u r gagner p l u t ô t et plus a i s émen t 
son dé jeuner , ce qu ' i l obt in t en se laissant tom
be r ve r t i ca l emen t su r les é t o u r n e a u x avec la 
vitesse r d e la foudre . Ceux-ci c h e r c h è r e n t un 
refuge dans les a rb res du vo i s inage ; mais avant 
qu ' i ls les eussent a t t e in t s , u n d 'eux étai t déjà 
c a p t u r é . L'aigle alla ensu i t e se p e r c h e r sur le 
to i t d 'une ma i son vois ine , sans s ' inquié ter ni du 
ch ien n i d u c h a s s e u r ; il inspecta p r u d e m m e n t 
les envi rons et se mi t en m e s u r e de p l u m e r son 
é tourneau . Les préparat i fs du repas d u r è r e n t 
p lus d ' un quar t d ' h e u r e , et lorsqu 'enf ln j e tuai 
l 'oiseau de p r o i e , l ' é tou rneau é ta i t c o m p l è t e 
m e n t p l u m é , et c o m m e prê t à cu i r e . » 

Mais c 'est en forêt que l 'aigle bot té a ime sur
tou t à chasser , et il le fait à la façon de l ' au tour . 
E n Egyp te , les t ou r t e r e l l e s , aux dépens des
quelles il vit, sur tout dans les forêts de pa lmiers , 
lui para issent u n e pro ie a b o n d a n t e ; après le 
faucon, elles n 'on t pas d ' e n n e m i p lus ter r ib le que 
ce pe t i t a ig le . Les rapaces paras i tes connaissent 
b ien ses qual i tés : c o m m e le faucon, l 'aigle bot té 
est poursuivi par les mi lans , dès qu ' i l a cap tu ré 
une proie , et, c o m m e lui encore , il l ' abandonne 
à ces i m p u d e n t s m e n d i a n t s . 

La saison des a m o u r s c o m m e n c e dans les der -
« i e r s j ou r s d 'avri l . L 'a igle bo t t é n i che d a n s les 
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C o r b t i l , C M F L l i , ! m j . P a r i i , Ca i l l î é r e e t F i l» , ii*. 
Fig. 119. L'Aigle impérial (p. 376). 

forêts , au voisinage des eaux . D 'o rd ina i r e , on 

trouve deux ou trois paires établ ies l 'une p rès 

de l ' au t re . J a m a i s Lazar ne r e n c o n t r a son a i re 

dans la forêt. Cette a i re , p lacée au h a u t d 'un 

arbre élevé, est cons t ru i t e de b r a n c h e s sèches , 

de l 'épaisseur du doigt . Elle r essemble à celle 

des aut res r apaces , et a à p e u près les d imens ions 

de l 'aire de la buse . La cavité in t é r i eu re est à 

peine p rononcée ; elle est tapissée de peti tes 

ramilles et de que lques feuilles ver tes . Au c o m 

m e n c e m e n t de m a i , on y t rouve deux œufs , fort 

semblables à ceux de l ' au tour c o m m u n . Ils ont 

5 cent, et demi de long, et 48 mi l l im. dans leur 

plus g rand d i amè t re ; ils sont assez a r rondis , d 'un 

grain grossier , o r d i n a i r e m e n t d 'un gris j a u n â 

tre ou d ' u n b lanc v e r d â t r e , pa rsemés de pe t i t s 

points et de taches j a u n â t r e s ou roux de roui l le . 

Les peti ts éclosent dans la seconde quinzaine de 

ju in . Ils sont r ecouver t s d 'un duve t long et 

soyeux, de couleur c laire ; la t è te est j a u n â t r e ; 

BRËDM. 

mais ils ne l a rden t pas à p r e n d r e tou tes leurs 
p l u m e s . 

Le p è r e et la m è r e sont très-atLachés l 'un à 
l ' au t re . Wodz ick i les vit se b e c q u e t e r à la façon 
des co lombes . P e n d a n t q u e la femelle couve, 
le mâ le res te des h e u r e s en t i è res su r le m ê m e 
a rb re ; j ama i s il ne relaye sa femel le . 

D 'après W o d z i c k i , u n e chose pa r t i cu l i è re à 
l 'aigle bo t t é est la m a n i è r e don t il aborde son 
n id . P e r c h é sur u n e b r a n c h e , il baisse la t ê t e , 
gonfle son j abo t e t avance l e n t e m e n t j u s q u ' à ce 
qu ' i l soit au b o r d de l 'a i re . Arr ivé là, il pousse 
u n cri assez semblable au son de la flûte. 

P e n d a n t la saison des a m o u r s l 'aigle bot té fait 
r ée l l emen t preuve de t é m é r i t é ; il a t t aque avec fu
r e u r tous les au t r e s rapaces . « U n e paire d 'aigles 
na ins (aquila minuta), r acon te W o d z i c k i , s 'était 
établie t o u t aup rès de l 'aire d 'un p y g a r g u e . Ces ai
gles f inirent par insp i re r à celui-c i une telle es t ime 
de l eu r va leur , qu ' i l n'osa plus se di r iger de leur 
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côté . Rien n 'é ta i t p lus beau que leurs combats . 

Dès q u e le pyga rgue se m o n t r a i t dans leur voisi

nage , un des deux aigles nains poussai t son cri 

d 'appel ; l 'autre accourai t ; et tous deux , aussiLôt, 

a t t a q u a i e n t l e u r voisin, fondaient sur lui , le f rap

pa i en t à coups de bec et d e s e r r e s , et cela avec u n e 

tel le adresse , que le pyga rgue de m e r ne p o u 

vait se défendre . P l u s ta rd , lorsque la femelle 

couva, le mâ le seul se cha rgea de p ro tége r sa 

c o m p a g n e et sa p r o g é n i t u r e . Us chassaient de 

m ô m e les mi lans et les a u t o u r s . » 

Mais c'est su r tou t con t re le c h a t - h u a n t que 

l'aigle bot té a une ha ine profonde . « J e voulais, 

m 'éc r i t Lazar , t u e r des aigles c r i a r d s ; je mis u n 

c h a t - h u a n t c o m m e a p p e a u , et j e me cachai 

de r r iè re u n e meule de foin. Tou t à coup , j e vis 

u n pet i t r apace brun fondre avec u n e telle r ap i 

d i té , q u e j ' e u s à peine le t emps de p r e n d r e m o n 

fusil. C'était u n aigle bo t t é ; il se préc ip i ta sur 

le c h a t - h u a n t ; je fis feu, et le m a n q u a i . 11 ne 

s 'éloigna cependan t pas b e a u c o u p ; il s'éleva à 

environ 160 m è t r e s , et p lana long temps au-dessus 

d u c h a t - h u a n t . Enfin il fondit sur lui u n e seconde 

fois ; j e fis feu, et le m a n q u a i e n c o r e . J e croyais 

t o u t espoir p e r d u ; mais dix m i n u t e s ap rès , il 

é tai t revenu ; cet te fois, j e le tuai . » 

C h a s s e . — On voit que la chasse de l'aigle 

na in n ' es t pas fort difficile, du moins lo r sque 

ces oiseaux n ' on t pas été t rop poursuivis . L ' a t t a 

c h e m e n t q u e le mâ le et la femelle on t l 'un pour 

l ' au t re leur devient souvent funeste , p r e s q u e 

tou jours on les tue tous les deux . Lorsqu ' i l a 

essuyé p lus ieurs coups de feu, l 'aigle bot té devient 

e x t r ê m e m e n t p r u d e n t , et , s'il se voit t rop p o u r 

chassé , il qu i t t e la con t rée . 

C a p t i v i t é . — J e n'ai que p e u de détai ls à 

d o n n e r su r la man iè re dont les aigles se c o m 

p o r t e n t en capt ivi té . Lazar et m o n frère en on t 

eu l ' un et l 'autre en leur possession, et ils s 'accor-

denLà les r ep résen te r c o m m e des oiseaux agréa 

bles et s 'apprivoisant t r è s - r a p i d e m e n t ; mais j e 

n 'ai p u ob ten i r des r ense ignemen t s plus c o m 

ple ts . 

En Espagne , on fait de l'aigle bot té u n usage 

fort s ingul ier . Des individus ont eu l ' ingénieuse 

idée de conver t i r cet oiseau en d i seur de b o n n e 

aven tu re . On voit exposées sur les places des 

cages r empl ie s de ces aigles , et l 'on invile les pas

sants à se faire t i rer par eux u n e série h e u r e u s e 

p o u r la lo te r ie . Des n u m é r o s leur sont p ré sen 

tés ; ils en t i r en t que iques -uns avec leur bec , ce 

à quoi ils sont dressés , e t le vulgaire croi t voir 

dans cet ac te la réponse d 'un oracle infail

l ible. 

L E S U R A Ë T E S — UROAETUS. 

Die Busardfalkenadler. 

Caractères. — En Aust ra l ie , vit u n aigle non 

moins r e m a r q u a b l e que l 'aigle doré ou l'aigle 

fauve, et dont K a u p a fait le r ep résen tan t de son 

genre Uroaetus. Le por t et le p lumage de cet aigle 

rappel len t les espèces p r é c é d e n t e s ; mais il a le 

bec plus fort , la q u e u e longue , for tement t r o n 

q u é e et é t agée ; les p lumes de la n u q u e très-lon-

g u e s ; Ces carac tè res le d i s t inguen t de tous les 

autres aigles . 

L'URAËTE AUDACIEUX — UROAETUS AUD4X. 

Der Keilschwansadler, The hald Eagle, 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (Pl . X) a 1 mè t re 

de long, et 2 mèt res à 2 m , 6 0 d ' e n v e r g u r e ; la t ê t e , 

la gorge , la face dorsale c o m m e la face vent ra le 

d u corps d 'un b r u n n o i r â t r e ; les p lumes de ces 

par t i es , s u r t o u t les couver tu res supé r i eu res des 

ailes et de la q u e u e , sont bordées de brun c la i r ; 

le dessus et les côtés d u cou, roux ;. l 'œi l , b r u n ; 

la cire et le cercle nu qui en toure l 'œil, d ' u n b lanc 

j a u n â t r e ; le bec , j a u n â t r e ù. la base , j aune à la 

poin le ; les pa t tes , d 'un j aune clair . 

On ne conna î t encore q u ' u n e espèce d e ce 

g e n r e ; il s e m b l e cependan t qu ' i l en existe deux , 

l 'une à corps plus t r a p u , à p lumage plus s o m 

b r e ; l ' au t r e à s ta ture plus é lancée , à p lumage 

p lus clair , la p r e m i è r e , espèce ou var ié té c o m m e 

l 'on voudra , serai t plus r a r e que la seconde . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

hab i t e tou te l 'Aust ra l ie et n 'est r a r e nul le p a r t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le tl'OUVC 

pa r tou t , dans les forêts les p lus épaisses aussi 

b ien que dans les p la ines , et il vit par paires ou 

par familles. On le r encon t r e en t r è s - g r a n d 

n o m b r e dans les endroi ts oïl vivent les k a n -

guroos . 

« T o u t ce que les au t eu r s r a c o n t e n t , dit Gould, 

au sujet du courage , de la force, de la férocité 

de l 'aigle fauve, s 'appl ique e x a c t e m e n t à l 'u -

raë t e audacieux. Il enlève tous les kanguroos 

qu i vivent dans la p la ine ou su r les coll i

nes , il chasse l ' ou ta rde , et il est le plus te r r ib le 

e n n e m i des t roupeaux de m o u t o n s . » Il ne peut 

s ' empare r des grands k a n g u r o o s ; mais il dévore 

leurs pe t i t s , et les enlève alors m ê m e qu ' i ls sont 

dans la poche de leur m è r e . « Un j o u r , r acon te 

le vieil h a b i t a n t des b o i s , j e vis un aigle pour 

suivre u n e femelle de kangu roo qu i por ta i t 

ses pet i ts dans sa p o c h e . Il n 'osai t pas l 'a t ta-
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q u e r ; mais il savait qu ' épu i sée , elle j e t t e ra i t son 

peti t et le lui a b a n d o n n e r a i t . » 

Les u raë te s se préc ip i t en t sur la c h a r o g n e ; 

sous ce rappor t , ils r e m p l a c e n t pa r fa i t ement les 

vautours qui m a n q u e n t en Aus t ra l ie . Gould en 

vit j u s q u ' à t r e n t e et qua ran t e r éun i s a u t o u r du 

cadavre d ' un bœuf. Quelques-uns , déjà rassa

siés, se t e n a i e n t su r les a rb res vo i s ins , d ' au t re s 

é ta ient encore en t ra in de m a n g e r . 

D u r a n t des jou r s ent iers , l ' u r aë t e audac i eux 

suit les chasseurs de k a n g u r o o s , l ' expér ience 

lui ayan t appr is qu ' i l y a toujours dans ces chas

ses q u e l q u e profit p o u r lui . 11 est la t e r r e u r de 

la forêt et de la p l a i n e , et tous les éleveurs de 

bétail le r edou ten t c o m m e un fléau. 

Il établi t son aire sur un des a rbres les plus inac

cessibles, souvent à u n e faible h a u t e u r au-dessus 

du sol, mais toujours hor s d ' a t t e in te . Les d i m e n 

sions e n v a r i e n t b e a u c o u p . L e c o u p l e s emble con

se rver ía m ê m e aire pendant plus ieurs a n n é e s , et 

à c h a q u e nouvel le saison il le répare et l 'agran

dit. La cha rpen t e en est formée de grosses b r a n 

ches, au -dessus desquel les vient u n e c o u c h e de 

branches p lus faibles; l ' in té r ieur du nid est 

garni d 'herbes et de pet i tes rami l l es . D'après 

Ramsay, les a m o u r s on t lieu à la fin de no t r e é té . 

En août , on t rouve d ' o rd ina i r e dans l 'aire deux 

œufs a r r o n d i s , à coquille r u g u e u s e , qui ont en

viron 8 cent , de long , et 6 cent , et demi de 

la rge ; ils sont b lancs , semés de poin ts plus ou 

moins n o m b r e u x , roux, b r u n j a u n â t r e clair et 

bleu roux. Dans plusieurs forêts , on t rouve un 

grand nombre d 'a i res a b a n d o n n é e s ; elles i n d i 

quent combien Íes rapaces y é ta ient c o m m u n s 

avant que les Européens eussent mis le pied dans 

leur pat r ie . 

C h a s s e . — Il est facile de t i rer l ' u raë te en 

l 'at t irant avec u n e c h a r o g n e ; il est encore plus 

facile de le p rendre dans un piège . Souvent les 

indigènes dén i chen t les j e u n e s , et les appo r t en t 

dans les forts, d 'où On les expédie en E u r o p e . 

C a p t i v i t é . — Cet aigle n ' es t pas ra re dans les 

jardins zoologiques. Dans nos c l imats il suppor te 

facilement la captivité. Gurnay parle d 'une paire 

dont la femelle a p o n d u et couvé ses œufs . 

L E S P S E U D À Ë T E S — PSEUDAETUS. 

(Eudolmuëtus, Asturaëius.) 

fíie Habichtiadler. 

C a r a c t è r e s . — Un corps é l ancé ; des ailes r e 
lat ivement cour tes , ne recouvran t pas en t i è re 
men t l a q u e u c , qu i est l o n g u e ; des pat tes lon

gues, couver tes de p lumes ju sque sur les do ig t s ; 

des tarses é levés ; des serres g randes et v igou

reuses , à ongles longs et peu r e c o u r b é s ; un bec 

long et v igoureux : tels sont les carac tè res de ce 

genre , qu i , dans le sud de l ' E u r o p e , est r epré 

senté par u n e espèce . 

LE l 'SEUDAËTE BONELLI — PSEUDAETUS 

BOSSELLII. 

Der Habichtsadler. 

C a r a c t è r e s . •—Le p s e u d a ë t e B o n e l i i o u à queue 

ba r r ée a 77 cent , de long et \m,60 d ' e n v e r g u r e ; la 

longueur de l'aile pliée est de 47 cen t . , celle de 

la queue de 27 cent . La femelle a 8 cent , de p lus 

en l o n g u e u r , et 11 cent , d é p l u s en e n v e r g u r e . 

L'oiseau adu l t e a le front et une raie qui s u r m o n t e 

l 'œil, b l a n c s ; le s o m m e t de la lê te et la n u q u e 

b r u n s , à ra ies foncées ; le dos b lanc , t a che t é de 

b r u n no i r ; le dessus des ailes d 'un b r u n foncé ; le 

bas du dos b r u n - n o i r ; le dessus de la q u e u e b l anc , 

m a r b r é de n o i r ; la gorge , la po i t r ine , le mil ieu 

du ven t re b lancs , t a che t é s de n o i r ; les cuisses 

m a r q u é e s de larges bandes foncées, disposées 

en zigzags ; la face i n t e r n e des cuisses et les 

tarses b r u n - r o u x et gr i s , t ache té s de no i r ; la face 

dorsale de la q u e u e d 'un gris b r u n , bo rdée de 

b lanc à l ' ex t rémi té , et m a r q u é e de sept bandes 

étroi tes foncées ; la face vent ra le d 'un b lanc j au 

n â t r e , point i l lé de gris b r u n . 

Les j e u n e s ont la tê te r o u x clair , la n u q u e 

d 'un roux fauve, le dos b run clair , c h a q u e p l u m e 

é tant l isérée de j a u n e fauve; la face dorsale de 

la q u e u e d ' u n gris cendré b r u n , m a r q u é e de 

neuf ou dix bandes t ransversa les , et b l a n c h e à 

l ' e x t r é m i t é ; la face vent ra le d 'un b r u n j a u n â t r e 

clair, à r ayu re s foncées ; le ven t re et les t ec 

t r ices infér ieures de la queue d 'un blanc rous-

sâtre sale, sans t a c h e s ; . 'œil j a u n e d ' o c r e , le 

bec b l euâ t r e , la cire d ' un j a u n e sale, les pattes 

d 'un j a u n e gris . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pseudaë te 

Bonel l i hab i te l 'Espagne , le sud de l ' I tal ie , la 
Grèce, la T u r q u i e , le n o r d - o u e s t de l 'Afrique, 
toutes les Indes , depu i s l 'Himalaya j u s q u ' a u x 
eûtes mér id iona les . Il n 'es t pas ra re eu Grèce et 
dans le sud de l 'Italie ; c'est l 'aigle le p lus c o m 
m u n en Espagne et en Algér ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il se t i en t 

dans les m o n t a g n e s déboisées , à parois r o 
cheuses , escarpées ; aux Indes , il se t rouve su r 
t o u t dans les collines couver tes par les j u n g l e s . 
Il n ' émig re pas ; mais , p e n d a n t la saison des 
a m o u r s , il e r re dans la cont rée , r éun i à ses s e u l ' 
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blables . Mon frère en vit un jou r un vol d ' une 
v ingta ine d ' individus t raverser le parc du P r a d o , 
près de Madr id . P rès de son n id , cet o iseau, 
c o m m e tous les au t res aqui l idés , n e soulfre a u 
cun de ses semblables , ni m ô m e a u c u n au t re ra -
pace . 

Le pseudaë te Ronelli est u n oiseau très-agile, 
cou rageux , h a r d i , i m p u d e n t m ê m e ; il a tou tes 
les qual i tés d e l ' a u t o u r ; s o u s l e r a p p o r l p h y s i q u e , 
il est b ien mieux doué q u e lui . Son vol ressemble 
p lus à celui du faucon qu ' à celui de l 'a igle 
fauve; c o m m e ce lu i -c i , il p l ane en décr ivant des 
ce r c l e s ; mais en vo lan t , il donne des coups 
d'aile bien p lus répétés , aussi a-t-i l un vol plus 
r ap ide que tous les au t re s aqu i l idés . P o u r a t ta 
que r , il se laisse t o m b e r en fendant l 'air c o m m e 
u n e flèche. Au repos et p e r c h é , son po r t est 
moins noble q u e celui des aut res aigles ; il se 
t ient p r e s q u e ho r i zon t a l emen t , le corps p e n c h é 
en a v a n t ; souvent , c ependan t , il se redresse et 
p r e n d une a p p a r e n c e plus fière. Son rega rd est 
vif, é t ince lan t . Ses yeux exp r imen t u n e rage , 
u n e férocité incroyable , et la condui te de l 'oi
seau est pa r fa i t ement en r appor t avec cette ex
press ion . Le pseudaë te Bonelli réuni t la v igueur 
du faucon à l 'agilité de l 'épcrvier , le courage de 
l 'aigle à la férocité de l ' au tour . Il ne cra in t a u 
c u n a u t r e o iseau, il a t t aque tous ceux qui se 
m o n t r e n t dans son voisinage. Mon frère en vit un 
c o m b a t t r e avec rage un g y p a è t e ; K r u p e r en vit 
un a u t r e a t t a q u e r i n t r é p i d e m e n t un adversa i re 
plus r e d o u t a b l e enco re , le p y g a r g u e ; p o u r moi , 
j ' a i assisté à ses combats avec le vau tour cendré 
et l 'aigle fauve. Il ne vit en paix avec a u c u n au
t re r apace . 

Il chasse au moins a u t a n t d ' a n i m a u x que 
l 'aigle fauve. T e m m i n c k di t qu ' i l ne se nour r i t 
q u e d 'oiseaux a q u a t i q u e s ; c ependan t il est loin 
d 'avoir un rég ime aussi r e s t r e in t . En Espagne 
c'est l ' ennemi des poules le plus r edou tab le ; il 
les enlève sous les yeux de l ' h o m m e ; il les pour 
sui t avec u n e telle op in iâ t re té que , dans les fer
mes isolées, il est c o m p l è t e m e n t impossible 
d 'élever de la volaille. Il ne chasse pas moins 
ac t ivement les p igeons , et les mammi fè r e s eux-
m ê m e s , de la taille d 'un lièvre et au -dessous , ne 
son t n u l l e m e n t à l 'abri de ses a t t aques . D 'après 
J e r d o n , il chasse , aux Indes , les lièvres, les pou
les des j ung l e s (r/allus Stanleyii), les h é r o n s , les 
canards , les ibis, a u d i re des Sch ika r i s , et les 
faucons dressés e u x - m ê m e s , à ce q u e r appor t en t 
les fauconniers indigènes . Dans le Ni lgherr i , Jer 
don vit u n pseudaë te fondre success ivement sur 
u n l ièvre, u n e poule des jung les et un paon , 

c h a q u e fois en vain, l ' animal poursuivi pouvant 
se réfugier au plus épais des j u n g l e s . Il en vit 
u n e pai re qu i , c h a q u e j o u r , arr ivai t à un village 
p o u r y p rendre des pou les . Elliot dit avoir o b 
servé deux pseudaë les qui s ' emparè ren t pres 
q u e d ' un paon et le t e r rassè ren t . « Une paire de 
ces o i seaux , di t J e r d o n , ravageai t les p igeon
n iers dans le Ni lgher r i . Un ou deux colombiers 
ava ien t é té c o m p l è t e m e n t dé t ru i t s . Lorsque les 
p igeons s 'envolent , m e racon ta ien t des témoins 
ocula i res , un des aigles les a t t aque et cherche 
p lu tô t à veni r au-dessous d 'eux q u ' à les a t te in
d re . Son c o m p a g n o n , profitant du m o m e n t de 
t r o u b l e causé p a r cel te m a n œ u v r e , se précipite 
à son tou r , et enlève s û r e m e n t u n e p ro ie . Pen
dan t ce t emps , le second r e m o n t e à son tour 
dans l 'a ir , e t c ap tu re aussi son p igeon . » 

Tous les a n i m a u x connaissent le pseudaëte , et 
c h e r c h e n t à lui é c h a p p e r . « Quand j ' é t a i s caché 
dans les roseaux , d i t P o w y s , au bord des lacs de 
l 'Albanie , à l'affût des canards et de spou le s d 'eau, 
j ' a i souvent vu quelle impress ion causai t l ' appar i . 
t ion d 'un pseudaë te . Les oiseaux aqua t i ques s'in
qu ié ta ien t à pe ine des mi lans qui rôda ien t aux e n 
v i ro n s ; à pe ine levaient- i ls la t ê te q u a n d u n ai
gle cr iard se m o n t r a i t . Mais dès q u ' u n pseudaë te 
était en vue , les poules d 'eau se préc ip i ta ient 
dans les r o s e a u x ; les canards se coucha i en t sur 
l 'eau, le cou é t e n d u ; des cr is d ' appe l et d ' an 
goisse re ten t i s sa ien t de tous les côtés , j u s q u ' à 
ce que le tyran fût passé . J 'a i vu deux fois C3 
r apace fondre sur des oiseaux que j ' ava is blessés, 
mais je n 'a i p u le t irer . « 

L 'a i re du pseudaë t e Bonel l i est établie dans 
les crevasses des parois de roche r s les plus inac 
cessibles-. K r u p e r seul , à ma conna i ssance , en a 
donné une descr ip t ion. II en trouva u n e dans le 
c r eux d 'un roche r , dans les m o n t a g n e s de la 
Grèce : elle r en fe rmai t deux œufs. Elle était 
cons t ru i t e de pet i tes b r anches d'olivier sauvage 
et de feuilles de chêne ép ineux ; l ' in té r ieur était 
tapissé de duve t . Les deux œufs différaient beau
coup , ma i s avaient bien le type des œufs d 'aqui-
l idés. L 'un étai t dépourvu de t aches et b lanc 
sale ; l ' au t re é tai t d ' un blanc p u r , et semé de pe
ti tes taches à peine visibles. Cette aire était ex
posée au mid i , et pa r conséquent fortement 
chauffée par le soleil. 

Les pseudaëtes , - p o u r défendre leurs jeunes , 
déploient a u t a n t de courage q u e dans toute 
a u t r e c i rcons tance . Il n e para î t cependan t pas 
qu ' i ls a t t a q u e n t l ' h o m m e . 

C a p t i v i t é . — P e n d a n t m o n séjour en Espa
gne , j e p u s me p rocure r d e u x p s e u d a ë t e s Bonelli 
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vivants, un vieux et un j e u n e . Le p remie r s 'était 

empot ré dans des g luaux , et avait été te l lement 

mal t ra i té , qu' i l s u c c o m b a a u bout de que lques 

h e u r e s . Le second était u n j e u n e , qui avait été pris 

au nid. Il avait tou tes ses p l u m e s . Je le mis dans 

une cage , où j ' ava i s renfermé déjà u n aigle 

fauve, u n vautour , un gypaète et u n choucas . 

Ju squ ' a lo r s , la plus g rande h a r m o n i e n 'avait 

cessé de régner dans cet te société fort mé langée ; 

il en fut a u t r e m e n t dès que le pseudaë te y ap

paru t . Il se c o m p o r t a en furieux. Il coura i t dans 

la cage, chercha i t querel le à ses compagnons de 

captivité, et s'il en étai t a t t aqué il se je ta i t sur le 

dos, et leur donnai t de v igoureux coups d 'ong le . 

Le choucas fut sa p r e m i è r e v i c t i m e ; il n ' é t a i t 

pas avec lui depuis une h e u r e , qu ' i l l 'avait 

mangé . Vis-à-vis d e nous , il ne se c o m p o r t a i t 

pas avec plus de douceur et nous frappait , nous 

a t taquai t . E n u n mot , ses m œ u r s en captivi té 

sont tout à fait celles de l ' au tour . 

Je rdon croi t , et p r o b a b l e m e n t avec ra i son , 

qu 'on pour ra i t le dresser à la chasse de l 'anti

lope, d u l ièvre, de l 'ou ta rde e t des au t res g rands 

an imaux . L ' ind iv idu , don t j e par la is tou t à 

l 'heure , se m o n t r a p lus t a rd , au J a r d i n zoologi

que de Francfor t , t rès -doux et t rès-appr ivoisé . 

L E S S P I Z A Ë T E S — SPIZAETOS, 

Die Haubenadler. 

C a r a c t è r e s . •— Les spizaëtes ont u n corps 

élancé, des ailes r e l a t ivement cour tes , r e c o u 

vrant au p lus le t iers de la q u e u e , qu i est lon

g u e ; des tarses élevés et épais ; ils se d is t inguent 

sur tout par la p résence d ' une h u p p e à l 'occ iput . 

LE SPI7.ÀËTE BELLIQUEUX — SPIZJETOS 
BELLICOSUS. 

Lir Kampfadler, The martial Eagle. 

C a r a c t è r e s . — Le spizaële be l l iqueux est 

l 'espèce la plus g r a n d e et la plus forte du genre ; 
sa l o n g u e u r to ta le est d 'envi ron 1 m è t r e ; celle 
de l 'aile pliée de 66 cent , et celle de la q u e u e de 
38. Il a le dos b r u n ou g r i s - b r u n ; la tè te d 'un 
brun m é l a n g é de b r u n noi r ; les g r a n d e s t e c 
trices supér ieures de l 'aile p lus claires à l 'extré
mité , ce qui p r o d u i t une b a n d e t ransversa le ; 
Une bande b l anche au-dessus de l 'œil, se d i r i 
geant vers l ' occ ipu t ; le ven t re b l anc , à reflets 
bleuâtres,*"presque dépourvu de taches ; la q u e u e 
d 'un gris c e n d r é , p lus foncée à sa face dorsale 
qu 'à sa face v e n t r a l e , et m a r q u é e de six bandes 

t ransversa les foncées ; les barbes ex te rnes des 

rémiges noi res , les in t e rnes a l t e rna t ivement 

claires et foncées ; les couver tu res in fé r ieures 

de l 'aile d ' un b lanc p u r ; l 'iris d ' un beau b r u n 

noise t te , très-vif; la c i re b leu v e r d â t r e ; les serres 

gris de p l o m b . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La p r e m i è r e 

descr ip t ion du spizaëte be l l iqueux fut publ iée 

par Le Vail lant dans son excellent ouvrage (1), 

sous le n o m de Griffard. Ce na tu ra l i s t e découvr i t 

cet oiseau dans le pays des Grands N a m a q u o i s , 

depuis le 28° de la t i tude sud jusque vers le cen

t re de l 'Afrique. P l u s t a rd , on le t rouva dans 

l 'Afrique occ identa le ; j e l'ai r e n c o n t r é dans les 

m o n t a g n e s de l 'Abyss in ie . 

Mœurs, habitudes et régime. — Le peu 

q u e nous conna issons du genre de vie de ce su

perbe oiseau est en g rande par t ie d û à Le Vail

lan t . 5 J 'a i observé q u e , de préfé rence , dit ce na tu -

liste, le griffard choisi t u n a rb re isolé p o u r son 

domic i le , parce qu ' i l est t rès -méf iant , et qu'i l 

a ime à voir ce qu i se passe a u t o u r de lu i . » De 

là, il s'en va pa rcou r i r un domaine assez é t endu , 

dans lequel il ne souffre, la p résence d ' aucun 

au t re r apace . S'il s 'en p résen te un , il l ' a t taque 

et le m e t en fuite. « Il arr ive souvent , dit enco re 

Le Vail lant , q u e des bandes de v a u t o u r s et de 

corbeaux , se réunissant , c h e r c h e n t à saisir le 

m o m e n t favorable p o u r s ' empare r de l ' a n i m a l 

que vient d 'aba t t re le griffard ; ma i s la con te 

n a n c e in t rép ide et fière de cet o iseau , posé sur 

sa p ro i e , suffit p o u r t en i r à l ' écar t cet te légion 

de carnivores . )> 

Le mâle et la femelle d ' u n e m ô m e pa i re d e 

m e u r e n t tou jours f idèlement unis . 

L e spizaëte be l l iqueux chasse su r tou t le m a t i n 

et le soir , et r a r e m e n t en vain . « Les lièvres et 

les pet i t s ant i lopes fo rment le fond de ses r e p a s ; 

mais il n ' é p a r g n e pas les oiseaux. Tou t , dans son 

ê t re , le m o n t r e u n e n n e m i aussi te r r ib le p o u r 

les a n i m a u x d 'Afr ique, que l 'aigle fauve p o u r 

ceux de nos con t rées . Dans t o u t le sud de l'A

fr ique, il n 'est a u c u n r apace qu i le surpasse en 

force et en c r u a u t é . C o m m e nous venons de le 

d i re , il r ègne sans pa r tage dans son d o m a i n e ; sa 

force, son courage en font la t e r r e u r de t ous les 

ê t res sans défense. Son vol r e s semble à ce lu i de 

l ' a ig l e ; il est encore p lus léger et plus r a p i d e . 

Sa voix est perçante et a iguë , ou basse et r a u q u e . 

C'est sur la c ime des plus g rands a rb res , ou ent re 

les rochers escarpés et inaccessibles qu' i l établit 

(1) Le Vaillant, Histi naii des Oiseaux d'Afrique. Paris, 
1803, t. 1, p. 2 . 
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son a i re , qui est fort s emblab l e à celle de l 'aigle. 
On peu t y reconna î t re trois couches : u n e infé
r i eu re , formée de grosses b r a n c h e s ; u n e m o y e n n e , 
composée de peti tes b r anches , de m o u s s e , de 
feuilles sèches , de b r u y è r e s ; une t ro i s ième, enfin, 
consis tant en de pet i ts r a m e a u x ; c'est celle sur 
laquel le reposen t les œufs . Cette a i re a un dia
mè t re de 1™,30 a t m , 6 0 , et elle est si sol ide, qu ' un 
h o m m e peu t s'y teni r sans c r a in t e de l 'enfoncer . 
Lorsqu 'e l le est bât ie sur u n e saillie r o c h e u s e , la 
couche inférieure fait défaut . Le Vail lant c ro i t 
q u ' u n e pa i r e conserve son a i r e toute sa vie . 

Les œufs ont de 8 à 9 cent , de l o n g ; ils sont 
p resque ronds et e n t i è r e m e n t b lancs . 

« T a n t que la femel le couve , d 'après Le Vai l 
lant, le mâle veille aux besoins c o m m u n s , lui 
appor te sa n o u r r i t u r e et. chasse pour t o u t e sa 
famille, j u s q u ' à ce q u e les pet i t s pu issen t res te r 
seuls dans l 'aire sans cour i r de dangers ; car , d e 
venus plus g rands , ils exigent des provis ions si 
considérables , que les vieux suffisent à pe ine à 
leur vo rac i t é ; ils sont alors obligés de chasser 
ensemble , afin de satisfaire un appé t i t aussi d é 
mesu ré que l'est celui des deux a ig lons . Il est te l , 
m ô m e , q u e des Hot ten to t s ont affirmé à Le 
Vai l lant qu ' i l s avaient vécu p e n d a n t près de 
deux mois de ce qu ' i l s d é r o b a i e n t c h a q u e j o u r à 
deux griffards don t le n id étai t dans le voisi
n a g e . 

Avant qu ' i ls a ient pr is l eur essor, l 'aire est 
c o m p l è t e m e n t r ecouve r t e de m o n c e a u x d'osse
m e n t s . 

C a p t i v i t é . — u J 'a i conservé q u e l q u e t emps , 
dit Le Vail lant , u n de ces oiseaux, ne lui ayan t 
cassé que le bou t de l 'aile en le t i r a n t ; il fut 
trois j ou r s ent iers sans vouloir abso lumen t m a n 
ger , ma lg ré tou t ce que j e pus lui offrir; m a i s 
aussi tôt qu ' i l fut h a b i t u é à p r e n d r e sa n o u r r i 
tu re , n o u s ne pouvions plus le rassas ie r ; il de 
venai t furieux à la vue d ' un m o r c e a u de viande 
qu 'on lui faisait voir , en avalait t o u t en t ie r s des 
t ronçons de près d 'une l ivre, et n ' eu refusait ja
mais , q u o i q u e son j abo t fût quelquefois si p le in 
qu ' i l étai t forcé d 'en dégorger u n e p a r t i e ; mais 
il ne tardai t j a m a i s à r e p r e n d r e ce qu ' i l avait 
ainsi r e n d u . Tou te espèce de cha i r é tai t de son 
goût , m ê m e celle d ' au t res oiseaux de pro ie ; e t 
il s ' accommoda fort b ien des débr is d 'un au t r e 
griffard que j ' ava is d i s séqué . » 

Il y a là, j e crois , un peu d ' exagé ra t i on . Le 
Ja rd in zoologique de H a m b o u r g possède , depu i s 
u n an environ, un spizaëte be l l iqueux , qui a été 
pris aux environs de Zanz iba r , et nous a été en 
voyé d i r ec t emen t . « Cet oiseau, dit mon frère , 

sait capt iver au p lus hau t point l 'a t tention des 

s p e c t a t e u r s . On di ra i t qu ' i l a c o m p l è t e m e n t dé

pouil lé sa sauvager ie . Il est doux, pr ivé , e t 

semble avoir con t r ac t é ami t ié avec l ' h o m m e . Il 

r é p o n d quand on l 'appel le , e t sa voix douce , 

agréable , con t ras te en cela avec les cris a t roces 

des au t re s aqu i l idés . On peu t r e n d r e son cri par 

les syllabes gliuk, gliuk. 

« D 'ord ina i re , le spizaëte be l l iqueux se t ient 

droi t , la h u p p e re levée . Son r ega rd est fier, sans 

ê t re f a r o u c h e ; il l ' a r rê te avec u n e cer ta ine ex

press ion de d o u c e u r su r les pe r sonnes qu' i l 

connaî t . Il p r e n d avec son bec sa n o u r r i t u r e , 

sans jamais blesser la ma in qui la lui tend . E n t r e -

t - o n dans sa cage et m a r c h e - t o n sur lui , il se 

me t sur la défensive. Il ouvre ses larges ailes et 

lève une de ses serres ; il rabaisse en même t emps 

sa h u p p e . A t e r r e , il se t i en t p e n c h é en avant, 

moins c e p e n d a n t que les au t re s aqu i l idés . Sa cage 

est assez vaste p o u r lui p e r m e t t r e d 'ouvr i r lar

gemen t ses ailes, et m ê m e de vo le r ; on le voit 

souvent a b a n d o n n e r la posi t ion pe rchée et s'éle

ver en volelant j u s q u ' a u p lus h a u t ba r r eau de 

son pe rcho i r . 

« Il ne semble g u è r e s ' inquié te r de ses voisins, 

tandis qu ' i l cons idère avec a t t en t ion toutes les 

personnes qu i passent , et les cerfs d o n t l 'enclos 

est voisin de sa cage . » 

J 'a joutera i qu ' i l a suppo r t é des froids assez 

vifs, mais non sans en souffrir un peu ; p e n d a n t 

l 'h iver , il étai t souven t s i lenc ieux sur son per

choir , et t r e m b l a n t de froid p a r m o m e n t s . Ce

p e n d a n t , il s 'est t rouvé b e a u c o u p m i e u x en 

plein air q u e r e n f e r m é dans les pièces closes et 

chauffées de la m é n a g e r i e , où on finit pa r le 

t ranspor te r . 

L E S L O P H A Ë T E S — LOPHAETOS. 

Lie Schopfadler. 

C a r a c t è r e s . — Les lophaë tes sont voisins des 

spizaë tes , mais ils sont p lus t r a p u s . L e u r h u p p e 

et leurs ailes sont plus l ongues , l eur q u e u e est 

cou r t e , e t l eu r s ta rses sont élevés. 

LE LOI'HA ETE HUPPÉ — LOPHAETOS OCCIPITJL1S. 

Der Schopfadler. 

Caractères. — Le b r u n foncé est la cou leur 

dominan t e de cet oiseau (fiy. 120). Il a i e ventre 

p lus foncé q u e la po i t r ine , le b o r d des ailes, les 

rémiges à leur rac ine , la base de» p l u m e s de la 
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h u p p e , les couver tu res infér ieures de l 'ai le, les 

p lumes qui r ecouvren t les tarses b l a n c h e s ; la 

queue t raversée par t ro is bandes b lanches ; 

l 'œil d 'un j a u n e vif, le bec b leuâ t re , p lus foncé 

à la poin te , p lus clair à la base ; la c i re d 'un 

j a u n e c l a i r , les pieds j aune -pa i l l e . L 'oiseau a 

53 cent , de long e t l m , 2 6 d ' e n v e r g u r e ; la lon

gueur de l 'aile pliée est de 35 cen t . , celle de la 

q u e u e de d'J c e n t . La femelle a envi ron 3 cen t , 

et demi de plus en l o n g u e u r , e t 5 cent , de p lus 

d ' envergure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce , 

est assez c o m m u n e dans les forêts du bassin su
pér ieur d u Nil. 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — L e lophaë te 

h u p p é se t i en t o rd ina i r emen t p e r c h é s u r une 
grosse b r a n c h e de mimosa , non loin du t r o n c ; 
on le voit , là, occupé à j o u e r avec sa h u p p e . 
Tan tô t il fronce le sourci l , ferme les yeux à 
demi , étale sa h u p p e , hér i sse t o u t son p l u m a g e ; 
tan tô t il r aba t ses p l u m e s et sa h u p p e lui t ombe 
alors sur le dos. 11 est des h e u r e s en t iè res i m 
mobi le , indifférent en appa rence à t o u t ce qui 
l ' en tou re ; on dirai t la s ta tue de la Paresse . Mais 
t ou t à coup son êt re change : u n e sour is , u n 
ra t , un écureui l , que lque p igeon ou u n vol de 
t isser ins , une proie enfms'est m o n t r é e ; il s 'é lance 
sur elle c o m m e la foudre ; ses ailes s 'agi tent avec 
rapidi té . C o m m e l ' au lour , il se glisse à t ravers 
les buissons et les fourrés les plus i m p é n é t r a 
bles ; pa r tou t , il suit son gibier, et finit par le 
saisir. 

On ne peu t le c o m p a r e r q u ' à l ' autour : c o m m e 
lui , il est ha rd i , i m p u d e n t , f é roce ; en p ropor 
tion de sa tail le, c'est de tous l e s r apaces le plus 
cruel, le plus à r edou te r . C o m m e tous les aqui
lidés de l ' hémisphère or ienta l , il n 'ose a t t aque r 
les s inges; il n ' a pas le courage de s 'en p r end re 
à ce peuple agile, don t tous les membres , " en cas 
de danger , se prê ten t un mutue l appu i . J ' a i déjà 
dit, dans la p r e m i è r e par t ie de cet ouvrage , quel 
était le sort des aigles qu i voula ien t faire des 
singes leur p ro i e ; j e ne le r é p é t e r a i pas ici . 

Je n'ai pu observer par m o i - m ê m e le mode de 
reproduct ion du lophaë te h u p p é . Le Vail lant 
dit qu'il n i che sur les a rb res , et que l ' in té r ieur 
de son aire est tapissé de laine et de p lumes . La 
femelle pond deux œufs , de cou leur pâ le , à ta
ches h r u n - r o u g e . 

C a p t i v i t é . — Il est rare de voir en E u r o p e un 
lophaëte captif. A ma connaissance , il ne s'en 
trouve que dans l e s Ja rd ins zoologiques de Ham
bourg , de Londres et d 'Anvers . Lorsqu 'on le soi
gne bien, il suppor te la caplivité p e n d a n t plu- i 

s ieurs années . 11 est d u r et peu sensible aux 

influences c l ima té r iques . 

C'est u n des aqui l idés les p lus faits pour 

a t t i r e r l ' a t t en t ion . Sa longue h u p p e flotlante, 

q u ' a u repos il t ient p r e s q u e tou jours dressée , 

son p l u m a g e s o m b r e , su r leque l se dé t achen t 

ses yeux vifs et flamboyants, font sur chacun 

u n e i m p r e s s i o n é t r a n g e . 

Not re lophaë te est très-vif, su r tou t le ma t in et 

le so i r ; il cr ie b e a u c o u p a lors . Sa voix est t r è s -

var iée . D 'o rd ina i r e , ce sont des sons bas et sac

cadés , que ne la rden t pas à su ivre des notes p lus 

pro longées ; je crois pouvoir les r e n d r e par les syl

labes ; wewé; weivë, wé, wé, wé, wie, wieh, wiiiiid. 

Ce lophaë le n ' a pas e n c o r e con t r ac t é ami t ié 

avec son ga rd i en . 11 le salue bien, q u a n d il ne l ' a 

pas vu de long temps , toutefois il repousse toutes 

les caresses q u ' o n voudra i t lui f a i re . J e n e sais 

c o m m e n t i l s e c o m p o r t e r a i t avec ses c o n g é n è r e s ; 

mais je n 'ose m 'y fier. Quand on m e t dans sa 

cage de pe t i t s mammifè re s , il les regarde d 'abord 

a t t en t ivemen t , il lisse son p l u m a g e , raba t sa 

h u p p e , t r ép igne sur son percho i r , t o u r n e la tê te 

de tous les côtés , c o m m e le h i b o u . Sa curiosi té 

satisfaite, il se laisse t o m b e r à t e r r e , m a r c h e s u r 

sa proie , la saisit avec u n e de ses serres ; si le 

mammifè r e fait un m o u v e m e n t , il recule auss i tô t ; 

mais peu à peu il s ' enhard i t . Il est loin de mon

t r e r cet te fu reur sans r e t e n u e qu i carac tér i se 

les au t re s aqui l idés n o b l e s ; d ' un au t r e cô té , il 

est bien plus maladro i t q u ' e u x . 11 réfléchit long

t e m p s avant d 'oser e n t r e p r e n d r e u n e nouvel le 

a t l aque , et ne l ' exécute qu 'avec l o u r d e u r . Peu t -

ê t r e , cependan t , est-il t rop à l 'é t roi t dans sa cage, 

et il pourra i t se faire qu' i l se m o n t r â t sous u n 

tou t au t re aspect , s'il lui étai t poss ib le , c o m m e 

en l iber té , de fondre su r sa proie en volant . Il m e 

pa ra i t m a n q u e r de l ' intel l igence qui p e r m e t aux 

aqui l idés nobles de s u r m o n t e r ces obs tac les , 

L E S P T E R N U R E S — PTERNURA. 

Die Wùrgadler. 

C a r a c t è r e s . — Dans l 'Amér ique du Sud , les 

lophaë les sont r emplacés pa r p lus ieurs aqui l idés 

f o r m a n t l e g e n r e P t e r n u r e . Celui-ci e s t ca rac t é r i s é 

p a r des ailes g randes , subob tuses , la c i n q u i è m e 

r é m i g e é tan t la plus l o n g u e ; des tarses élevés, 

des doigts cour t s . Tous les au t res ca rac tè res 

n e diffèrent pas de ceux, des spizaëtes et des 

Iophaë tes . 
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Fjg. 12Û. Le Lophaëte huppé (p. 388> 

LE PTERNURE TYRAN — PTERNURA TYRANNUS. 

Der Urataurana. 

C a r a c t è r e s . — Le p t e r n u r è t y r a n , Yurutau-

rana des Amér ica ins du S u d , est u n e des plus 
bel les espèces de ce g roupe . Sa taille est à peu 
près celle de l 'aigle c r ia rd . 11 a 72 cen t , de long, et 
1™,38 d ' e n v e r g u r e ; la longueur de l 'aile est de 
44 cen t . , celle de la queue de 39 cen t . La fe
mel le a 6 cent , de plus de longueur , et de 8 à 
12 cent , de p lus d ' envergure . La tô le , la n u q u e , 
la gorge et la par t ie s u p é r i e u r e de la po i t r ine 
sont n o i r e s ; tou t le dos est un ico lore ; le vent re 
est d ' un b r u n noi r , point i l lé de b lanc ; les pennes 
des ailes on t c inq ou six bandes b l a n c h e s ; la 
queue est d ' un gris b r u n en dessus , b l a n c h â t r e 
en dessous , i na rquée de cinq bandes t r anve r sa -
les de cou l eu r plus c la i re . Les p l u m e s des cuis
ses sont ponc tuées de b l a n c . 

Les j eunes on t des cou leurs p lus te rnes , b r u 
nâ t r e s ou gris b r u n ; les p l u m e s du dos sont sou
vent bordées d ' un l iséré c la i r . La gorge est 
b l a n c h â t r e ; la poi t r ine , d 'un b r u n j a u n â t r e à ta
ches foncées. L'mil est j aune orange , le bec noir , 
la c i re gris j a u n â t r e , les pat tes sont j a u n e clair . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p t e rnu re 

ty ran hab i te les forêts d u Brésil c e n t r a l ; il n 'es t 

c o m m u n nulle pa r t . Le pr ince de W i e d , à q u i nous 

en devons la découver t e , ne p u t s'en p rocu re r 

q u ' u n individu, et B u r m e i s t e r n ' en vit que deux. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C l Celui que 

j ' a i décr i t , dit le p r ince de W i e d , étai t pe rché 
s u r u n e grosse b r a n c h e d ' e n a rb re très-élevé ; il 
é tai t p r ê t à saisir u n e s a r i g u e ; u n e n u é e d'oi
seaux de diverses espèces , su r tou t de t o u c a n s , 
l ' e n t o u r a i e n t en poussan t des cr is . Son es tomac 
é ta i t v i d e ; il n ' en devai t donc guet te r sa proie 
qu 'avec p lus de convoit ise, l o r squ 'un c o u p de 
fusil le mit en mon pouvoir . 
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C o r b e i l , C r é l i tilt, i m p . 

Fig. 121. L a H a r p i e féroce ( p . 3 0 3 ) . P i n s , B i i l k è r a « t r i l i , é d i t . 

Il se n o u r r i t , pa ra î t - i l , de pe t i t s a n i m a u x , 
sur tout de s inges . Il n i c h e sur des a rb res , e t 
pond deux œufs. 

Captivité. — Assez l o n g t e m p s , j ' a i c ru q u e 
notre J a r d i n zoologique possédai t u n de ces 
oiseaux; m a i s lo rsque celui-ci eu t enfin achevé 
sa m u e , j e r e c o n n u s q u e c 'étai t une espèce plus 
rare enco re , le Pternura hidari. Ce supe rbe ra
pace, au c o m m e n c e m e n t , étai t craint if et farou
che. Il se servait de son bec et d e ses s e r r e s , 
c o m m e j ' e u s occasion d 'en faire l ' expér ience à 
mes dépens . A p p r o c h a i t - o n de sa c a g e , il s 'agi
tait, devenai t furieux ; p e n d a n t p lus ieurs mois , 
il fut en més in te l l igence avec son gard ien . 
Maintenant , il est privé j u s q u ' à u n ce r t a in po in t . 
Comme les au t r e s aigles, il res te t r anqu i l l e des 
heures ent iè res , pe rché sur u n e seule pa t t e ; 

BBEHH, 

seul , le feu de ses r egards i n d i q u e qu' i l n ' e s t pas 
c o m p l è t e m e n t indifférent à t o u t ce qui l ' e n t o u r e . 
D 'o rd ina i r e , il po r t e la h u p p e re levée , mo ins ce 
p e n d a n t que les L o p h a e t e s ; q u a n d il m a n g e , il la 
r aba t su r la n u q u e . Son rega rd est f lamboyant 
e t féroce, il r e s s e m b l e p lus à celui de l ' au tour 
qu ' à celui de l ' a ig l e ; c e p e n d a n t , cet o i seau a le 
po r t lier de l 'aigle, sans r i en de faux d a n s son 
express ion . Sa voix est assez h a r m o n i e u s e , su r 
tou t quand on la c o m p a r e à celle des au t r e s ra
paces . 

D'après ce q u e j ' a i p u vo i r ju squ ' i c i , cet o iseau 
n 'es t guère difficile p o u r sa n o u r r i t u r e ; il s ' a c 
c o m m o d e de tou tes les cha i r s q u ' o n lui d o n n e , 
oiseaux ou m a m m i f è r e s . J a m a i s , cependan t , il ne 
se m e t à m a n g e r avant de savoir b ien au j u s t e 
ce q u ' o n lui p r é sen t e . Si p e n d a n t l o n g t e m p s ihi 
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eu de la v iande dépoui l lée , et q u ' u n j o u r , il 

t rouve dans sa p i tance une pa t t e de cha t avec 

la peau , il hési te q u e l q u e t e m p s avant de s 'en 

e m p a r e r ; il en est de m ê m e q u a n d on lui 

d o n n e du poisson. Il p a r a i t ê t re peu sensible au 

froid : pa r les grandes neiges ou les froides p lu ies , 

il ne qu i t t e pas volontiers son pe rcho i r p o u r se 

réfugier dans la par t ie couver te de sa cage . 

L E S U R U B l T I N C x A S — MOBPBNUS. 

Lie Sperbcradler, The Urubitingas. 

C a r a c t è r e s . — Dans les forêts du Brésil ha
b i ten t encore d ' au t re s rapaces s ingu l i e r s , que les 
na tura l i s tes on t r angés , t an tô t p a r m i les a q u i 
l idés , t an tô t pa rmi l e sas lu r idés : ce son t les u r u 
h i t ingas . Ils on t la taille, la force, le por t fier des 
aigles , avec l ' apparence de l ' au tou r ; le corps 
épais , la t ê t e grosse, les ailes assez cou r t e s , la 
q u e u e large et longue ; les tarses a u mo ins deux 
fois aussi longs que le doig t du mi l i eu , couve r t s 
de p l u m e s dans une pet i te é t e n d u e au-dessus de 
l 'ar t icula t ion t ib io- tars ienne, et p ro tégés , dans le 
res te , p a r des écailles disposées en cerc les ; les 
doigts cour ts , mais for ts ; les ongles v igoureux et 
acérés ; le bec al longé, p e u élevé, faible, avec la 
m a n d i b u l e s u p é r i e u r e c r o c h u e , po in tue et légè
r e m e n t é c h a n c r é e . 

L'URUBITINGA GUYANALS — MOHl'WSUS 
GUIJNEXSIS. 

Der gehaubte Speiberadler, The brasilian Eagle ou 

Urubitinga. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce a 69 cen t , de 
l o n g ; e t l m , 5 1 d ' enve rgu re l 'aile pliée m e s u r e de 
40 à 44 cen t . , et la q u e u e de 30 à 3 3 . Son p lu 
mage est l âche , m o u , assez semblab le à celui 
du h i b o u ; le der r iè re de la tê te por te u n e h u p p e 
d 'environ 16 cent , de long . La colora t ion du 
p lum age varie avec l 'âge de l 'oiseau. D'après le 
p r ince de W i e d , il a la tê te , le cou , la po i t r ine , 
le ven t r e , le c roup ion , les cuisses b l ancs , avec 
que lques reflets j a u n e sale ; les p lumes d u d o s , 
de l ' épau le , les couver tu res supér i eu res de l 'aile 
d 'un gris roussà t re clair , c h a q u e p l u m e p r é s e n 
tant des t aches , des poin ts et des m a r b r u r e s gr is 
roussà t re ; les r émiges d 'un b r u n no i r , à bandes 
t ransversales étroites d ' un gris r o u s s à t r e ; les 
rect r ices p r é sen t en t u n dessin s e m b l a b l e . 

Pelzeln croi t que tel est le p l u m a g e des j e u n e s 
i n d i v i d u s ; q u e les adu l tes ont des cou leurs p lus 
foncées. Us au ra i en t , d ' après lui , la tê te et la 
gorge b r u n foncé ; la n u q u e , le dos , les ailes, le 
cou , la poi t r ine noi r ve rdà t r e ; les sus-caudales 

bordées de b lanc à leur ex t r émi t é , et traversées 

de bandes b lanches i r régu l iè res . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Ce . 

que nous r appor t en t le p r ince de \ 7 i e d , Schom-
burgk et B u r m e i s l e r , l ' u r u b i l i n g a guyanais est 
r é p a n d u dans la plus g rande pa r t i e de l 'Améri 
que du S u d . On le t rouve dans les forêts des 
bords de la m e r , c o m m e dans les oasis, au mil ieu 
des s leppes ; ma i s c 'est le long des cours d 'eau 
qu ' i l est le p lus c o m m u n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On l e voit 

décr i re des cercles dans les a i r s , e t on le r e 
connaî t faci lement à son p l u m a g e d 'un b lanc 
é t ince lant , se d é t a c h a n t v ivement s u r l 'azur 
foncé du c i e l . D 'après S c h o m b u r g k , il serai t 
faci lement ca rac té r i sé par sa voix p e r ç a n t e . 

Il se p e r c h e su r les b ranches desséchées des 
plus hau t s a rb res , e t y res te des h e u r e s ent ières , 
i m m o b i l e , re levant sa h u p p e supe rbe . 

Sa n o u r r i t u r e consiste en oiseaux et en m a m 
mifères. Le pr ince de W i e d en t ua u n dans l 'es
t omac d u q u e l il t rouva des restes de marsup iaux , 
et les chasseurs lui d i r en t que ce r apace poursu i 
vait s u r t o u t les s inges . 

Au dire de S c h o m b u r g k , il bâ t i t son aire su r 
des a rb res peu élevés . 

Chasse. — La chasse de l ' u rub i l inga guyana i s 
est difficile, car l 'oiseau ne se p e r c h e qu ' à u n e 
grande h a u t e u r : les chasseurs a r m é s de c a r a b i 
nes peuvent c e p e n d a n t l ' a t te indre ; il n ' é c h a p p e 
pas n o n plus aux . f l èches des Ind iens . « Deux 
robus tes Ind iens Camacans , r acon te le p r ince de 
W i e d , t u è r e n t u n u rub i t inga non loin de la r ive 
du fleuve ; ils le p e r c è r e n t d ' u n e flèche, p e n d a n t 
qu ' i l était p e r c h é s u r son a i r e , au mil ieu des 
p lus hau tes b r a n c h e s d 'un t r è s - g r a n d a r b r e . La 
flèche lui était en t r ée d a n s la gorge ; n é a n m o i n s , 
il étai t enco re pa r fa i t emen t en vie q u a n d on me 
l ' appor ta . Ce doi t ê t re u n oiseau v igoureux et 
hard i . Blessé , il se défendai t v i g o u r e u s e m e n t à 
coups d 'ongles et de bec . Il é ta i t m a l h e u r e u s e 
m e n t imposs ib le d ' a r r iver à son nid ; pe rsonne 
n 'osa se r i sque r à pare i l le en t repr i se , n 

L E S H A R P I E S — HARPYIA. 

Die Mordadler, 

C a r a c t è r e s . — Les harp ies ont d'assez g r a n d s 
rappor t s avec les urubiLingas, et sont des pseti-
daêles parfaits. El les ont le corps r o b u s t e ; la 
tête grosse ; la q u e u e large , l o n g u e et forte ; les 
ailes cour tes et émoussées ; le bec h a u t , vigou
r e u x , for tement r e c o u r b é , à bords t r è s - t r an -
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chants , é c h a n c r é s au niveau des fosses nasa les , et 

a rmés d ' u n e den t m o u s s e ; les tarses p lus robustes 

que chez a u c u n a u t r e r apace , emp lumés seule

men t dans la moi t ié s u p é r i e u r e de l eu r face 

an té r i eure , r ecouver t s de grandes écailles t abu 

lées sur le reste de l eu r é t endue ; des serres t rès-

g r a n d e s ; des doigts longs , et t e r m i n é s par des 

ongles é n o r m e s , forts et r o b u s t e s ; u n p l u m a g e 

mou et épa i s , assez semblab le à celui du h ibou ; 

la n u q u e o r n é e d 'une h u p p e longue e t l a r g e , q u e 

l'oiseau p e u t redresser à volonté . 

Ï.A HARPIE FÉROCE — HJRPYIA BESTRTTCTQR. 

Die Harpyie, The Earpy Earjle. 

Caractères.— Ce rapace {fig. 121), le plus fort 

de tous les aqui l idés de l 'Amér ique du Sud, a la 

tète et le cou g r i s ; la h u p p e , le dos, les ailes, la 

queue , la par t ie supér ieure delà poi t r ine , les flancs 

d 'un noi r d 'a rdoise ; la q u e u e m a r q u é e de trois 

handesb lanches ; la par t ie infér ieure de la poi t r ine 

et le c roupion b lancs ; le ventre b lanc , t a c h e t é de 

no i r ; les cuisses b lanches , ondulées de n o i r ; le 

bec et les ongles n o i r s ; les pa t tes j a u n e s ; l'œil 

j a u n e - r o u g e . 

Les j eunes indiv idus ont des couleurs moins 

n e t t e s ; les p l u m e s du dos sont bordées de gris ; 

celles du vent re et de la po i t r ine , t ache tées de 

noir. Plus l 'oiseau est âgé, plus ses couleurs 

deviennent p u r e s . 

D'après Tschud i , la ha rp i e a l m , 0 5 de long ; la 

longueur de l'aile est de 23 cen t . , celle de la 

queue de 3 5 . Bu rme i s t e r donne des d imens ions 

encore p lus cons idérab les . Le doigt m é d i a n a 

8 cent , de long, le doigt pos té r ieur A c en t . , mais 

ils sont m u n i s d 'ongles qu i , mesu ré s selon leur 

courbure , on t , celui d u m é d i a n 4 cen t . , celui du 

pouce 8. 

Distribution géographique. — La ha rp i e 

féroce ne paraî t m a n q u e r dans a u c u n e des 
grandes forêts de l ' A m é r i q u e du Sud , depuis le 
Mexique j u s q u ' a u cen t re d u Brési l , et depuis la 
côte de l 'At lant ique , j u s q u ' à celle du Pacif ique. 
Dans les mon tagnes , c e p e n d a n t , elle n ' hab i t e 
que les vallées, et ne m o n t e pas dans les h a u 
teurs. 

Mœurs, habitudes et régime. — Dans les 

contrées qu 'e l le hab i t e , l a h a r p i e est, de m é m o i r e 
d 'homme, t e n u e en grand h o n n e u r , et mil le 
fables ont cours sur ses m œ u r s . Les p remie r s au
teurs qui on t écr i t sur l 'Amér ique , en font ment i on, 
et chacun en racon te des histoires plus invra i 
semblables les unes que les a u t r e s . F e r n a n d e z 
dit qu 'el le est aussi grosse q u ' u n m o u t o n ; que , 

m ê m e appr ivoisée , elle a t t a q u e l ' h o m m e p o u r 

le p lus léger motif ; qu 'e l le est tou jours m é c h a n t e 

e t fa rouche , mais q u e l 'on p e u t fac i lement la 

dresser à la chasse. M a u d u y t assure q u e , d 'un 

seul coup de bec , la ha rp i e fend le c r âne d ' un 

h o m m e , et il laisse en t revoi r que souvent elle 

fait usage de sa force. Il é ta i t réservé aux obser

vateurs m o d e r n e s , d 'Orb igny , T s c h u d i , P o u r l a -

m a q u e , de nous faire conna î t r e les m œ u r s de 

la harp ie et de r é d u i r e ces exagéra t ions à leur 

jus te va leur . 

La ha rp ie , nous a p p r e n n e n t - i l s , hab i t e les 

forêts h u m i d e s de l ' A m é r i q u e d u Sud , et se 
t rouve s u r t o u t au voisinage des fleuves, a u t o u r 

desquels se g roupe toute la vie de ces r é g i o n s . 

D 'Orbigny dit n ' en avoir j ama i s r encon t r é dans 

l ' in té r ieur des forêts , c ' es t -à -d i re loin des cour s 

d ' eau . Cet oiseau se t rouve p a r t o u t , sans ê t re 

c o m m u n nulle p a r t ; la ra ison en est p e u t - ê t r e 

que les Indiens ont , de tout t e m p s , r e g a r d é ses 
p lumes c o m m e u n e p a r u r e p réc i euse et le chas

sent sans r e l âche . D 'après d 'Orbigny, on voit 

la ha rp i e toujours sol i ta i re , ho r s le t emps des 

a m o u r s . C o m m e l ' au tour , elle se p e r c h e r a r e 

m e n t sur les a rb res élevés, et se t i en t de préfé

rence à u n e faible h a u t e u r . De là, elle s'envole 

c o m m e une flèche, m o n t e ve r t i ca l emen t dans 

l 'air , décr i t que lques cerc les , pu i s , q u a n d elle 

a ape rçu sa p ro ie , fond sur elle avec impé tuos i t é . 

Elle n 'es t n u l l e m e n t t imide , et se laisse a p p r o 

cher par l ' h o m m e de t rès-près ; cela, c ependan t , 

ne pa ra î t avoir lieu q u e dans les forêts où elle 

n ' a pas eu souvent occasion de se r e n c o n t r e r 

avec son plus r e d o u t a b l e e n n e m i . 

P o u r la ha rp ie , t o u t ve r tébré supé r i eu r est 

bon, à condi t ion , toutefois , qu 'e l le puisse s'en 

r e n d r e maî t resse . Quelques observa teurs c ro ient 

qu 'e l le ne> ̂ e n o u r r i t q u e de m a m m i f è r e s , p r in 

c ipa lemen t de singes et de p a r e s s e u x ; T s c h u d i 

l'a vue chasser des o iseaux . A u c u n r apace , d'a

près lu i , n 'es t a u t a n t r edou t é des Ind iens q u e la 

ha rp i e . Sa ta i l le , son courage , sa hardiesse en 

font u n des e n n e m i s les p lus d a n g e r e u x des 

p lan teu r s du P é r o u , aussi la chasse-t-on sans 

pi t ié . Dans p lus ieurs forêts , il est impossible aux 

Indiens d 'élever des volailles ou de petits chiens ; 

ils dev iennent la pro ie de ce rapace insa t iab le . 

Tschud i a vu u n e harp ie enlever u n e poule 

à t rois pas d ' un Ind ien . Dans les forêts , elle 

t rouve a b o n d a m m e n t à se n o u r r i r aux dépens 

des pénélopes et des c ryp tu r idés ; elle dé t ru i t en 

out re u n n o m b r e cons idé rab le d 'écureui ls , d ' o 

possums et de s inges. Lo r squ ' une b a n d e de ces 

dern ie r s , sur tout de capucins , aperço i t u n e h a r -
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pie, les indiv idus qu i la composen t poussent des 
cris plaintifs, s 'enfuient sur un a rb re et se c achen t 
au plus épais du feui l lage; ces m a l h e u r e u x ani
maux n 'ont d ' au t r e défense con t re l eur e n n e m i 
naturel que leurs cris l amentab les . Les Makusis 
ont assuré à S c h o m b u r g k que la ha rp i e est le p lus 
grand des t ruc teu r des singes h u r l e u r s ; qu 'e l le 
enlève des chevreui ls , des enfants m ê m e ; qu ' e l l e 
chasse les paresseux, et les a r r ache par m o r c e a u x 
de la b ranche à laquel le ils son t c r a m p o n n é s . 
Cette dern ière asser t ion aura i t , j e cro is , bien 
besoin d 'ê t re conf i rmée . 

D'après S c h o m b u r g k , l 'aire de la ha rp ie a la 
grandeur du n id d 'un j a b i r u e t est cons t ru i t e 
sur les a rbres les plus élevés. Au dire des Ind i ens , 
la même aire est hab i tée p e n d a n t p lus ieurs an
nées. On n e connaî t pas ses œufs . 

C a p t i v i t é . — On a vu p lus i eu r s fois des ha rp i e s 
vivantes en E u r o p e , n o t a m m e n t à L o n d r e s , à 
Berl in, a P a r i s . Elles a t t i r en t su r elles l ' a t tent ion 
générale ; ce sont , en effet, et j ' e n parle de visu, 
des oiseaux au por t fier et majes tueux . Nous 
possédons que lques détai ls sur l eur vie en cap t i 
vité. Voici ce q u ' e n di t Poepp ig , qu i r é s u m e 
sans doute des d o c u m e n t s anglais : 

« Les visi teurs d u J a r d i n zoologique de L o n 
dres éprouvent une ce r ta ine c ra in te , à la vue 
d 'une harp ie adu l t e et s ' abs t iennent des agace 
ries que, pro tégés par les ba r r eaux des cages, 
ils se pe rme t t en t m ê m e vis-à-vis du t i g r e . Droi t , 
immobile c o m m e u n e s t a tue , cet oiseau effraye 
les plus c o u r a g e u x , t an t son r ega rd est fixe et 
menaçan t , t an t son œil ét incel le de hard iesse 
e t de rage c o n t e n u e . Il semble inaccess ible à la 
peur , et péné t r é d ' un égal mépr i s p o u r t o u t ce 
qui l ' environne. Mais il p r e n d u n aspect ter
rifiant, su r tou t lorsqu ' i l aperço i t un an ima l 
qu'on lui l ivre. Il se préc ip i te sur sa proie avec 
tan t de fureur , qu ' e l l e ne peu t lu i résis ter ; il 
lui frappe la t ê te de ses serres ; d u p r e m i e r c o u p , 
il assomme le c h â t i e p lus v igoureux ; du second, 
il lui ouvre le flanc, et lui déch i re le c œ u r . 
Jamais il ne se sert de son b e c ; la rap id i té et 
la sûreté de cet te a t t a q u e , l ' idée qu 'e l le sera i t 
mortelle pour un h o m m e , t o u t con t r ibue à ef
frayer les spec ta teurs . » 

Poeppig en faisant cet te descr ip t ion , aura i t dû 
se. souvenir que tous les g rands rapaces se c o m 
portent de m ê m e ou à peu p rès , et laisser l 'exa
gération aux écrivains beaux d iseurs , qu i , égarés 
sur le te r ra in de l 'histoire n a t u r e l l e , n e t r ouven t 
rien d'assez affreux, d'assez émouvan t . Masius 
nous donne u n e p reuve de ce que peu t l ' imagi 
nation, et r end le réc i t de Poepp ig bien pâle. 

« Dans ce r a p a c e , dit-il, la n a t u r e a r éun i la 
force et la féroci té . Sa taille dépasse celle du 
condor et du g y p a è t e ; ses os , ses t a r ses sont du 
doub le plus gros , ses ongles d u doub le p lus 
longs , que ceux de l 'aigle f auve ; tout le sque
let te est massif; son bec est si a cé ré , si r o b u s t e , 
q u ' e n que lques coups il br ise le c râne d 'un 
chevreui l . Une h u p p e no i re , que l ' an imal dresse 
quand il est en co lè re , con t r ibue encore à lui 
d o n n e r l 'air p lus effrayant. La s imple vue de 
cet oiseau au r e p o s , i m m o b i l e c o m m e u n e 
s t a tue , inspi re la c r a in t e , et pe r sonne n e r en 
con t r e sans t e r r e u r son œil l a r g e m e n t ouver t , 
fixe et m e n a ç a n t . Mais r ien n ' éga le en h o r r e u r 
le spectacle qui s'offre aux yeux, lo r squ ' à la vue 
d ' une p ro ie , cet te s t a tue s ' an ime et se préc ip i te 
sur elle avec fureur . Un p r e m i e r coup sur la 
tê te , u n second au c œ u r , et sa v ic t ime a cessé 
de vivre. Ces coups sont por tés avec une telle 
r ap id i t é , u n e telle sû re té , q u e chacun est con 
va incu que l ' h o m m e l u i - m ê m e ne p o u r r a i t r é 
sister à u n e parei l le a t t aque . E t en effet, plus 
d 'un voyageur , isolé au mil ieu des forêts déser tes 
q u ' h a b i t e cet oiseau, doi t s u c c o m b e r de cet te 
m a n i è r e . La ha rp ie c e p e n d a n t se n o u r r i t su r tou t 
de m a m m i f è r e s , de chevreu i l s , de cabiais , e tc . » 
Il est h e u r e u x que les forêts des envi rons de 
Leipzig n e logent p a s de parei ls mons t r e s , et 
q u e le t rop sensible a u t e u r de ce passage se 
t rouve à l 'abri d ' un ê t re aussi fort et aussi 
fé roce . 

E m p r u n t o n s encore à P o u r l a m a q u e q u e l q u e s 
observat ions qu ' i l a p u faire sur cet oiseau en 
capt ivi té . «Le Musée de Rio-Jane i ro , dit-i l , r eçu t 
u n e j e u n e ha rp i e des bords de l 'Amazone ; elle 
pouvai t alors à pe ine vo le r ; elle a m a i n t e n a n t 
h u i t ans , et sa taille égale celle d ' un d indon . 
El le reste souvent dans sa cage , p longée dans la 
plus profonde immobi l i t é , la t ê te re levée, l'œil 
fixe; son po r t , à ces m o m e n t s , es t r ée l l ement 
majes tueux. Plus souven t encore , elle saute sans 
cesse d ' u n b â t o n à u n a u t r e d e s o n p e r c h o i r . Q u a n d 
un oiseau passe en volant près de sa cage, elle 

! p r e n d i m m é d i a t e m e n t u n e expression de féro
c i t é ; elle s 'agite et c r i e . L o r s q u ' o n la m e t en 
fureur , elle est assez forte p o u r ployer les ba r 
r e a u x de fer de sa cage . Malgré sa longue 
capt ivi té , elle ne s'est n u l l e m e n t pr ivée e t ne 
m o n t r e pas le mo ind re a t t a c h e m e n t à son gar
dien ; elle l'a m ê m e une fois blessé assez griève
men t à l ' épau le . Elle est t r è s - m é c h a n t e vis-à-
vis des é t rangers , et q u i c o n q u e s ' approche d'elle 
i m p r u d e m m e n t s 'expose à ses a t t aques . Elle ne 
suppor t e pas qu 'on l 'agace avec des cannes ou 
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des ombre l l e s ; elle saisit ces objets dans ses 
serres et les b r i ses . 

« A l 'égard des a n i m a u x , elle est féroce. Une 
chienne pleine s ' approcha un jou r i m p r u d e m 
ment de sa cage ; elle la p r i t , la t i ra à elle et la 
dévora; un porc-épic eut le m e i p c sor t . Elle ne 
respecte pas m ê m e ses semblables . On lui donna 
pour c o m p a g n e une a u t r e harp ie : dès q u e ces 
deux oiseaux se v i ren t en p résence , ils s ' app rê 
tè ren t au c o m b a t . La p r e m i è r e sau ta sur 
le h a u t d u pe rcho i r , et ouvr i t les ailes ; la se
conde fit de m ê m e . Le gardien j e t a une poule 
dans la cage ; la nouvel le venue se précipi ta 
dessus. Aussi tô t , l ' au t re fondit sur el le , lui ar
racha la poule et s 'envola avec sur son p e r c h o i r . 
La p r e m i è r e poussa u n cr i , vacilla un peu , ren

dit q u e l q u e é c u m e sangu ino len te , e t t o m b a 
m o r t e . Elle avait eu le c œ u r t r anspe rcé . 

« Notre harpie est insa t i ab le ; elle a t t aque 
tous les a n i m a u x , q u a d r u p è d e s ou oiseaux, 
qu 'e l le p e u t va inc re , et en m a n g e la cha i r et les 
os. Elle a besoin d 'une quan t i t é cons idérab le d e 
n o u r r i t u r e ; lorsqu 'e l le étai t pe t i te , elle m a n g e a i t , 
en un j o u r , un cochon de lait , un d indon , une 
poule et un m o r c e a u de bœuf. Elle préfère les 
a n i m a u x vivants aux a n i m a u x mor t s . Sa n o u r r i 
t u r e est-elle salie ou en décompos i t ion , elle la 
j e t te dans l 'eau p o u r la laver . Malgré sa force, 
elle n ' a t t aque sa proie qu ' avec p r u d e n c e . Elle 
saisit les gros o iseaux par le bec, qu 'e l le leur 
t ient fermé avec ses serres , de telle façon qu' i ls 
ne puissent se défendre . En m a n g e a n t , elle cric 
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et b a t des ailes. Son cri est perçan t , p r e sque as
sourd issant . Quand elle n 'es t pas excitée, elle 
pép ie c o m m e u n p o u l e t ; elle souffle, q u a n d elle 
est affamée. Après son repas , elle se net to ie le 
bec et les pa t tes . Elle expulse loin d'elle ses ex
c r é m e n t s , sans se salir . 

« Faisons encore r e m a r q u e r qu 'e l le m u e toute 
l ' année . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — D'Orbigny r acon te 

que souvent les Ind iens d é n i c h e n t les harp ies , 
les élèvent, les ga rden t en capt iv i té , p o u r s 'en 
p r o c u r e r plus fac i lement les p l u m e s . Celui d ' en 
t r e eux qui possède u n e harp ie vivante, est en 
g r a n d e es t ime aux yeux de ses c o m p a g n o n s . 
C'est aux femmes q u ' i n c o m b e la t âche de n o u r 
r i r les oiseaux et de les por te r en voyage . Dès 
q u e ceux-ci on t m u é , l eur suppl ice c o m m e n c e ; 
deux fois par an, l eur p ropr ié ta i re leur a r r ache 
les p lumes des ailes et de la q u e u e , p o u r s'en 
faire une p a r u r e , ou pour en garni r ses flèches. 
Ces p lumes sont un des objets de c o m m e r c e des 
plus impor t an t s pour les Ind iens , et cer ta ines 
t r ibus qui excel lent dans la chasse des ha rp i e s , 
se p rocu ren t ainsi tou t ce qui , p o u r u n Ind ien , 
est de q u e l q u e valeur . Au Pé rou , le e h i s s e u r 
h e u r e u x reçoi t encore une r é c o m p e n s e pa r t i cu 
l iè re . 

« U n l n d i e n , d i t T s c h u d i , a-t-il tué u n e h a r p i e , 
il va avec elle de cabane en cabane , e t prélève 
un impô t en œufs, poules , ma ï s , e tc . » Les In
diens et les Européens établis au bord du fleuve 
de l 'Amazone r e g a r d e n t , d ' après P o u r l a m a q u e , 
la cha i r , la graisse et la fiente de la ha rp ie c o m m e 
des r e m è d e s souverains . 

L E S PYGAIÏGUES — UALIAETOS. 

Lie Meeradler. 

C a r a c t è r e s . — Les pygargues forment p a r m i 
les aqui l idés un genre bien n e t t e m e n t s é p a r é . 
Ce sont de grands r apaces , à bec t r è s - r o b u s t e , 
l 'ortement r ecourbé dans sa par t ie a n t é r i e u r e . 
Ils ont des tarses forts, recouver t s de p lumes 
dans une moi t ié s e u l e m e n t ; des serres g r a n d e s ; 
des doigts séparés ; des ongles longs, acérés , t rès-
rccourbés ; les ailes g randes , suba iguës , r e c o u 
vrant p r e s q u e en t i è r emen t la q u e u e , qui est de 
m o y e n n e longueur , large et p lus ou moins a r 
r o n d i e . Le p l u m a g e est assez ser ré ; les p lumes 
de la tè te et de la n u q u e sont po in tues sans ê t re 
t rès - longues et effilées. U n gr is , p lus ou moins 
s o m b r e , plus ou mo ins vif, est la cou l eu r p r i n 
cipale du p l u m a g e ; la queue est d 'o rd ina i re 
b lanche , la tête l 'est souvent . 

I.K l 'YGARGUE VULGAIRE— Il 4LIAETOS ALBICILL.4, 

D.?r TE.ne'me Sccadlcr, The citiereous, white-tailed 

o u Sea Enijle. 

C a r a c t è r e s . — Le pyga rgue vulga i re (fig. \22) 

est u n fort oiseau, d ' envi ron 1 " de long, de 

2 m , 3 3 à 2m,GG d ' e n v e r g u r e , et don t l 'aile pliée 

m e s u r e 66 cent , et la queue. 33 . 

A l 'âge a d u l t e , il est b r u n fauve ; la lête et le cou 

son t gr is b r u n et la q u e u e est b l anche . Le bec , 

la m e m b r a n e q u i en recouvre la base , les pa t tes , 

les yeux son t d ' u n j a u n â t r e p o i s . Avec l 'âge, les 

p l u m e s b lanch i s sen t , le dos devient b l a n c h â t r e , 

la po i l r ine et le ventre gr is -blanc. 

Les j eu n es ont le dessus du corps b r u n , le 

v e n t r e b r u n , t ache té de b l a n c . La queue est de 

c o u l e u r foncée. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pygargue 

vulga i re hab i t e tou te l 'Eu rope e t la plus g r a n d e 

pa r t i e d e l 'As ie ; c h a q u e hiver , on le voit a r r iver 

d a n s le n o r d de l 'Afr ique. Il s emble c e p e n d a n t 

qu ' i l y ai t plus d 'une espèce de pygargue eu ro 

p é e n ; les ind iv idus du Nord se d i s t inguen t de 

c e u x de l 'Eu rope cent ra le et de ceux du Midi 

p a r u n e taille b ien p lus cons idérab le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tous les 

p y g a r g u e s m é r i t e n t b ien le n o m d'aigle de mer 
q u ' o n l eu r a d o n n é . Us h a b i t e n t de préférence 
n o t r e h é m i s p h è r e , et ne s 'é loignent j a m a i s des 
c o u r s d ' eau . Dans l ' in té r ieur des t e r r e s , on ne 
t rouve de vieux pygargues qu ' au bord des 
g r a n d s fleuves ou des lacs ; les j eu n es se voient 
s o u v e n t loin de la m e r . Du jou r où ils o n t pris 
l eu r essor, j u s q u ' à celui où ils s ' accouplent , 
c 'es t à-dire p e n d a n t p lus ieurs années , ils e r r e n t 
sans b u t dans t o u t le pays, et a r r iven t ainsi 
j u s q u e fort avan t dans l ' in té r ieur des t e r re? . 
Mais c 'est une t rès -g rande r a re t é q u e de voir 
des p y g a r g u e s y d e m e u r e r , y n iche r , et encore 
n e se m o n t r e n t - i l s j ama i s q u ' a u voisinage d 'un 
cour s d ' eau ou d ' u n lac i m p o r t a n t . 

Hors la saison des a m o u r s , les pygargues vi
ven t en socié tés , plus à la m a n i è r e des vautours 
q u ' à celle, des a ig les . Une forêt, un rocher , leur 
servent de lieu de réun ion . Dans le mil ieu de 
l 'é té , ils passen t souvent la nu i t s u r de peti tes 
î les , o u b ien sur u n a rbre élevé, au bord de 
l ' eau . 

Le ma t in , aux p remiè re s lueurs de l ' au ro re , les 
pyga rgues a r r iven t vers la côte p o u r chasser les 
o iseaux de m e r , les cana rds , les a lcyons , les 
m a m m i f è r e s m a r i n s et les poissons . S'il faut en 
c ro i re W a l l e n g r e n , les oiseaux e t les m a n i m i f è -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rcs p longeurs sera ient encore plus exposés à ses 
a t t aques q u e ceux qui ne p longen t pas . Ceux-ci, 
à l 'arrivée de leur ter r ib le e n n e m i , s ' envolent et 
é chappen t s o u v e n t ; ceux-là c h e r c h e n t un r e 
fuge sous l ' eau . Dès qu ' i ls voient le pygargue 
fondre sur eux , ils p l o n g e n t ; mais l ' ennemi 
reste l à , g u e t t a n t le m o m e n t où ils r epara î 
t ront à la surface . Ils peuvent lui é c h a p p e r , 
d e u x , t rois fois ; à la q u a t r i è m e , l eu r séjour 
:ious l 'eau a été u n peu plus long, ils r ev i ennen t 
à la surface, ils r e p r e n n e n t ha le ine , e t à ce m o 
men t , ils sont saisis e t enlevés. J 'a i souvent 
observé le p y g a r g u e v u l g a i r e , en Norwége , 
c o m m e su r les bords du lac Mensaleh dans la 
Basse-Égypte , et j ' a i toujours vu q u e tous les 
a n i m a u x , les au t r e s rapaces m ê m e s , c ra igna ien t 
et r e d o u t a i e n t sa p r é sence . 11 enlève sa proie au 
ba lbuzard , et je ne doute pas qu ' i l ne le dévore 
aussi à l 'occasion. 

A la hard iesse , à la p le ine consc ience de sa 
force, le pyga rgue jo in t encore la plus g rande 
ténaci té A. de Homeyer en a vu u n a t t a q u e r à 
plus ieurs repr ises un r ena rd , b ien capable c e 
p e n d a n t de défendre sa p e a u ; des t émoins o c u 
laires et dignes de c royance on t assuré à cet 
au t eu r , q u ' e n parei l le c i rcons tance le r apace tue 
p re sque toujours le r ena rd ; il l ' a t taque sans r e 
lâche , évite avec adresse ses coups de den t s et 
l ' empêche de c h e r c h e r u n asile dans la forêt . 
Chacun sait q u e le m e n u bétai l n 'est pas épar
gné par le p y g a r g u e , et il est c e r t a in qu ' i l a t 
taque aussi les enfants . Il s 'é tabli t près de toutes 
les falaises du Nord , où n i chen t des o iseaux en 
quant i té i n n o m b r a b l e et les ravit dans l eu r 
nid. Il chasse les e iders , enlève les j e u n e s p h o 
ques à côté de leur m è r e , p o u r s u i t les poissons 
jusque sous l 'eau, p longe m ê m e à leur su i te . 
Parfois, cependan t , ces tentat ives t o u r n e n t à mal 
pour lui . Des Kamtschada les on t r acon té à 
Kitllilz que souvent le pygargue vu lga i re est en
traîné dans la p ro fondeur de l 'eau p a r u n dau 
phin , sur lequel il s'est aba t tu . Un p y g a r g u e , 
raconte Lenz , qui volait au-dessus d u Havel , 
aperçut un e s tu rgeon sur lequel il se p r é c i p i t a ; 
mais il avait t r op p r é s u m é de sa force ; l ' e s tur 
geon était t rop lourd , et il lui fut impossible de 
l 'enlever h o r s de l 'eau ; d 'un a u t r e côté, l ' e s tu r 
geon n ' é t an t pas assez fort pour en t ra îne r l 'oi
seau, fendait l 'eau c o m m e une flèche; l 'aigle se 
tenait su r lu i , so l idement c r a m p o n n é , les ailes 
l a rgement ouvertes ; on aura i t dit u n navire sous 
voiles. Que lques gens r e m a r q u a i e n t ce s ingul ier 
spectacle ; ils m o n t è r e n t en canot e t p r i r en t à la 
fois l ' e s tu rgeon et le pygargue , qui avait en

foncé ses serres si p ro fondémen t d a n s le corps 
du poisson, qu ' i l ne pouvai t se dégager . 

Parei ls faits doivent se p rodu i r e p lus souvent 
encore qu ' on ne le croit . 

Re la t ivement aux qual i tés phys iques , le py
gargue est de b e a u c o u p infér ieur aux aigles p r o 
p r e m e n t di ts . 11 est p lus adro i t q u ' e u x à t e r r e , et 
r ègne sur l 'eau ; mais son vol est p lus len t , plus 
lourd q u e ce lu i des aqui l idés nobles . Ses sens 
sont encore bien développés; toutefois il est moins 
bien p a r t a g é sous le r a p p o r t de l ' in te l l igence . 
Il n'a r ien de la noblesse , de la g r a n d e u r de 
l 'aigle fauve, et uni t la c r u a u t é au cou rage . J 'a i 
vu deux buses , qu i é ta ient enfermées d a n s la 
m ê m e cage q u ' u n aigle fauve; celui-ci suppor
ta i t pa r fa i t emen t l e u r p r é sence , c o m m e le lion 
celle d ' un pet i t ch ien . J e mis ces deux m ê m e s 
buses dans la cage du p y g a r g u e , a u b o u t de 
q u e l q u e s m i n u t e s elles é ta ient dévorées . 

D e h n e vit de m ê m e un pyga rgue apprivoisé 
égorger i m m é d i a t e m e n t un ba lbuzard q u ' o n lui 
avait donné p o u r c o m p a g n o n . Les pygargues du 
J a r d i n zoologique de H a m b o u r g sont con t inue l 
l e m e n t en lu t te avec les vau tours , h e u r e u s e m e n t 
p o u r ceux-ci , qu ' i l s sont capables de se défendre 
v i g o u r e u s e m e n t . 

C'est en m a r s que les p y g a r g u e s se r e p r o 
duisent . Il est p robab le qu ' i l s co n t r ac t en t des 
un ions indissolubles p o u r tou te leur ex i s t ence -
néanmoins , le mâle a des r ivaux, avec lesquels 
il a à sou ten i r de rudes c o m b a t s ; s'il est va incu , 
il peu t pe rd re sa c o m p a g n e . « Deux pygargues 
mâles , que j ' a i pu observer l ong temps , écr i t le 
c o m t e Wodz ick i , é ta ient c o n t i n u e l l e m e n t en 
l u t t e . Us se f rappaient à coups de bec e t de 
se r res , t o m b a i e n t à te r re ensemble , se re leva ien t 
p o u r se ba t t re de nouveau ; des p l u m e s , du sang 
m ê m e couvraient le sol . La femelle assistait au 
c o m b a t , mais sans y p r e n d r e pa r t , et p r ê t e à se 
d o n n e r au v a i n q u e u r , que l qu ' i l fût. Les deux 
mâles é tan t d 'âge différent, il était facile de les 
d i s t inguer . Ce j eu sanglan t d u r a u n e qu inza ine 
de j ou r s ; ces o iseaux en é ta ien t excités au 
point qu' i ls nég l igea ien t de m a n g e r . La nu i t , 
ils se pe rcha ien t sur d e u x a r b r e s , la femelle et 
le va inqueur sur l ' un , le va incu s u r l ' au t r e . 
Un mois ap rès , on t rouva dans la forêt u n e a i re 
de pygargue . Quelques sema ines p lus l a r d , on 
dén icha les j e u n e s , et les pa ren t s r ev in ren t su r 
le t héâ t r e de l eu r s p r e m i è r e s a m o u r s . Un nou
veau mâle a p p a r u t , e t les comba t s r e c o m m e n 
c è r e n t de nouveau . Un j o u r , les d e u x mâ le s 
s ' a t t aquèren t dans l 'air et t o m b è r e n t ensemble 
sur le sol. L ' u n renversa son adversa i re , lui 
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por ta de forts coups de bec, sauta s u r lui , le 
saisit à la gorge avec u n e de ses serres et de 

l ' a u t r e le pr i t au ven t re . Le vaincu se c r a m p o n n a 
à la pa t t e e t à l'aile de son ennemi . Un b û c h e 
ron les su rp r i t en ce m o m e n t , s ' approcha , et 
en a s s o m m a un d ' un coup de bâ ton . L ' au t r e , 
t ou t sanglan t , se dressa sur le cadavre de 
son r iva l , . e t fixa le b û c h e r o n avec u n e telle 
expression de féroc i té , que celui-ci r e cu l a , 
effrayé. Ce ne fut q u ' a u bou t d 'un ins tan t q u e 
l 'oiseau p a r u t avoir conscience du dange r qu ' i l 
coura i t , et qu ' i l s 'envola l e n t e m e n t . Si l ' h o m m e 
n 'avai t pas eu p e u r , il aura i t s û r e m e n t p u as
s o m m e r les deux pygargues . 

« On peu t a d m e t t r e que le t ro is ième pygar-
gue avait passé t o u t le p r i n t e m p s sol i taire , 
nou r r i s s an t sa vengeance , et p rê t à profi ter de 
la p r e m i è r e occasion p o u r la r e n d r e éc l a t an te . » 

L'aire du pygargue a de 1 ° , 30 à l m , 60 de 
d i amè t r e et de 50 cent , à 1 m è t r e et plus de h a u 
t e u r . La m ê m e pa i re s 'en ser t p lus ieurs années 
de su i t e , et à c h a q u e nouvel le saison elle le r é 
pare et l ' agrandi t . La base en est cons t ru i t e de 
b û c h e s de la g rosseur du b r a s ; p a r - d e s s u s , 
v iennent des b r a n c h e s p lus m i n c e s , e t l ' in té
r i eu r , à pe ine excavé, est tapissé de rami l les 
t rès-f ines et de duvet, q u e la femelle s ' a r rache 
e l l e -même. Les œufs sont au n o m b r e de deux 
ou de trois , de qua t r e d 'après Schi l l ing ; ils sont 
re la t ivement pe t i t s , et ont envi ron 8 cen t , de 
long. La coquil le en est épaisse, r u g u e u s e , à 
gros grain ; la cou leur en est var iable . Il y a des 
œufs e n t i è r e m e n t blancs ; on en r e n c o n t r e d 'au
tres qui son t b lancs , semés de taches p lus 
ou mo ins s e r r é e s , r o u s s e s , b r u n e s et b r u n 
foncé. On ne conna î t pas la durée de l ' incuba
tion ; m a i s on sait que le mâle en pa r t age les 
soins avec la femelle. Les j eunes ne qu i t t en t 
le n id qu 'à l 'âge de dix ou de qua torze semaines , 
mais ils y r ev iennen t encore c h a q u e soir , pen 
dan t l ong temps après qu ' i l s on t pr is leur essor. 
Ce n 'es t qu 'à la fin de l ' a u t o m n e , qu ' i l s se sépa
rent de leurs p a r e n t s . 

Chasse. — Les pygargues sont défiants, et 
par cela m ê m e difficiles à t u e r ; ma i s , c o m m e ils 
m a n g e n t de la c h a r o g n e , on peu t a i s émen t les 
p r e n d r e dans un piège. E n N o r w é g e , le chasseu r 
se cache dans une pet i te h u t t e en p ie r re , à 
que lque d is tance de laquelle est u n m o r c e a u de 
viande, a t t aché à u n e longue ficelle, dont l 'extré
mi té l ibre about i t à la cache t te . Lo r sque le 
pyga rgue fond sur sa pro ie , le chasseur t i re 
à lu i le m o r c e a u de viande ; l 'oiseau ne veu t pas 
lâcher ce qu ' i l a une fois saisi , il app roche , et 

f inalement l ' h o m m e peu t le t u e r ou l e p r e n d r e 
vivant . Dans ce de rn ie r cas, il faut p rocéde r 
avec p r u d e n c e ; ca r le pyga rgue a consc ience de 
sa force, et il sait , dans le d a n g e r , faire usage 
de ses a r m e s na tu re l l e s . II évite l ' h o m m e tan t 
qu ' i l peu t , il n ' a t t a q u e m ê m e pas celui qui lui 
enlève ses pet i ts ; ma i s q u a n d il t o m b e vivant au 
pouvoir du chasseur , il se défend avec courage , 
et devient aussi dangereux que la ha rp ie . 

CaptiTité. — En capt ivi té , les pygargues se 
m o n t r e n t d ' abord i ndomptab l e s ; ils a t t a q u e n t 
l eur g a r d i e n ; c e p e n d a n t ils ne l a r d e n t pas à 
s 'appr ivoiser , et à con t rac te r ami t i é avec 
l ' h o m m e . Aussi sont- i l s a imés de t o u s les di
rec teu r s de j a rd ins zoologiques . Dès qu ' i ls ape r 
çoivent leur m a î t r e , ils le sa luen t pa r l eu rs cris 
j oyeux et p e r ç a n t s ; ils savent le r econna î t r e 
p a r m i d ' au t res pe rsonnes . Les pygargues du 
J a r d i n zoologique de H a m b o u r g n e m a n q u e n t 
j ama i s de m e sa luer ; ils m e reconna i s sen t au 
mil ieu de la foule des v is i teurs . Avec le t e m p s , 
les pygargues s ' hab i tuen t à l e u r nouveau sort , 
au point d 'oubl ier t o t a l emen t l eur anc i enne 
l iber té . Il y a q u e l q u e t e m p s , un de nos p y g a r 
gues s 'envola dans les e n v i r o n s , mais revint 
c h a q u e j o u r au j a rd in , a t t i ré sans d o u t e par 
les cris de ses c o m p a g n o n s , et on finit pa r le 
p rend re , p e r c h é su r leur vol iè re . 

LE PYGARGUE LEUCOCÉPHALE — HALIAETOS 

EEUCOCEPHALUS. 

Der weisskôpf/ge Seeadler, The bald ou white-headed 

Eagle. 

Caractères. — Le pyga rgue leucocépba le (jig. 
123) r e m p l a c e le pyga rgue vulgaire dans l 'Amé
r i q u e du Nord . Il est un peu plus pe t i t q u e son 
congénère , et n ' a que 77 à 88 cen t , de long, et 
de 2 mè t r e s à 2™,25 d ' e n v e r g u r e ; son aile pliée 
m e s u r e de 55 à 6 0 cen t . , et sa q u e u e de 29 à 3 2 . 
Les adu l t e s on t les p lumes du dos d 'un b r u n foncé, 
bordées d 'un liséré c la i r ; la tê te , la pa r t i e supé
r ieure d u c o u et la q u e u e d 'un b lanc éc la t an t ; les 
pennes des ailes n o i r e s ; l 'œi l , le b e c , les pa t t e s , 
d 'un j a u n e un peu plus clair que chez l ' e s p è c e 
p r é c é d e n t e . 

Les j eu n es on t la t ê t e , le cou , la n u q u e p r e s 
q u e e n t i è r e m e n t noi rs ; le dos , les ailes, la po i 
t r ine , para issent avoir une t e in te plus c la i re , ce 
qu i est dû au liséré clair qu i b o r d e les p l u m e s . 
Le bec est foncé ; la cire ve r t - j aune , l ' iris b r u n ; 
les se r res sont j a u n e s . 

Distribution géographique. — L e pyga rgue 
l eucocépba le est un oiseau de l 'Amér ique du 
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Nord. Il aura i t fait, dit on , des appar i t ions en Eu

rope, et m ê m e en A l l e m a g n e ; c e p e n d a n t , le fait 

n'est pas encore c o m p l è t e m e n t hor s de dou te . 

Mœurs, habitudes et régime. — Au poin t de 

vue des m œ u r s , des hab i tudes , tous les pygargues 

se r e ssemblen t cons idé r ab l emen t . Ce sont des 

rapaces pa resseux , mais forts et obs t inés . Au-

dubon a écr i t u n e his to i re in té ressan te du py -

gargue l eucocépha le . 

« P o u r vous donner u n e idée du n a t u r e l de cet 

oiseau, dit-i l , pe rmet tez -moi , cher l ec teur , de 

vous t r anspo r t e r su r le Mississipi. Laissez votre 

barque flotter d o u c e m e n t au couran t des ondes , 

tandis q u ' a u x app roches de l 'hiver s 'avancent , 

sur leurs ailes sifflantes, des batai l lons d 'o iseaux 

d'eau qui déser ten t les cont rées du Nord, et cher -

BREBM. 

chen t u n e mei l l eu re saison, sous des la t i tudes 
plus t e m p é r é e s . Regardez : là, t ou t au b o r d du 
la rge fleuve, l 'aigle, dans u n e a t t i tude dro i te , 
est p e r c h é sur la de rn i è r e c ime du plus h a u t des 
a r b r e s ; son œil , é l ince lan t d 'un feu s o m b r e , 
domine sur la vaste é t endue ; il écoute , e t son 
oreille subt i le est ouver te à c h a q u e brui t lo in ta in , 
et de temps à au t r e il j e t t e u n rega rd a u - d e s s o u s , 
sur la t e r r e , de p e u r que m ê m e le pas léger d u 
faon ne lui échappe . Sa femelle est pe rchée sur 
le rivage opposé, et si tou t d e m e u r e t r anqu i l l e et 
s i lencieux, elle l 'averti t pa r u n cri de pa t i en te r 
e n c o r e . A ce signal b ien c o n n u , le m â l e ouvre 
en par t ie ses ailes i m m e n s e s , incl ine l é g è r e m e n t 
son corps en bas , et lui r épond p a r u n au t r e cri 
qui ressemble à Leclat de l i re d ' un m a n i a q u e ; 

III - 202 
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puis il reprend s o n ' a l t i t u d e d ro i t e , et de n o u 
veau tou t est r edevenu s i lence . Canards de toute 
espèce , sarcelles, mac reuse s et a u t r e s , passen t 
devan t lui en t roupes r ap ides et descenden t le 
fleuve ; mais l 'aigle ne da igne pas y p r e n d r e 
ga rde , cela n 'es t pas d igne de son a t t en t i on . — 
Tout à coup , c o m m e le son r a u q u e du c l a i ron , l a 
v o i x d ' u n cygne a r e t e n t i , d i s tan te encore , mais se 
r a p p r o c h a n t . Un cri p e r ç a n t t raverse le fleuve, 
c 'est celui de la femelle, non moins a t tent ive , non 
moins a l j r t e q u e son m â l e . Celui -c i se s ecoue 
v i o l e m m e n t t ou t le corps , e t de que lques coups 
de son bec aidé par l 'act ion des musc les de la 
peau , a r r ange en un ins t an t son p l u m a g e . — 
Main tenan t le b lanc voyageur est en v u e ; son 
long cou de neige est t e n d u en avant , ses yeux 
sont sur le qui-vive, vigi lants c o m m e ceux de 
son ennemi ; ses larges ailes s emblen t suppor t e r 
difficilement le poids de son co rps , b i e n qu 'e l les 
b a t t e n t l 'air i n c e s s a m m e n t ; il para î t si fatigué 
dans ses m o u v e m e n t s , que m ê m e ses j a m b e s 
sont é tendues au-dessous de sa q u e u e p o u r la 
seconder dans son vol. Il a p p r o c h e n é a n m o i n s , 
il app roche ; et l 'aigle l 'a m a r q u é p o u r sa pro ie . 
Au m o m e n t où le cygne va dépasse r le s o m b r e 
couple , le mâle , c o m p l è t e m e n t p r é p a r é p o u r la 
chasse , s ' é l ance en poussant u n cri f o r m i d a b l e ; 
le cygne l ' en tend , et il r é s o n n e p lus s inis t re à son 
oreil le q u e la dé tona t ion du fusil m e u r t r i e r . 

« C'est le m o m e n t d ' app réc i e r tou te la pu issance 
don t l 'aigle dispose : il glisse au t ravers des a i rs , 
semblable à l 'étoile qui t o m b e , et, rap ide c o m m e 
l ' éclair , il fond sur sa t r e m b l a n t e vict ime qu i , 
dans l ' agonie d u désespoir , essaye par diverses 
évolut ions d ' échapper à l ' é t re in te de ses serres 
cruel les . Elle m o n t e , fait des feintes e t voudrai t 
bien p longer dans le c o u r a n t ; mais l 'aigle l 'en 
e m p ê c h e ; il sait depu i s t rop l ong t emps que 
pa r ce s t r a t agème elle pour ra i t lui é c h a p p e r , et 
il la force à res ter sur les ai les en c h e r c h a n t à la 
frapper au ven t r e . Bientôt tou t espoir de salut 
a b a n d o n n e le c y g n e ; déjà il se sent b e a u c o u p 
affaibli, et sa v igueur défaille à la vue du cou
rage et de l ' énerg ie de son e n n e m i . Il tente u n 

s u p r ê m e effort, il va p o u r fuir Mais l 'aigle 

a c h a r n é , de ses serres le frappe en dessous au 
bord de l 'aile, et le pressant avec une puissance 
irrésist ible, le p réc ip i t e o b l i q u e m e n t su r le plus 
p rocha in r ivage. 

« Et c'est à p résen t , l ec teur , q u e vous pouvez 
j u g e r de la férocité de cet e n n e m i si r edou tab le 
aux hab i t an t s de l 'air , a lors que , t r i o m p h a n t su r 
sa pro ie , il peu t enfin r e sp i r e r à l 'aise. De ses 
pieds puissants il foule son cadavre , il plonge 

son bec acéré a u p lus profond du c œ u r et des 
entrai l les d u cygne e x p i r a n t ; il rug i t avec dél i 
ces en savouran t les de rn i è r e s convulsions de sa 
v ic t ime, affaissée m a i n t e n a n t sous ses incessants 
efforts p o u r lui faire sent i r tou tes les h o r r e u r s 
possibles de l ' agonie . La femelle, cependan t , est 
res tée a t ten t ive à c h a q u e m o u v e m e n t du mâle , 
et si elle n e l'a pas secondé dans la défaite du 
cygne , ce n 'é ta i t pas faute de bon vouloir , mais 
u n i q u e m e n t pa rce qu 'e l le était bien assurée q u e 
la force et le courage de sou se igneur et ma î t r e 
suffiraient a m p l e m e n t à un tel explo i t . Main te 
nan t la voilà qui vole à la cu rée où il l 'appelle ; 
et dès qu 'e l le est a r r ivée , ils fouillent ensemble 
la po i t r ine du m a l h e u r e u x cygne et se gorgent 
de son sang . » 

En t r a ç a n t ce t ab leau poé t ique , A u d u b o n ne 
s'est cer tes pas r e n d u coupab le d 'exagéra t ion ; 
il a r ep rodu i t d a n s son style imagé ce qu ' i l avait 
vu : c 'est la pe in tu re réal is te de la n a t u r e . 

LE PYGARGUE VOCIFER — HAL14ETOS VOCIFER. 

Der Prachtseeadler. 

C a r a c t è r e s . — C e pyga rgue ( / ¿ i ? . 124) est l 'espèce 
la plus r e m a r q u a b l e du genre ; il est un des ra
paces les mieux pa r t agés sous le r a p p o r t de la 
beau t é , un des hab i t an t s les plus élégants de sa 
pa t r i e . Le vocifer adu l t e a la tê te , le cou, la 
n u q u e , le h a u t de la poi t r ine et le bord de l 'ai le, 
c'est-à d i re les pet i tes t ec t r i ces supér ieures , de 
puis le coude j u s q u ' au poignet , la face infér ieure 
et la q u e u e d 'un b lanc p u r ; le dos et les pennes 
des ailes d 'un noir bleuâLre. Le p o u r t o u r de 
l 'œil , la m e m b r a n e qui revêt la base du bec , les 
pat tes d ' un j a u n e clair ; le bec noir b leu . 

Les j e u n e s on t le s o m m e t de la tê te d 'un b r u n 
no i r â t r e , mêlé de b lanc ; la n u q u e b l anche , mê lée 
de gris b r u n ; le dos b r u n n o i r ; la pa r t i e s u p é 
r i eu re de l ' épaule et le bas du dos b lancs , cha 
q u e p l u m e po r t an t à son ex t rémi té u n e t ache 
b r u n - n o i r ; la par t ie an té r i eu re du cou et le h a u t 
de la poi t r ine b lancs , à taches longi tudina les 
b r u n e s ; le res te de la face inférieure du corps 
b l a n c ; la po i t r ine m a r q u é e de que lques peti tes 
taches b r u n e s l o n g i t u d i n a l e s ; les pennes des ailes 
b runes et b l a n c h e s à l eu r r a c i n e ; les pennes 
caudales b l anchâ t r e s , m o u c h e t é e s de b r u n , et 
b r u n e s à l ' ex t r émi t é . 

Ce n 'es t q u e success ivement , et après p lu 
s ieurs m u e s , q u e le p l u m a g e des j eu n es se t rans
forme, et p r e n d les couleurs qu ' i l gardera défini
t ivement chez l ' adu l t e . 

Le pygargue vocifer a 77 cent , de l o n g ; la 
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longueur de l 'aile est de 52 cen t . , celle de la 
q u e u e de 1 G. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le VOClfer 

fut découver t p a r Le Vai l lant (1) dans le sud de 

l 'Afr ique; p lus t a rd , on l'a r e n c o n t r é dans l 'A

frique occidenta le , et d ' au t res voyageurs et mo i 

l 'avons souvent observé dans l ' in té r ieur de l 'A

frique. Il pa ra i t donc hab i te r p r e q u e tou te ce t te 

partie d u g lobe . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après Le 

Vaillant, on le r e n c o n t r e le long des côtes , e t 
excep t ionne l l emen t le long des fleuves; p o u r 
moi, j e ne le vis q u e su r les bords du Nil Bleu 
et du Nil Blanc , et jamais sur les côtes , ni de la 
mer Rouge , ni du golfe d 'Aden . 11 est assez 
c o m m u n au sud du confluent des deux Nils, e t 
ne se m o n t r e que t rès r a r e m e n t plus au nord . 
11 habi te , dans le S o u d a n , les forôts vierges , e t 
c'est là qu'i l faut l 'observer p o u r pouvoi r l ' admi
rer dans t o u t e sa b e a u t é . Une paire d e pygar -
gues vocifers, p e r c h é e su r un a r b r e p e n c h é a u -
dessus de l 'eau, au mi l ieu d 'un lacis de lianes 
inextr icables , est u n spectacle supe rbe , et que l 
que h a b i t u é q u e soit le na tura l i s te à r e n c o n t r e r 
dans ces r iches régions des o iseaux au p l u m a g e 
plus sp lendide les uns q u e les au t r e s , la vue de 
ce s u p e r b e r apace le t r anspor te d ' admi ra t i on . 

Le pyga rgue vocifer a beaucoup des moeurs 
et des hab i tudes de ses c o n g é n è r e s . Il vit tou
jours pa r pai res , et c h a q u e paire exerce sa d o m i 
nation sur u n t e r ra in d 'environ u n e demi - l i eue 
d ' é tendue . Le m a t i n , il e r re de côté et d ' au t r e 
dans son d o m a i n e ; vers m i d i , il s'élève au h a u t 
des airs, et y décr i t des cercles en poussan t des 
cris pe rçan t s , q u e l 'on peu t e n t e n d r e de t r è s -
loin. Ses m o u v e m e n t s deviennent souvent d 'une 
violence e x t r ê m e . L ' ap rè s -mid i et vers le soir , il 
se repose sur le s o m m e t d ' un arbre , et, à ce m o 
ment , le mâ le et la femelle se t i e n n e n t ser rés 
l 'un con t re l ' au t re . Quelque chose appara î t - i l , 
celui des deux qu i l ' aperço i t le p r e m i e r pousse 
un cri , renverse sa tète en a r r i è re , étale sa q u e u e 
en éven ta i l , la relève par-dessus les ailes et 
lance son cri à ple ine po i t r ine . Chaque pa i re 
a sa place favori te , et, u n e fois q u ' o n l'a décou
verte, l'on p e u t l'y re t rouver s û r e m e n t . P o u r 
passer la nu i t , le pyga rgue se r e t i r e dans les en
droits les p lus épais de la forêt. Le Vail lant di t 
qu'il est p r u d e n t et craintif . J 'a i observé tou t le 
cont ra i re . Dans le S o u d a n , il est vrai , il n 'es t 
jamais chassé , aussi regarde- t - i l les h o m m e s 

( l j L e V a i l l a n t , Htst. nat. des oiseaux d'Afrique, P a r i s , 1 H 0 5 , 1 . 1 , p . 12. 

sans c ra in te , c 'est au plus si l eu r présence l ' é -
t o n n e . Ce n 'es t que q u a n d il a essuyé p lus ieurs 
poursu i t e s qu ' i l devient défiant ; mais j ' a i vu un 
pygargue vocifer laisser u n e balle siffler à ses 
oreilles sans s 'envoler , et m e p e r m e t t r e a insi de 
lui envoyer u n e seconde bal le , mor te l le cet te fois. 

Le pyga rgue vocifer se n o u r r i t de poissons et 
de cha rognes . C o m m e le ba lbuza rd , il se laisse 
t o m b e r de h a u t sur le po i s son ; il m a n g e les 
charognes qu ' i l découvre à t e r r e , ou pêche 
celles qui flottent. Il por te sa proie sur les peti tes 
lies, et la dévore t o u t au bord de l ' eau. J ' a i vu 
un pyga rgue vocifer pour su iv re u n h é r o n ; j ' e n 
ai vu u n au t r e dévorer un mi lan que j ' ava i s tué ; 
mais je ne crois pas qu ' i l a t t aque de plus grands 
ver tébrés , c o m m e l ' admet Le Vail lant , qui a 
t rouvé des ossements de gazelle dans les restes 
de ses repas . 

Un j o u r , j ' a p e r ç u s u n pygargue vocifer fe
mel le , qui , après avoir péché u n grand poisson, 
était e n t ra in de le dévorer sur un banc de sab le , 
au bord du Nil Bleu . A l 'aide d ' une b o n n e l u 
net te d ' approche , j e pouvais suivre tous ses m o u 
v e m e n t s . 11 enleva la peau de son poisson et se 
mi t à le dépece r t r è s - s o i g n e u s e m e n t . P e n d a n t 
qu' i l était ainsi occupé , p a r u t un avert isseur du 
crocodi le (Hyas wgyptiacus), qui s ' approcha de 
l 'oiseau de proie et c o m m e n ç a à pa r t age r son r e 
pas . Il é ta i t t r ès in té ressan t d 'observer les gestes 
de ce pet i t et courageux paras i t e . Il arrivait 
c o m m e une flèche, p rena i t r a p i d e m e n t que lques 
m o r c e a u x , et s 'en al lai t les m a n g e r à une pet i te 
d is tance. De t emps à au t r e , le pygargue j e t a i t 
su r lui u n regard d ' une cer ta ine b ienvei l lance , 
et ne faisait n u l l e m e n t mine de l ' a t t aque r . J e 
ne dou te pas, n é a n m o i n s , que l 'avert isseur du 
crocodile n 'a i t dû son s a l u t q u ' à l a r ap id i t é de ses 
m o u v e m e n t s . Les fonct ions qu'i l r empl i t a u p r è s 
du crocodi le lui avaient sans dou te appr is c o m 
m e n t on doi t se c o m p o r t e r à la table des g rands . 

Vis à-vis des au t res r apaces , le pyga rgue vo
cifer ne se m o n t r e n u l l e m e n t débonna i r e . Il a t 
t a q u e , n o t a m m e n t , les vau tou r s avec fureur , e t 
son agi l i té , son adresse lui a s su ren t chaque 
fois la victoire . 

Il est probable q u e le p y g a r g u e n iche dans le 
S o u d a n , au c o m m e n c e m e n t de la saison des 
pluies, époque à laquel le nous n ' avons pu par
cour i r les forêts vierges. 

P l u s ta rd , dans les dern iers mois de l ' année , 
nous ne t rouvâmes a u c u n e aire ; il m 'es t donc 
impossible de par ler d 'après mes propres obser
vations du m o d e de r ep roduc t ion de ces oiseaux. 
Scion Le Vai l lant , il cons t ru i t son aire sur le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



s o m m e t des a rbres les plus élevés ou sur un r o 
che r . Ses œufs, au n o m b r e de deux ou de t ro i s , 
sont d ' un b lanc p u r . 

C a p t i v i t é . — En captivi té , le pygargue vocifer 
se c o m p o r t e c o m m e ses congénères . Il s ' appr i 
voise r a p i d e m e n t , et sa lue son ma î t r e pa r son 
cri pe rçan t . Il semble suppor t e r fac i l ement les 
r igueur s de no t re c l imat . Dans les j a rd ins zoolo
giques de S c h o e n b r u n n , d 'Anvers et de Francfor t , 
les pyga rgues vocifer vivent tou te l ' année en 
plein a i r . 

L E S B A L B U Z A R D S — PANDION. 

Die Flussadler. 

C a r a c t è r e s . — Les ba lbuza rds fo rment u n 
dern ie r genre dans la famille des aqui l idés . Ils 
diffèrent beaucoup des au t r e s espèces de la fa
mil le , et peuven t Ctre regardés c o m m e re l iant 
les aqui l idés aux milvidés . Ils sont de pet i te taille, 
mais t rès-robustes et p ré sen t en t pour ca rac tè res 
génér iques u n e tôte de g r a n d e u r m o y e n n e ; u n 
bec assez cour t , r e cou rbé dès la cire , fo r t emen t 
c r o c h u ; des ailes t rès- longues, dépassant la 
q u e u e de b e a u c o u p , et suba iguës ; des tarses 
forts, à pe ine e m p l u m é s au-dessous de l ' a r t i cu
lat ion t ib io - t a r s i enne , et couver ts , ainsi que les 
doigts , d 'écaillés ré t icu lées , pet i tes et épaisses ; 
les doigts sont r e la t ivement cour t s , a r m é s d 'on
gles forts et acérés , l ' externe pouvan t ê t re po r t é 
en avant ou en a r r i è r e . Le p l u m a g e , et cela est 
ca rac té r i s t ique , est lisse et h u i l e u x . 

L E B A L B U Z A R D P Ê C H E U R — PANDION 11AL1AETUS. 

Der Fischadler, The Osprey fishing ou ffawk. 

C a r a c t è r e s . — Le ba lbuza rd p ê c h e u r a les 
p l u m e s de la tête et de la n u q u e t r è s - a m i n c i e s , 
d 'un b lanc j a u n â t r e et variées de trai ts longi tu
d inaux d ' un b r u n noi r ; le dos b r u n , c h a q u e 
p l u m e é tant bordée d 'un l iséré clair ; la q u e u e 
rayée de b r u n e t de noir ; le ven t re b lanc ou 
blanc j a u n â t r e ; la po i t r ine m a r q u é e d ' u n e t a c h e 
b r u n e , en forme d 'écusson ou de coll ier , t a n 
tôt t r è s - f o r t e m e n t m a r q u é e , tan tô t à pe ine 
visible ; u n e b a n d e foncée descendant de l 'œil 
sur le mi l ieu du cou ; l 'œil j a u n e foncé ; la cire 
et les pat tes gris de p lomb , le bec et les ongles 
d 'un noi r br i l lant . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le ba lbuza rd 

p ê c h e u r est t r è s - r é p a n d u . On le trouve dans 
tou te l 'Europe , dans la plus g rande pa r t i e de 
l 'Asie, et aux bords de tous les fleuves d u nord 
e t de l 'ouest de l 'Afr ique. P lu s i eu r s na tu ra l i s t e s 

r ega rden t c o m m e a p p a r t e n a n t à la m ê m e espèce , 
à t i t re de simples var iétés locales , les divers 
ba lbuza rds de l ' A m é r i q u e , et , en réal i té , les 
différences sont p re sque insignifiantes en t re 
ces o iseaux, qu ' i l s appa r t i ennen t à l ' hémisphè re 
or ien ta l ou à l ' hémisphè re occ identa l . Dans le 
Nord, le ba lbuzard p ê c h e u r ne se m o n t r e q u ' e n 
été ; dans le Sud , il n ' e n t r e p r e n d que de cour ts 
voyages. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — • Le r é g i m e 

exclusif de cet oiseau d é t e r m i n e son habi ta t ; il 
ne se n o u r r i t que de poissons; aussi , dans nos 
con t rées , ne s 'établi t- i l q u ' a u p r è s des cours 
d ' e a u ; ma i s , dans ses mig ra t ions , il se r é p a n d 
par tou t , et t rouve de quoi se n o u r r i r dans le 
plus pet i t é t ang . 

Il n i che sur les a rbres les p lus élevés ; son aire 
est cons t ru i t e de fortes b r anches , de m o u s s e et 
d 'au t res ma té r i aux ana logues . Au mois de ma i , 
on y t rouve deux ou trois œufs , a l longés , d 'un 
blanc gr i sâ t re , et semés de taches d 'un ocre 
rouge clair . L 'a i re est le cen t re d ' un vaste d o 
maine , que le mâle et la femelle p a r c o u r e n t assez 
r é g u l i è r e m e n t tous les j o u r s . Les longues ailes 
de ce r apace lui p e r m e t t e n t de pouvoir faci lement 
f ranchir de grands espaces . Il s'élève à une h a u 
t e u r p rod ig ieuse , p lane q u e l q u e t emps , puis re 
descend , rase la surface de l 'eau et c o m m e n c e sa 
pêche . T a n t que les brou i l l a rds s 'élèvent des 
cours d 'eau, il ne se m o n t r e p a s ; ce n 'es t que 
vers midi qu ' i l appara î t . Il décr i t des cercles 
p o u r reconna î t re s'il n ' a a u c u n d a n g e r à c ra indre , 
puis il descend et se ma in t i en t à envi ron 20 m è 
tres au-dessus de la surface de l ' e a u ; p a r m o 
m e n t s , il est c o m m e i m m o b i l e à la m ê m e place , 
à l ' exemple de la c réce re l l e ; il g u e t t e u n pois
son, puis t o u t à coup , les ser res é t endues , 
il fond sur l 'eau, d isparai t , mais p o u r un 
ins tant s e u l e m e n t , se relève à l 'aide de q u e l 
ques v igou reux coups d 'ai le , et secoue rapi 
d e m e n t les gouttes encore adhé ren te s à son plu
m a g e . Son a t t aque a-t-elle été in f ruc tueuse , il ne 
se r e b u t e pas et poursu i t sa chasse . S'il a pu a t 
te indre la p r o i e ; il lui enfonce les serres dans le 
dos, et cela avec une telle force qu ' i l ne peu t les 
dégager i m m é d i a t e m e n t ; auss i , l es Baschk i r s ap
pellent-i ls ce r apace serres d'airain. Souven t sa vie 
est en d a n g e r ; souvent m ê m e il t rouve la m o r t 
dans les flots ; c'est ce qui lui arr ive lorsque , 
t rop lourd p o u r lu i , le poisson l ' en t ra îne et le 
no ie . L'on a r e m a r q u é qu' i l saisissait tou jours 
les poissons deux doigts d 'un côté du dos, deux 
doigts de l ' au t re . S'il peu t enlever fac i lement sa 
pro ie , il s'élève et l ' empor t e au loin, de préfé-
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Fig. 124. Le Pvgiirgue vccifer (p. -iOOJ 

rence dans la forêt , p o u r l'y dévorer t ou t à son 
aise. Le poisson est-il p lus lou rd , il se con ten te 
de le t r a îne r au r ivage. 

Il ne m a n g e q u e les mei l leurs m o r c e a u x d u 
poisson qu ' i l a c ap tu ré et a b a n d o n n e le res te . Il 
avale que lques écail les, mais il pa ra î t déda igner 
les in tes t ins . 

Tous les oiseaux aqua t iques connaissent le 
ba lbuzard , el ne le r e d o u t e n t n u l l e m e n t . Ils le 
r egarden t , pa ra î t - i l , c o m m e un de leurs s e m 
blables, et souffrent sans c ra in te sa présence 
au mil ieu d ' eux . P rès du lac de Mensaleh , dans 
la Basse-Égypte , où tous les h ivers a r r ivent des 
centa ines de ba lbuza rds , je les ai souven t vus au 
mil ieu des cana rds , sans q u e ceux-ci parussen t 
s ' inquié te r de l eu r p résence . 

Par con t r e , le ba lbuza rd a b e a u c o u p à souf
frir de la par t des aut res rapaces . Chez nous , les 
cornei l les , les h i ronde l l e s , les be rge ronne t t e s le 

poursu iven t , le ra i l lant p lu tô t qu ' i l s n e lu i font 

du mal ; m a i s , là où vivent des pyga rgues , il est 

souvent obligé de travail ler p o u r eux. Le p y g a r -

gue l eucocépha le , n o t a m m e n t , est tou jours en 

g u e r r e avec lui , il l ' a t t aque dès qu ' i l s'est e m 

paré d ' une pro ie , et le p o u r s u i t j u s q u ' à ce qu ' i l 

la lui ai t a b a n d o n n é e . Souven t aussi , les mi lans 

parasi tes le poursu iven t p o u r lui enlever le pois

son qu ' i l a c ap tu r é . 

C h a s s e . — Dans nos pays, le balbuzard p ê c h e u r 

est, avec ra ison , poursuivi sans pi t ié . Il est , 

avec la lou t re , l ' e n n e m i le plus te r r ib le des p ê 

cher ies . Dans cer ta ines par t i es de l ' A m é r i q u e du 

Nord, on le r e spec t e , au c o n t r a i r e ; on croi t que 

l 'arr ivée d 'une pai re d 'aigles p ê c h e u r s dans un 

d o m a i n e , est un signe de prospér i t é pour le p r o 

pr ié ta i re . 

Cet oiseau est difficile à chasser, car il est 

e x t r ê m e m e n t p r u d e n t . On ne p e u t le p r e n d r e 
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que dans des pièges amorcé s avec u n poisson, et 
disposés à la surface de l 'eau. C'est de ce t te m a 
nière q u ' o n en c a p t u r e , chaque année , dans l'A
m é r i q u e du Nord , et c 'est ainsi q u e les a m a t e u r s 
peuvent s 'en p r o c u r e r . 

Capti-vité. —• Un ba lbuza rd capt if est n é a n 
mo ins une grande r a r e t é . Le Ja rd in zoologique 
de H a m b o u r g en posséda un p e n d a n t plus d e 
t ro is moi s . C'étai t u n oiseau fort e n n u y e u x . T o u t 

le j o u r , il res ta i t immob i l e sur son perchoi r , e t 
ne sembla i t faire nul le a t t en t ion à son g a r d i e n : 
en un m o t , il n ' a offert a u c u n e par t icu lar i té 
digne d 'ê t re n o t é e . On lui d o n n â t de bons pois
sons et en a b o n d a n c e ; c e p e n d a n t , il ne t a r d a 
pas à maigr i r , et un ma t in , nous le t rouvâmes 
é tendu sans vie, sur le sol d e sa cage , et nous ne 
p û m e s reconna î t re la cause de sa mor t . 

L E S M I L V I D E S — M1LV1. 

Die Weihen. 

Les espèces que nous c o m p r e n o n s dans la fa
mil le des milvidés sont si n o m b r e u s e s et p ré sen 
ten t en t r e elles de tel les différences, qu ' i l est 
difficile de leur d o n n e r u n e ca rac té r i s t ique com
m u n e ; mais , d 'un au t re côté , la Lransition de 
l 'une à. l ' au t re se fait pa r tan t d ' i n t e rméd ia i r e s , 
que l 'on est condu i t à r econna î t r e qu 'el les for
m e n t un g roupe t rès -na ture l . 

Caractères. — Les milvidés ont des formes 
sveltes, u n cou cour t , la tôle m o y e n n e , les ailes 
longues , p lus ou moins é t roi tes et p o i n t u e s ; 
la q u e u e excep t ionne l l emen t cour te , souvent 
moyenne , d 'o rd ina i re t r è s - longue , é c h a n c r é e ou 
f o u r c h u e ; les tarses cour t s et é p a i s ; les doigts 
tou jours t rès-courts ; le bec en t ie r , r e cou rbé dès 
la base , t r è s - c r o c h u ; les ongles a r rond i s et 
acérés . Chez les milvidés les tons clairs et vifs d u 
p l u m a g e sont, p r é d o m i n a n t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La famille 

des milvidés a des r ep résen tan t s dans tou tes les 

part ies du g l o b e . 

Mœurs, habitudes et régime. — Tous les mil -

vidés volent pa r fa i t emen t , mais d ' u n e façon dif
férente des au t re s r apaces . Leur vol n ' es t ni 
rap ide , ni préc ip i té c o m m e celui d u faucon, et 
on n'y r e m a r q u e pas de c h a n g e m e n t s b r u s q u e s 
et subi ts de d i rec t ion . L 'oiseau p lane p lu tô t t ran
qu i l l ement , sans ba t t re de l ' a i le , et se ba lance 
dans l 'air. L 'aspect t o u t par t icu l ie r qu ' i l p résen te 
alors p rov ien t de ce q u e les ex t rémi tés de ses 
ailes son t plus élevées q u e le corps . A te r re , 
que lques milvidés se m e u v e n t avec beaucoup 
d 'adresse et de l é g è r e t é ; d ' au t res y para issent 
c o m p l è t e m e n t é t r ange r s e t m a l a d r o i t s . 

La vue est bien développée chez tous les mi l 
v idés ; l 'ouïe est assez parfai te chez les espèces 
sur tou t qu i on t u n d i sque de p lumes faciales. 
Tous semblen t avoir un tact assez fin ; q u a n t au 
goût et à l 'odorat , nous ne pouvons r ien en d i re . 

Les milvidés sont mo ins in te l l igents q u e les 
rapaces q u e nous venons de passer en revue . 
Us sont rusés , cu r i eux , défiants, sans ôlre p r u 
d e n t s ; voraces , sans ê t re c o u r a g e u x ; lâches et 
i m p u d e n t s . Us laissent volont iers d ' au t r e s r apa 
ces se c h a r g e r du soin de c a p t u r e r u n e proie 
qu' i ls l eur en lèvent ensui te : ce sont des voleurs , 
non des b r igands . 

Seules , les espèces mend ian t e s s ' i nqu iè t en t de 
ce qui se passe au tou r d'elles, de ce q u e font n o 
t a m m e n t les au t re s rapaces , qu 'e l les r e g a r d e n t 
c o m m e des ouvr iers : la p lupa r t des milvidés 
ne vivent q u e pa r p a i r e s ; d ' au t res fo rmen t de 
grandes t r o u p e s , et se t é m o i g n e n t l ' un à l ' a u t r e 
le p lus vif a t t a c h e m e n t . 

Us sont tou jours en act ivi té , des p r e m i è r e s 
lueur s de l ' au ro re à. la nui t close ; c'est à pe ine 
s'ils se r eposen t au mil ieu du j o u r . On les 
voit, isolés, voler l e n t e m e n t au-dessus des 
s teppes , des c h a m p s , des pra i r ies , des é t angs , 
des cours d ' eau ; ils r ega rden t ce qu i passe a u -
dessous d 'eux ; ils f o n d e n t su r u n e pro ie , pu is 
con t inuen t leur c h e m i n . De temps à a u t r e , ils 
s 'élèvent dans l 'air , exécu ten t mil le exercices de 
h a u t vol, j u s q u ' à ce q u ' u n e proie les a t t i re de 
nouveau vers le sol . Ils descenden t alors l en te 
m e n t , pu is on les voit fondre b r u s q u e m e n t sur 
l 'objet de leur convoi t i se ; j ama i s ils ne chassent 
long temps leur g ib ier . 

Certains milvidés insect ivores par leur m a 
nière de chasser , se r a p p r o c h e n t , plus des h i ron 
delles que des r apaces . En généra l , ces oiseaux 
se nour r i s sen t de pet i t s mammifè re s , de petits 
oiseaux, de rep t i les , de poissons et d ' i n sec t e s ; 
que lques -uns seu lement m a n g e n t des charognes . 
Les uns sont plus nuisibles q u ' u t i l e s ; mais la 
p lupar t r e n d e n t à l ' h o m m e des services consi 
dérables . 

Les milvidés n i c h e n t sur des roche r s , dans le? 
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crevasses des vieux b â t i m e n t s , sur les c lochers , 

sur les a rb res , dans les buissons , ou m ê m e sur 

la t e r r e . Le n o m b r e de leurs œufs varie d 'un à 

cinq. Les deux paren t s les couvent a l t e rna t ive

men t ; tous deux t é m o i g n e n t à leurs peti ts 

le p lus vif a m o u r , et p r e n n e n t par t à l eur é d u 

cat ion. 

C a p t i v i t é . — En capt ivi té , tous les milvidés 

s 'apprivoisent fac i lement , et q u e l q u e s - u n s con

t rac tent amit ié avec leur m a î t r e . Mais, p o u r la 

plupar t , ce sont des a n i m a u x e n n u y e u x ; il en 

est m ê m e q u e l'on ne peu t t en i r en cage. 

Chez n o u s , on n e dresse a u c u n e espèce de 

mi lv idés ; les Baschk i r s , a u con t r a i r e , en e m 

ploient p lus ieurs à la chasse . 

L E S H É L O T A R S E S — HELOTARSUS. 

Die Adlerweihen. 

Dans tou t e l 'Afr ique, du 16° de la t i tude nord 
au cap de Bonne E s p é r a n c e , hab i t e un des ra -
paces les plus s ingul iers , don t on a fait avec ra i 
son le type d 'un genre par t icu l ie r , sous le n o m 
d'hélotarse. Ce genre , qu i a encore b e a u c o u p de 
rappor ts avec les aqui l idés , para î t faire la t rans i 
t ion de ceux-c i aux milvidés , à la tête desquels 
nous le p l açons . 

C a r a c t è r e s . — Il est caractér isé pa r un corps 

ramassé , v igoureux ; u n cou c o u r t ; u n e tête 
grosse ; des ailes t rès-a l longées , a iguës, la deu
x ième p e n n e é tan t la p lus l o n g u e , une q u e u e 
t r è s - c o u r t e ; des tarses cour t s , épais , couverts 
d'écaillés so l ides ; des doigts de longueur 
moyenne , des ongles peu recourbés et o b t u s . 
Le p l u m a g e est t r è s - abondan t , sur tout à la 
tê te ; les p lumes en sont g randes et larges . 

L ' H E L O T A R S E A Q U E U E C O U R T E — HELOTAKSUS 

ECA VDATUS. 

Der Gaukler. 

. C a r a c t è r e s . — Cet oiseau (jig. 123), q u e Le 

Tai l lant , le p r e m i e r , décrivi t sous le n o m de ba
teleur, a, lorsqu ' i l est adu l t e , la tê te , le cou, tou t 
le devant et le dessous d 'un beau noi r m a t ; le dos , 
les rectr ices et les couver tu res supé r i eu re s de la 
queue d 'un roux foncé ; le bord de l 'aile et les 
peti tes couver tu res supér ieures d 'un roux b r u n 
clair ou j a u n e isabelle ; les r émiges p r ima i res 
noires ; les r émiges secondaires d 'un gris c end ré , 
et noi res à l ' ex t rémi té , ce qu i forme sur l 'aile 
une large b a n d e ; la face infér ieure de l 'aile 
blanc d ' a r g e n t ; l 'œil d 'un beau b r u n d o r é ; le 
bec j a u n e , r o u g e à la base, b leu à la poin te ; la 
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c i re , et un cercle nu a u t o u r de l 'œil , d 'un rouge 
de sang, à taches d 'un j aune rougeâ t r e , la pau
p ière infér ieure b l a n c h â t r e ; les pat tes d 'un j aune 
r o u g e â t r e . 

Les j e u n e s sont d 'un b r u n foncé, que lques 
p l u m e s du ven t re ayant un liséré gris b r u n â t r e , 
ce qu i fait pa ra î t re cet te région plus claire que 
le dos. Ils ont la gorge et le front d 'un b r u n clair ; 
les p e n n e s du bras d 'un b r u n gris ; l 'œil r o u g e -
b r u n ; le b e c , la c i re , les l o r u m s b l e u s ; les 
pa t tes b l euâ t r e s , à reflets r o u g e s . 

La femelle a 60 cent , de long et l m , 0 2 d 'en
vergure ; la l ongueur de l'aile est de 58 cen t . , 
celle de la q u e u e de 14 cen t . Le m â l e est un peu 
plus pe t i t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le ha t e l eu r 

est r é p a n d u d a n s toute l 'Afr ique, le n o r d e x 

cep té . On le t rouve pa r tou t : du Sénéga l à la 

côte de la m e r Rouge , et j u s q u ' a u cap de B o n n e -

Espé rance . Il a ime les m o n t a g n e s , sans s'y t r ou 

ver exc lus ivement , et , pour ma par t , j e crois 

pouvoir affirmer qu ' i l est plus c o m m u n dans les 

s teppes q u e dans les con t rées mon tagneuses . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le V O l t 

souvent , mais r a r e m e n t on peu t b ien l 'observer . 
D 'ord ina i re , on ne l ' aperçoi t q u e q u a n d il vole. Il 
se t ient à u n e g rande h a u t e u r , h o r s de la por t ée 
du fusil. Vers mid i , il s ' approche de l 'eau, reste 
là que lque t e m p s , puis va se reposer su r un ar 
bre voisin. Le soir, il se r e m e t en chasse , et ce 
n 'es t q u ' à la n u i t close qu ' i l r e t o u r n e à sa place 
de r epos . Le Vai l lant (1) di t q u e le mâle et la 
femelle n e se quiLtent j amais et q u e r a r e m e n t on 
aperçoi t l 'un sans l ' au t re ; pour moi , j ' a i o b 
servé le con t ra i re ; j e n e l'ai j a m a i s vu que seul . 
Chaque pai re semble hab i t e r u n vaste d o m a i n e , 
mais , la pér iode des a m o u r s excep tée , les deux 
conjoints se t i ennen t r a r e m e n t ensemble . 

Du p r e m i e r coup d 'œi l , on reconna î t le ba te
leur , tant il a des formes ca rac té r i s t iques . L'oi
seau , à cause de sa phys ionomie , a m ê m e d o n n é 
lieu à mille fables. D 'après Speke , son o m b r e 
est r ega rdée c o m m e mor te l l e ; auss i , dans l ' inté
r ieur de l 'Afr ique, a c c o r d e - t - o n au b a t e l e u r u n e 
cer ta ine es t ime . On le t ient p o u r u n oiseau-mé
decin, qu i va au loin c h e r c h e r des rac ines douées 
de propr ié tés merve i l leuses . Les Myssins l ' ap
pel lent le singe du ciel, tandis que les lourds 
paysans hol landais du cap de B o n n e - E s p é r a n c e 
n 'on t t rouvé d ' au t re n o m à lui d o n n e r que c e 
lui de coq de montagne ( B e r g - h a h n ) . J 'a i déjà 
r acon té les diverses fables qui ont cours su r ce 

(1) Le Vaillant, Uist. nat. dis ois. d'Afrique, Paris, 1805,. 
t. I, p. 21. 
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s ingul ie r oiseau (I), et j e ne puis qu 'y renvoyer 
le l e c t eu r . 

Sa m a n i è r e de voler est toute pa r t i cu l i è r e . Ce 
n 'es t pas en vain q u e Le Vail lant (2) l'a bapt i sé 
d u n o m de bateleur; il jong le avec l u i - m ô m e , 
semble - t - i l ; il m o n t e , il descend, il p l a n e ; on di
ra i t u n ba t e l eu r qui fait des tours de force pour 
a m u s e r les spec ta t eu r s . . . S o u v e n t il r aba t t ou t à 
coup son vol et descend à u n e ce r t a ine d is tance , 
en ba t t an t l 'air de ses ai les, de m a n i è r e q u ' o n 
croi ra i t qu ' i l s'en est cassé u n e et qu ' i l va t o m 
ber à t e r r e . Il est c o m p l è t e m e n t imposs ib le de 
décr i re ce vol . F r é q u e m m e n t , je l'ai vu faire dans 
l 'air de véri tables sau t s . Parfois , il re lève les ailes 
au-dessus du corps , res te i m m o b i l e un ins tan t , 
pu i s t o u t à coup les r aba t v io l emmen t , et pro
dui t u n b ru i t par t i cu l ie r , qu i s ' en tend de lo in . 
Ce n 'es t q u ' e n volant q u e cet oiseau se m o n t r e 
dans tou te sa sp l endeur . Au repos et p e r c h é , il 
a une a p p a r e n c e fort s ingul ière . Il se gonfle; il 
hér isse son p l u m a g e , s u r t o u t celui de la tête et 
du c o u ; il t o u r n e la t ê te , la re lève, l 'abaisse, tou t 
c o m m e le h i b o u . Q u e l q u e chose vient-il éveiller 
son a t t en t ion , il é ta le les ailes et r e m u e la t ê te 
avec e n c o r e plus de vivaci té . 

De ses sens , la vue est le m i e u x déve loppé , 
c o m m e on peu t déjà le conclure d e l à g r a n d e u r 
de son œi l . Il n 'es t guère mo ins bien parLagé 
sous le r a p p o r t de l 'ouïe , et son t o u c h e r est assez 
dél icat . J e ne pu i s m e p r o n o n c e r au sujet de 
ses au t r e s sens . 

Ses m œ u r s ne sont pas moins s ingu l i è res . On 
ne p e u t pas d i re qu ' i l soit t r è s - c o u r a g e u x , bien 
qu ' i l ait à sou ten i r souvent des c o m b a t s t rès-
d a n g e r e u x ; il est p lu tô t l âche et débonna i r e . 
E n l iber té , il se m o n t r e t rès -cra in t i f ; il fuit de 
vant tout ce qu i lui est i n a c c o u t u m é ou suspect ; 
il n e d i s t ingue c e p e n d a n t pas les h o m m e s qui 
peuven t lui ê t re dangereux de ceux qu i ne le 
sont pas . Pa r c o n t r e , en capt iv i té , c o m m e nous 
le ve r rons , il s 'apprivoise t r è s - r a p i d e m e n t ; on 
peu t m ê m e joue r avec lu i , c o m m e avec un per
r o q u e t . . . Les rapaces n ' a i m e n t géné ra l emen t pas 
à ê t re c a r e s s é s : l 'hé lo tarse ba te leur , lui , semble 
ép rouve r u n vif plaisir quand on le gra t te ou 
qu 'on passe les doigts en t re les p lumes de son 
cou . T o u t e f o i s , il ne suppo r t e pas ces t é m o i 
gnages d 'ami t ié du p r e m i e r venu ; il ne les pe r 
m e t q u ' a u x pe r sonnes qu i lui sont b ien connues . 
Vis-à-vis des au t res oiseaux, il se m o n t r e t rès-
doux, et ne songe n u l l e m e n t à leur nu i r e . A u t a n t 
il est vif quand il vole, a u t a n t il est ca lme et 

[1) Biehm, Leben ¡1er VBgel. 
[2) Le Vaillant, toc. cit., p. 20. 

t r anqu i l l e , q u a n d il p e r c h e . On n ' e n t e n d que 
r a r e m e n t sa voix, il crie d 'o rd ina i re coua, coua; 
plus r a r e m e n t cak, cak ou caou. Lorsqu ' i l vole, il 
pousse souvent u n cri analogue à celui de la 
buse : hiliih ou hiahia. 

L e V a i l l a n t d i l « q u e l e b a t e l e u r s e r epa î t , c o m m e 
les vau tou r s , de tou tes sortes de cha rognes ; 
cependan t il a t t aque souvent les j e u n e s gazelles ; 
il rôde dans les env i rons des hab i t a t i ons où 
il c h e r c h e à s u r p r e n d r e les agneaux ou les m o u 
tons m a l a d e s ; les j e u n e s a u t r u c h e s , q u a n d elles 
sont encore pe t i t es , dev iennent aussi sa p ro ie . » 
Heugl in lui a vu p r e n d r e des l ièvres. J a m a i s , 
p o u r m a pa r t , j e ne l 'ai vu a t t a q u e r de g rands 
m a m m i f è r e s . Il se n o u r r i t de rept i les , su r tou t de 
serpents et de lézards . Souvent , on le voit voler 
avec u n de ces a n i m a u x dans le bec . 11 chasse les 
se rpen t s g rands et p e t i t s , les v e n i m e u x aussi 
b ien que ceux qui ne le sont pas . De là, la fable 
q u e j ' a i m e n t i o n n é e p lus h au t , les Arabes pre
n a n t ces se rpen t s pour des rac ines merve i l l euses . 
G o m m e tous les au t re s rapaces de l 'Afrique cen
t r a l e , qu i se nou r r i s sen t de rept i les , le ba te leur , 
quand u n incendie dévore l ' he rbe des s teppes , 
arr ive du plus loin, suit la l igne de feu, vole au 
mi l i eu de la fumée , et saisi t les rept i les q u e les 
i lammes ont c h a s s é s d e l e u r r e t r a i t e . A l 'occasion, 
il se n o u r r i t aussi de c h a r o g n e ; Kirk s'en p r o 
c u r a u n qu i avait m a n g é de la viande e m p o i 
sonnée , q u ' u n e hyène avait vomie . 

LeVa i l l an t di t q u e l e b a t e l e u r b â l i t s o n a i re sur 
les a r b r e s , et q u e la femelle pond trois ou 
qua t r e œufs b l ancs ; Speke croit qu ' i l n ' en pond 
q u ' u n seu l . La vérité para î t ê t re en t re ces deux 
ex t r êmes . Heugl in t rouva deux pet i ts dans une 
m ê m e a i re . La saison des a m o u r s a l ieu au c o m 
m e n c e m e n t de la sécheresse ; à ce m o m e n t 
aussi , la chasse des rep t i les lui est p lus facile 
qu ' au p r i n t e m p s , époque où ces a n i m a u x sont 
cachés pa r u n épais tapis de v e r d u r e . 

C a p t i v i t é . — Dans ces de rn ie r s t e m p s , on a 
vu souvent en E u r o p e des ba te leurs vivants, et 
il s'en t rouve m a i n t e n a n t dans tous les j a rd ins 
zoologiques . Ce sont c e p e n d a n t encore des oi
seaux t rès - recherchés , et qui se payent fort c h e r . 
D ' a i l l e u r s , a u c u n r apace n ' es t aussi b i en fait 
que le ba te leur p o u r capt iver l ' a t ten t ion , par 
la beau t é de son p l u m a g e et la s ingular i té de 
ses m œ u r s . 11 est h a b i t u é à suppor t e r des va
r ia t ions considérables de t e m p é r a t u r e , et si l ' h i 
ver n ' es t pas t rop rude , on p e u t le laisser en 
plein a i r . Il s ' a ccommode faci lement du r é g i m e 
ord ina i re des oiseaux de pro ie , de la viande c r u e . 
D 'après m a propre expér ience , j e le r ega rd» 
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comme u n des rapaces les p lus agréables à t en i r 

en capt ivi té . 

L E S É L A N I O N S — ELAN US. 

Die Gleitaare ou Schwimmer. 

Les élanions fo rmen t un g e n r e r é p a n d u sur 
toute la surface d e l à t e r re , l 'Eu rope excep tée ; 
une espèce, c ependan t , s'y est quelquefois m o n 
trée. 

C a r a c t è r e s . — Les q u a t r e espèces qui c o n s 
t i tuent ce genre se r e s s e m b l e n t b e a u c o u p . Elles 
ont le corps r a m a s s é ; le p l u m a g e s e r r é ; les ailes 
aiguës, l o n g u e s , dépassan t la queue , qui est 
courte et l é g è r e m e n t é e h a n c r é e ; les tarses cou r t s , 
épais, recouver t s de p l u m e s dans la moi t ié de 
leur face a n t é r i e u r e ; le doigt du mil ieu p lus long 
que les t a r ses ; des ongles t rès -acérés et forte
men t c r o c h u s ; le bec c o u r t , élevé, fo r t ement 
r ecourbé , t r è s - c r o c h u ; à bords de la mand ibu le 

B r i E n M . 

s u p é r i e u r e l égè remen t é c h a n c r é s ; un p l u m a g e 

très-fin, t r è s - m o u , c o m m e ce lu i d u h i b o u . 

L'ÉLAN-ION MÉLANOPTERE — ELAN US 

MELANOPTERUS. 

Der Gleilaar, Tlie blaek-winged Falcan. 

C a r a c t è r e s . — L'é lanion m é l a n o p t è r e a le 

dos b leu c e n d r é ; le ven t re b l a n c ; les ailes, le 
front, les épaules n o i r s ; l 'œil d 'un rouge vif ; le 
bec n o i r ; la cire et les pa t tes d ' u n j a u n e o r a n g e . 
Le mâle a 37 cen t , de long, et 82 cen t , d 'enver
g u r e ; la l ongueu r de l'aile es t de 3 1 c en t . , celle 
d e l à queue de 15 . La femelle est un p e u plus 
g r a n d e . 

Les j e u n e s sont d 'un gris b r u n â t r e , avec le 
ventre d ' un j a u n e clair , à r ayures longi tudinales 
b r u n â t r e s ; la p l u p a r t des p l u m e s sont bordées 
de l isérés b lancs . L'œil est j a u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'é lanion 
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m é l a n o p t è r e est assez c o m m u n en Syrie , et 
a b o n d a n t en E g y p t e . De là, il se répand dans 
tou te l 'Afrique e t dans le sud de l 'Asie. Aux 
Indes , on le r encon t r e , d ' ap rès J e r d o n , pa r tou t 
où il t rouve de quoi chasser . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après ce 

q u e j ' a i pu c o n s t a t e r , l ' é lanion m é l a n o p t è r e 
r e c h e r c h e les localités où a l t e r n e n t des bois et 
des c h a m p s ; dans le n o r d - e s t de l 'Afrique, il 
évite les g randes fo rê t s ; c 'est là , c ependan t , que 
J . V e r r e a u x a t rouvé son a i re . Il est t r è s - r a r e 
d a n s les forêts vierges d u S o u d a n or iental ; il 
est t r è s - c o m m u n , pa r con t r e , en E g y p t e , dans 
les pet i ts bois et dans les j a r d i n s . 

11 vit toujours pa r pa i res , e t ne s'associe j a 
ma i s à ses semblab les . Mais c h a q u e pa i re hab i te 
p rès d ' une au t r e , et l 'on p e u t ainsi voir hu i t à dix 
individus de cet te espèce s 'élever dans l 'air en 
m ê m e t emps . 

P a r s e s m œ u r s e t ses h a b i t u d e s , l 'é lanion 
m é l a n o p t è r e r e s semble , d 'un cô té , à la buse ; 
de l ' au t re , au m i l a n et au h i b o u . C'est le mat in 
et le soir s u r t o u t qu ' i l chasse ; on le voit c h a s 
sant encore au c répuscu le , a lors que les au t res r a 
paces d iu rnes se sont déjà l ivrés au repos . On ne 
p e u t l e m é c o n n a î t r e , soit qu ' i l vole, soit qu ' i l per
c h e . En volant , il t ient ses ailes relevées, d é t e l l e 
façon que la pointe est bien a u - d e s s u s du corps . 
P e r c h é , on le r econna î t à son p l u m a g e éc la tan t , 
b r i l l an t aux rayons du soleil . En E g y p t e , il se 
repose sur les pouLres des pui t s d ' i r r i g a t i o n ; de 
là le n o m de faucon des puits qu ' on lui a donné 
dans ce p a y s . Dans la Nubie , i l se t ient sur un 
a r b r e élevé, d 'où il peu t embras se r un vaste 
hor izon . Aperçoi t - i l une p r o i e , ou la f a i m le 
pousse- t -e l le , il p lane , p resque sans ba t t r e des 
ailes, il glisse dans l 'a ir , à u n e faible h a u t e u r ; 
lorsqu ' i l voit u n pet i t r ongeu r ou u n e sautere l le , 
il res te q u e l q u e t emps i m m o b i l e , puis il r aba t 
les ailes, se laisse t o m b e r sur sa proie , et l ' em
por te p o u r la dévorer à son poste d 'observa t ion . 
Souvent il m a n g e les sautere l les tou t en vo lan t ; 
q u a n t aux r o n g e u r s , il les p o r t e toujours s u r 
les a rb res . Un c h a m p un peu é t e n d u lui f o u r 
nit de la n o u r r i t u r e en a b o n d a n c e . Les pet i ts 
rongeur s fo rment le fond d e tous ses repas , i l 
ne m a n g e des sautere l les qu ' accesso i remen t . 11 
p e u t auss i , de t emps à a u l r e , ravir q u e l q u e pa s 
se reau , mais il ne les chasse pas à p r o p r e m e n t 
par ler . 

L 'é lanion est u n o i s e a u t r è s -ag réab le . E n 
E g y p t e , il n 'a n u l l e m e n t p e u r de l ' h o m m e , i l 
s a i t qu' i l n ' en s e r a pas inqu ié t é . Il v o l e au 
mil ieu des fellahs qui t ravai l lent aux c h a m p s ; 

il n i che sur des o rangers , don t c h a q u e semaine 
le j a rd in i e r vient cueil l i r les fruits. Mais une 
fois qu ' i l a appr i s à conna î t r e les E u r o p é e n s , il 
devient défiant, et ne se laisse pas a p p r o c h e r a 
por t ée de fusil. 

Le mâle est t rès a t t aché à sa femelle. Les 
oiseaux inoffensifs a t t i r en t peu son a t ten t ion , 
ma i s il poursu i t les g r a n d e s espèces de rapaces , 
en poussan t des cris pe rçan t s . Sa voix ressemble 
beaucoup à celle du gerfaut ; s eu l emen t les 
no tes en sont plus pro longées et plus sifflantes; 
on peut la r e c o n n a î t r e de fort loin. 

La saison des a m o u r s a lieu, en Egypte au 
p r in t emps , en Nubie au c o m m e n c e m e n t de la 
saison des pluies . J ' a i t rouvé le 4 m a r s , su r un 
c i t ronnier , une a i re d 'é lanion mé lanop tè re , avec 
trois pet i ts , couver t s de d u v e t ; le 13 m a r s , une 
seconde , avec trois œufs , sur un ju jub ie r , et le 
18 mars , u n e t ro i s ième, dans laquel le se t rou
vaient c inq pe t i t s . Les œufs sont d 'un blanc gris, 
s emés de taches et de t ra i ts b r u n s , t r ès - i r régu-
l iers . Ils on t environ 4 cent , de long, et 3 cent , 
dans leur plus grand d i a m è t r e . J e r d o n dit que 
ces œufs sont b l a n c s ; il y a u r a i t donc , sous ce 
rappor t , de g randes var ia t ions . 

Toutes les aires que j e vis é ta ient cons t ru i tes 
sur des arbres bas et touffus, à 7 mè t r e s au plus 
du sol. El les é ta ien t peu excavées ; de pet i tes 
b r anches en formaien t la base , et elles é ta ient 
tapissées i n t é r i e u r e m e n t de pet i tes r ac ines , de 
b r in s d ' h e r b e . Celles qui renfermaien t des 
pet i ts é ta ien t c o m p l è t e m e n t recouver tes de 
poils de pet i ts r o n g e u r s . 

C a p t i v i t é . — Pr i s encore au nid, les é lanions 
dev iennent aussi privés que le gerfaut ou la c ré 
cerel le , et m ê m e lorsqu ' i ls sont pr is vieux, ils n e 
ta rden t pas à s 'appr ivoiser . A l 'égard de leur 
m a î t r e , ils n e font j a m a i s usage de leurs a r m e s ; 
au p lus , le menacen t - i l s de leur bec, mais sans 
le mord re . Au b o u t de q u e l q u e s j ou r s , ils man
gen t dans la ma in . Ils s ' hab i t uen t r a p i d e m e n t à 
vivre dans u n a p p a r t e m e n t , e t ne semblen t pas 
reg re t t e r leur l iber té . lis ne peuvent vivre ce
pendan t avec les au t res o iseaux. J ' en mis un avec 
un hop lop tè re a r m é ; le l e n d e m a i n , il l'avait 
tué et dévoré . 

Les é lanions , en c a p t i v i t é , d e m a n d e n t d 'ail leurs 
que lques soins. Quand on leur d o n n e exclusive
m e n t de la chair muscu la i r e c r u e , ils périssent 
b i en tô t ; c o m m e les h i b o u x , il leur faut des 
a l iments dont il l eu r soit possible de régurgi ter 
les débr i s . 
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L E S I C T I N I E S — ICTINIA. 

Die Schwebcweihen. 

C a r a c t è r e s . — Les ict inies, vois ines des éla-

nions , ont les ailes t rès - longues , po in tues , suba i 

guës , la t ro i s ième penne é tan t la plus longue , et 

dépassant de heaucoup la q u e u e , qui est méd ioc re 

et l é g è r e m e n t é c h a n c r é e ; les tarses moyens , 

mais v igoureux , à moi t i é e m p l u m é s su r la face 

an t é r i eu re ; les doigts cou r t s , le.s ongles a r r o n 

dis, fo r tement r e c o u r b é s ; un bec cour t , aussi 

large que hau t , pou rvu d 'une pet i te den t sur 

les bords de la m a n d i b u l e supé r i eu re . Les p l u 

mes sont de g r a n d e u r m o y e n n e , mol les et 

serrées. 

L ' I C T I N I E D U M I S S I S S I P I — ICTINIA 

MISSISSIPENSIS. 

Der Schwebeweih, The Mississipi Kite. 

C a r a c t è r e s . — L' ic t in ie du Mississipi a 38 

cen t . de long e t 1 m è t r e d ' enve rgu re ; la tête e t la 
nuque d 'un blanc b l e u â t r e ; le dos, les ailes et 
la q u e u e no i r s , à reflets v e r d â t r e s ; l ' ex t rémi té 
de la d e u x i è m e penne de l'aile d ' un b lanc gr i 
s â t r e ; les barbes ex te rnes de la de rn i è r e des r é 
miges p r imai res d 'un rouge vif; l 'œil rouge de 
s a n g ; le bec et u n cercle qui e n t o u r e l 'œil no i r s ; 
les pat tes d ' un rouge c a r m i n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

est p rop re à l ' A m é r i q u e sep ten t r iona le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — <( Quand 

le p r i n t e m p s ar r ive , dit A u d u b o n , l ' ic t inie a p 
paraî t dans le bassin du père des fleuves et en 
remonte les rives j u squ ' à Memph i s . Dans la 
Louis iane , on la voit arr iver , vers le mil ieu d 'a
vril, par pet i tes bandes de c inq ou pi.x indiv idus . 
Elle s 'établit dans la forêt, le long des rivières, 
ne s 'avançant pas dans l ' i n t é r i eu r des t e r r e s , et 
recherche s u r t o u t les planta t ions nouve l l ement 
établies, au voisinage d 'un cours d ' eau . Son vol 
est v igoureux , l ong t emps sou tenu . Souven t l ' ic
tinie s'élève à une h a u t e u r où, seul , le nauc l e r de 
la Caroline est capable d e l à su ivre . Souvent elle 
plane dans l 'air sans faire un seul m o u v e m e n t , 
et décr i t aussi des cercles m a j e s t u e u x ; d 'au t res 
fois, elle fe rme b r u s q u e m e n t les ai les, et se 
laisse t omber ob l i quemen t , avec la vitesse de la 
flèche, jusqu ' à la b r a n c h e où elle a vu un peti t lé
zard ou q u e l q u e insec te . Parfois elle vole en tour 
nant a u t o u r du t ronc d ' un a rb re , en poursu ivan t 
une p r o i e ; parfois elle fait des zigzags, c o m m e 
si un e n n e m i d a n g e r e u x étai t à sa pou r su i t e , 

ou b ien elle se laisse t o m b e r c o m m e un pigeon 
t ou rb i l l onneu r . Dans ses voyages, elle vole dro i t 
devan t e l l e ; d 'o rd ina i re , elle es t suivie d ' une 
n u é e d 'h i ronde l l e s ; dans d ' au t res m o m e n t s , on 
la voit à u n e g rande h a u t e u r , mê lée à u n e bande 
de cornei l les ou de vau tou r s , ou en société du 
milan h i ronde l l e . Elle ha rce l l e le vau tour et le 
force à s 'enfuir. Lorsqu 'e l le fond sur un insec te 
ou sur un rept i le , elle se p e n c h e un peu de cô té , 
é t e n d les pa t tes , les se r res ouver tes , et saisit sa 
p r o i e ; elle m a n g e tou t en volant et aussi a i sé
m e n t q u e lorsqu 'e l le est p e r c h é e . T a n t qu 'e l le 
est en bonne san té , elle ne t o u c h e j ama i s le sol . 
El le n ' a t t a q u e j a m a i s les m a m m i f è r e s , b i en 
qu 'e l le s 'amuse parfois à poursu iv re un rena rd 
de ses cr is , en faisant m i n e , à p lus ieurs repr i ses , 
de fondre sur lu i . Elle ne fait r ien n o n plus aux 
oiseaux. » 

L' ic t inie n i che toujours sur les plus h au t e s 
b r a n c h e s d 'un a rbre fort élevé ; elle s 'établi t de 
préférence sur les magnol ias ou les c h ê n e s 
b lancs , ces a rbres superbes des forêts du S u d . 
Son aire ressemble assez au nid de la cornei l le ; 
elle est cons t ru i te de b r a n c h e s g ross i è remen t 
en t re lacées , et r ecouver tes de mousses , d ' écorces 
et de feuilles sèches . La femelle pond deux ou 
trois œufs a r rond i s , no i râ t res , semés de po in t s 
n o m b r e u x noirs et b r u n - c h o c o l a t . Les deux pa 
rents les couvent a l t e rna t ivement . Ils t é m o i g n e n t 
à leur p r o g é n i t u r e le plus vif a m o u r , et la d é 
fendent con t re tous ses e n n e m i s , con t r e l ' h o m m e 
l u i - m ê m e . A u d u b o n les vit fondre à p lu s i eu r s 
repr ises sur un n è g r e en t ra in de dé t ru i r e l eu r 
a i re . Les pet i ts r e s s emb len t de bonne h e u r e à 
leurs p a r e n t s ; ils on t leur p l u m a g e définitif 
avan t l ' époque de la m i g r a t i o n . 

C h a s s e . — L' ic t inie d u Mississipi n 'es t pas 
cra int ive , et u n e fois p e r c h é e , elle se laisse faci
l e m e n t a p p r o c h e r . Il n 'es t c ependan t pas aisé 
de la chasser , car on n e la voit d 'o rd ina i re q u e 
q u a n d elle vole, et a lors , elle est hors de po r t ée . 
Elle ne se p e r c h e le p lus souven t q u e su r les 
b ranches les plus h a u t e s , et il faut u n e ca rab ine 
p o u r l ' a t te indre . Blessée, elle c h e r c h e encore à 
se dé fend re . 

On n e sait r ien de ses m œ u r s en capt iv i té ; il 
doi t ê tre difficile de lui p r o c u r e r u n e n o u r r i t u r e 
convenab le . 

L E S C Y M I N D I S — CYMINDIS. 

Die Bussardweihen. 

C a r a c t è r e s . — Les cymind i s sont p re sque 

aussi voisins des mi lans que du guêp ie r . Ils on t 
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des formes sveltes, les ailes t rès - longues et poin
t u e s , la queue longue , l a rge , l égè rement a r r o n 
die ; les tarses cour t s , m inces , couver ts de p lu 
mes dans u n e pa r t i e de leur face a n t é r i e u r e ; les 
doigts faibles, de longueu r m o y e n n e ; les ongles 
minces , longs , peu recourbés ; le bec élevé, droi t , 
c o m p r i m é l a t é r a l emen t , à bords droi ts , sans 
é c b a n c r u r e n i den te lu re , à m a n d i b u l e s u p é r i e u r e 
t rès-crochue e t dépassan t de b e a u c o u p l ' infé
r i e u r e . 

LE CTMIKDIS BEC-EN-CHOC — CYMI1SBIS 

VNCINÂTVS. 

Der Bussardweih, The crook-billed Falcon. 

C a r a c t è r e s . — Le cymindis bec-en-croc a 44 

cent , de l o n g e l 91 cent , d ' e n v e r g u r e ; la l o n g u e u r 
de l 'aile pliée est de 30 c e n t . , celle de la q u e u e 
de 19. Le mâle adu l t e est d 'un noir un i fo rme , à 
reflets b leuâ t res ; il a le ven t re u n peu plus clair 
que le dos ; les pennes des ailes et de la q u e u e 
'd 'un gris clair , rayées de gris foncé ; u n e la rge 
b a n d e t ransversa le à labase de la q u e u e ; l 'œil gris 
d e pe r le ; la m a n d i b u l e supér i eu re no i r e , l 'infé
r i e u r e d ' u n b lanc j a u n â t r e ; la cire, la l igne qu i 
va d u bec à l 'œi l , une t ache a u t o u r de l 'œil, d ' u n 
gris verdât re ; le bord bucca l j a u n e , les pat tes 
d ' u n j a u n e o r a n g e . 

La femelle est d ' un gris c la i r , avec les pennes 
cauda les ondulées de gris e t de n o i r ; le ven l re 
rayé de h lanc en t ravers . Au-dessous de la large 
b a n d e b l anche de la q u e u e on en t rouve u n e 
n o i r e , pu i s une grise et une n o i r e . 

Les j e u n e s ont le dos g r i s -h run , c h a q u e p l u m e 
étant bordée de r o u x ; la face infér ieure du corps 
j aune - roux clair , à b a n d e s t ransversales roux de 
rou i l l e ; les rémiges p r i m a i r e s d 'un b r u n noi r , 
m a r q u é e s de bandes c la i res , et bordées d 'un l i 
séré b l a n c h â t r e ; la q u e u e coupée par deux b a n 
des d 'un gris j a u n â t r e en dessus , et trois bandes 
d 'un j a u n e r o u g e â t r e en dessous, d o n t l 'une o c 
cupe l ' ex t rémi té de la q u e u e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après les 

observat ions du p r ince de W i e d , de S c h o m b u r g k , 
de B u r m e i s t e r et d ' au t res voyageurs , le c y m i n 
dis hab i t e la plus g r a n d e par t ie de l ' A m é r i q u e 
du Sud ; il est aussi c o m m u n dans les forêts des 
côtes q u e dans celles des s t eppes ; mais on le 
t rouve s u r t o u t à la l isière des forêts , n o n loin 
des hab i t a t ions . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C'est, dit le 

pr ince de W i e d , un bel oiseau, très-vif. Ses lon

gues ailes lu i p e r m e t t e n t de voler faci lement et 

avec rap id i t é . Il n 'es t r a r e nul le pa r t . Mes chas

seurs en t u è r e n t b e a u c o u p . J ' a i t rouvé dans son 
e s tomac des insectes et des mol lusques , il se 
n o u r r i t d 'oiseaux et d ' au t res pet i ts an imaux , 
Il est hard i et sauvage, D 

Il n iche sur des a rb res inaccess ib les . 

L E S B A Z A S — BAZA. 

Die Haubenweihen. 

C a r a c t è r e s . — Les bazas ont le bec peti t , 

mais for tement r ecou rbé , à m a n d i b u l e supé 

r ieure m u n i e de chaque côté de deux dents acé

rées , tandis q u e la m a n d i b u l e in fé r ieure en a 

trois ou qua t r e près de la p o i n t e ; des ailes al

longées , suba iguës , la t ro i s ième p e n n e étant 

la plus longue ; la q u e u e longue , a m p l e , car rée 

ou fa ib lement é c h a n c r é e ; des tarses cour t s , 

épais, couverts de p lumes dans leur pa r t i e su

pér i eu re ; des doigts cour t s ; des ongles peti ts et 

t rès - recourbés ; la tê te o rnée d ' u n e sor te de 

h u p p e . 

LE B A Ï A LOPHOTE — BAZA LOI'IIOTES. 

Der Syama. 

C a r a c t è r e s . — Le baza l o p h o t e , l e Syama des 
Indiens , est une des espèces les plus s ingul ières 
de la famille des Mil vidés. Il a de 3G à 39 cen t , 
de long, et 82 cent , d ' enve rgure ; la longueur de 
l'aile pl iée est de 25 cent , et celle de la queue 
de 14. Il a tou te la face supé r i eu re du corps , les 
cuisses , les couver tu res infér ieures de l 'aile et 
de la q u e u e d 'un no i r b r i l l a n t ; les barbes exter
nes des rémiges seconda i res d ' u n beau b r u n ; 
les p l u m e s de l 'épaule et que lques -unes des 
de rn iè re s couver tu res supér ieures dé l 'aile b l a n 
ches , tachetées de b r u n ; il en résul te q u e l'aile 
est m a r q u é e d 'une b a n d e b l a n c h e i n t e r r o m p u e . 
La face infér ieure du corps est b lanche . S u r les 
côtés du ven t re sont c inq ou six bandes d 'un 
b r u n vif. Les pennes des ailes e t la q u e u e sont 
d 'un b leu clair . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « Ce bel Oi

seau, d i t J e r d o n , se t rouve dans t ou t e s les Indes . 
Il est assez rare dans le sud , et ce n 'es t qu ' excep 
t ionne l lement qu 'on le r e n c o n t r e a u x environs 
de Ca lcu t t a ; il est p lus c o m m u n dans le bas 
Himalaya. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — (( Il S C nour 

r i t d ' insectes , qu ' i l chasse dans les forêts. Il ne 
s'élève q u e r a r e m e n t dans les a i rs , p o u r y planer 
et y décr i re des cerc les . Souven t , il relève sa 
h u p p e . 
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Je n e connais a u c u n e au t r e observat ion qui 

ait été pub l iée sur cet oiseau. 

L E S M I L A N S — MILVUS 

Lie Milanen, The Kiles. 

C a r a c t è r e s . — Les mi lans ont des formes 

sveltes ; la tête pet i te ; le bec m é d i o c r e , cou r t , à 

arê te v i v e ; des ailes g r andes , longues , o b t u s e s ; 

une q u e u e a l longée , p lus ou moins échanc rée ; 

des t a r ses cour t s et écussonnés . 

Quelques na tu ra l i s t e s ont cru devoir é tabl i r 

deux genres p o u r les mi lans , mais les différences 

qu ' i l s s ignalent c o m m e a t t r ibu t s g é n é r i q u e s sont 

v ra iment si peu impor t an t e s qu ' i l es t difficile de 

les a d m e t t r e c o m m e carac tè res de g e n r e . Nous 

nous bo rne rons donc à dis t r ibuer les mi lans dans 

deux s imples g roupes . 

1° Les milans aquatiques — Hydroictinia. 

Die Wasserweihen. 

C a r a c t è r e s . — Les espèces qui a p p a r t i e n n e n t à 

ce g roupe ont la m a n d i b u l e supér i eu re pourvue 
d ' u n e d e n t b ien d i s t i nc t e ; des ai les, don t la 
p remiè re r é m i g e est plus cour te q u e la sep t i ème ; 
une q u e u e m é d i o c r e m e n t f o u r c h u e , à te intes 
foncées. 

LE MILAN N O i n — MILVUS {HYDROlCTlNIA) NIGER. 

Der Gabelweih, der schwarze Milan. 

C a r a c t è r e s . — Le mi lan noi r a de 38 à 63 cent , 
de long, et de lm,3% à l m , 3 8 d ' envergure ; la lon
gueur de l 'aile est de 44 cen t . , celle de la queue 
de 27 à 30. Les adul tes on t la tê te , la gorge, 
le cou d 'un b lanc sale, à t aches longi tud ina les 
g r i s -b run foncé ; la po i t r ine d 'un b r u n rou-
geâtre , avec des t ra i t s foncés ; le ven t re et les 
cuisses d 'un b r u n roux , rayés de n o i r ; le dos , 
les épau les , les tectr ices supér i eu res de l'aiie 
d 'un b r u n foncé, chaque p l u m e ayant une ét roi te 
bordure plus c la i re , le b o r d de l'aile r o u x ; les 
rémiges d 'un noir b r u n à l ' e x t r é m i t é , b lan
châtres su r les barbes i n t e r n e s ; la q u e u e b rune , 
m a r q u é e de neuf à douze b a n d e s é t roi tes , a l terna
t ivement noires et b r u n e s ; le bec noir ; la cire 
j aune ; l 'œil gr is-brun ; les pat tes j a u n e - o r a n g e . 

Les j eunes sont d 'un b r u n plus un i forme ; la 
m e m b r a n e de la base du bec et les pat tes sont 
d'un j a u n e plus clair que chez les adul tes ; le bec 
est no i r , l 'iris b r u n foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau se 

mont re s u r u n e assez g r a n d e é t endue de l 'Eu

rope . Il hab i t e les pla ines de l 'Al lemagne , s u r 
t o u t du Sud-Est , la Hongr ie , la Russ ie , et l 'Asie 
cen t ra le j u s q u ' a u J a p o n . On le voit aussi s u r 
que lques poin ts de la F r a n c e . Mais il n 'y est pas 
p lus c o m m u n q u ' e n A l l emagne ; par con t re , il 
abonde en Russ ie . E n Afr ique et en Asie Mi
n e u r e , il est r emplacé p a r u n e espèce vois ine , le 
mi lan paras i t e , avec laquel le il est souvent con
fondu. 

Mœurs, habitudes et régime. — Dans I l O S 
pays , ce n 'es t q u ' u n oiseau de passage. Arr ivé en 
m a r s , il nous qu i t t e à la fin d 'oc tobre , mais sans 
aller b ien lo in ; c'est au plus s'il s 'avance j u s q u ' e n 
Egyp te . Il f réquente les forêts, au voisinage des 
rivières ou des eaux d o r m a n t e s ; ca r c'est là son 
vér i table t e r r a in de chasse . Hors le t e m p s des 
a m o u r s , il ne se re t i re dans la forêt que pour 
y d o r m i r . 

Le mi l an no i r est un rapace b ien d o u é ; c e 
p e n d a n t il n e figure pas p a r m i les oiseaux de 
proie nob les . Il vole avec a isance et l ong t emps 
sans se fat iguer; il plane s o u v e n t ; ma i s on ne 
peu t le c o m p a r e r sous ce r appor t au faucon. Il 
m a r c h e assez b ien , c 'es t -à-di re mieux q u e beau
coup d 'aut res r apaces . Au repos et p e r c h é , il se 
t ient droi t . Ses sens sont assez parfai ts , sa vue 
s u r t o u t est excel lente . Son inte l l igence n ' e s t pas 
m é d i o c r e , mais son ca rac tè re n'offre r ien d'at
t rayant . Le mi lan no i r est un des m e n d i a n t s les 
plus osés, les p lus i m p u d e n t s qu ' i l existe . T r o p 
lâche et t rop paresseux p o u r c o n q u é r i r l u i -
m ê m e sa pro ie , il p o u r s u i t les rapaces nobles , 
les t o u r m e n t e , les inqu iè t e , j u s q u ' à ce qu ' i ls lui 
a ien t a b a n d o n n é leur c ap tu r e . C'est pa r là sur
tou t qu ' i l se r en d nuis ib le , car il n 'es t pas lui-
m ê m e grand chasseu r . Le mi lan noir se n o u r r i t 
de pet i t s q u a d r u p è d e s , de sour is , de ra t s , de 
h a m s t e r s , et r e n d ainsi q u e l q u e s services ; néan
moins , il dé t ru i t aussi des levrauts et des t a u p e s , 
et c'est un p ê c h e u r assez adro i t . A l ' époque du 
frai, il poursu i t s u r t o u t les poissons, mais , c o m m e 
il ne p e u t pas p longer , il ne fait pas grand ma l 
aux pêche r i e s . L ' i m p u d e n c e avec laquel le il p é 
nèt re dans les cours et les fermes le fait un i 
verse l lement détester . Il vole les poussins , les 
volailles ; toutefois il est si lâche, q u ' u n e poule 
courageuse peu t le m e t t r e en fuite. Malgré sa 
coua rd i se , grâce à sa ruse e t à sa p r u d e n c e , il 
trouve toujours q u e l q u e pou le t ou q u e l q u e ca
ne ton à dévorer . S'il ne r e n c o n t r e r ien au t re 
chose , il se raba t su r les grenoui l les ; on le voit 
aussi p a r t o u t où il y a u n e cha rogne à dévorer . 

A la fin d'avril ou dans les p r e m i e r s j ou r s de 
m a i , c o m m e n c e la saison des a m o u r s . Le mâle e t 
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L E S R A P A C E S . 

la femelle se j o u e n t en volant . On les voit, sans 
d o n n e r un coup d 'a i le , décr i re au hau l des airs 
de vastes sp i ra les . Le m â l e con l i nue ces exer 
cices pendant que la femelle couve . L 'aire est 
établ ie sur un a rb re é l evé ; elle est gross ière
m e n t const ru i te avec des b r a n c h e s sèches , re
couver tes d ' une couche de ma té r i aux plus m o u s . 
L 'excavat ion en est tapissée de pai l le , de c h a u 
mes desséchés , de mousses , souven t de pa
piers et de chiffons. Les trois ou qua t r e œufs 
qu i fo rment la couvée sont j a u n â t r e s ou d ' un 
b lanc gr isâ t re , à m a r b r u r e s b r u n e s . Les j e u n e s 
sont nour r i s de m u l o t s , de grenoui l l e s , pa r 
fois de j eunes oiseaux. Ils res ten t l ong temps 
dans le n id , e t , m ô m e après avoir pr is l eur essor, 
les paren ts les nour r i s sen t enco re p e n d a n t p lu
sieurs semaines et les ins t ru i sen t . Pu i s , la fa
mil le se sépare , et c h a c u n va de son c ô t é ; mais , 
en a u t o m n e , les mi lans no i r s se r éun i s sen t 
en t r oupes plus ou mo ins n o m b r e u s e s , pour en
t r e p r e n d r e leurs mig ra t i ons . 

C a p t i v i t é . — En volière, le milan no i r est u n 
oiseau assez agréable . Il d o n n e peu de p e i n e s ; il 
s 'habi tue r a p i d e m e n t à la per te de sa l iberté ; il 
p r e n d son m a î t r e en affection, le sa lue d ' u n cr i 
de b ienvenue , lorsqu ' i l l ' aperçoi t , et che rche 
c h a q u e j o u r à lui d o n n e r de nouvel les p reuves 
d'affection. Il vit en bonne h a r m o n i e avec les 
au t res rapaces de sa tai l le , par la ra ison qu' i l est 
t rop lâche p o u r les a t t a q u e r . Du res te , il n 'a 
nul le r é p u g n a n c e à dévore r le cadavre de ceux 
avec lesquels il a vécu p e n d a n t des années dans 
les mei l leurs r appor t s . 

LE MILAN GOVINDA — MILVVS (HYDROICT1NÏA) 

GOVINUA. 

Lie Gowinda. 

C a r a c t è r e s . — Le govinda a le dessus de la 

t ê te et du cou , la po i t r ine et le ven t re d ' un b r u n 
chocola t , varié de m è c h e s d 'un j a u n e f auve ; la 
gorge et les côtés de la tê te d 'un roux pâle ; une 
large tache d ' un b r u n n o i r â t r e , s ' é t endan t des 
l o r u m s sur la rég ion des ore i l l es ; les sous-cauda
les d 'un roux pâ l e ; le dos et les couver tu res 
supé r i eu re s des ailes b r u n s , avec des taches te r 
mina l e s fauves; les ailes b runes ; la q u e u e b r u n e 
en dessus, grise en dessous , coupée par des bandes 
un peu plus foncées et bo rdée de fauve à l 'extré
m i t é ; le bec et les ongles n o i r s ; la cire b l euâ t re ; 
les pat tes d 'un gris b l euâ t r e ; l 'iris d 'un gris foncé. 
L 'o iseau a 5 9 cent , de longueu r to ta le , l'aile 
p l iée 48 cent , et la q u e u e 31 cenl . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le govinda 

r emp lace le mi lan noir aux Indes . 
M u - t i r s , h a b i t u t l e s e t r é g i m e . — Jcnloi l 

nous a fait conna î t r e les m œ u r s de cet oiseau. 

«II est r é p a n d u , di t - i l , dans tou tes les Indes , 
et y est un des rapaces les plus c o m m u n s , depu i s 
les bords de la m e r j u s q u ' à une a l t i tude de 
2,600 m è t r e s . Il préfère le vois inage des villes 
et des endroi t s b i en peuplés , et s'y é tab l i t ; il 
suit les voyageurs , p rend sa n o u r r i t u r e devant 
l ' h o m m e , enlève leur proie aux au t res rapaces 
et m ê m e à ses s e m b l a b l e s ; de t e m p s à a u t r e , 
il enlève u n e poule ou q u e l q u e oiseau blessé . 
Ph i l ipps di t qu' i l est t rès-rusé , qu ' i l a t t aque les 
p e r r o q u e t s et les p o u l e s , mais qu ' i l r edou t e 
les au t r e s oiseaux de proie et les cornei l les ; 
qu'il laisse celles-ci se p a r t a g e r , en sa p résence , 
u n m o r c e a u de cha i r , sans r éc l amer sa p a r t . 
Mais cela n e c a d r e nu l l emen t avec mes observa-
l ions. Le govinda vit en assez bons r appor t s avec 
les cornei l les ; j e l'ai c e p e n d a n t vu les p o u r s u i 
vre , les c o n t r a i n d r e à lui a b a n d o n n e r l eur p ro ie . 
Des gens dignes de foi on t m ê m e assuré à Blight 
qu ' i l dévorai t des cornei l les . Celles-ci, de l eu r 
côlé , p o u r s u i v e n t le govinda, mais pa r s imple 
m a n i è r e de passe - t emps . Bl ight ajoute que les 
govindas se r é u n i s s e n t souvent en grandes t rou
p e s ; j ' a i vu, moi auss i , les mi lans de toute u n e 
cont rée accour i r au m ê m e endro i t et lenir une 
sorte de consei l . On dit que p e n d a n t la saison des 
pluies , ils qu i t t en t Calcut ta p o u r trois ou qua t r e 
m o i s ; j e n 'a i r ien vu de semblable dans d ' au t re s 
locali tés. Ils s ' accoup len t vers Noël, et couvent 
du mois de janvie r au mois d 'avri l . L e u r nid est 
cons t ru i t avec de grosses b ranches et des ra 
m e a u x , souvent l ' i n té r i eur en est tapissé de chif
fons ; il est établi su r u n a rb re , r a r e m e n t su r u n 
roche r , et il con t i en t trois ou qua t re œufs , n 

LE MILAN PARASITE — MILVVS [HYDROlCTIlSId) 

PARASITICVS. 

Der Schmarotsermilan. 

Le mi lan paras i t e (fig. 126) r ep résen te en Afri

que no t re mi l an n o i r ; il j o u e dans ces con t rées 

un rôle plus impor t an t p o u r l ' h o m m e que celui 

de ses congénères e u r o p é e n s . 
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2° Les milans proprement dits — Milvus. 

Die Milanen. 

C a r a c t e r e s . — Les espèces de ce g roupe se 

dis t inguen t de celles du g r o u p e p r é c é d e n t par 
un bec p lus fort, p lus élevé, à c roche t plus c o u r t ; 
par des ailes, don t la p r e m i è r e r é m i g e est aussi 
longue que la s e p t i è m e ; par une q u e u e p lus 
longue , p lus p ro fondémen t échanc rée . 

JLE MILAN ROYAL — MILVUS IiEG-lLIS. 

Der Kônigsweih, The Kite. 

C a r a c t è r e s . — Le milan royal a, 66 cent , de 
long, et im,o7 d ' e n v e r g u r e ; la l o n g u e u r de l'aile 
est de 50 cen t . , celle de la q u e u e de 39. La fe
melle a environ 8 cent , de p lus q u e le m â l e , 
dans toutes ses d imens ions . Le p l u m a g e est roux 
de rouil le , semé de taches et de raies d 'un b run 
noir, qui occupen t le cent re des p l u m e s . La tête 
et le cou sont blancs , à flammèches longi tudi 
nales b r u n e s ; la poin te des ailes est n o i r e ; la 
q u e u e , roux de roui l le , avec des bandes t r ansve r 
sales d 'un brun-foncé . 

Chez les j e u n e s , la tête est t ache tée de b lanc 
j a u n â t r e et de r o u x de rou i l l e ; les p lumes de la 
l'ace infér ieure du corps sont bordées d ' un li
séré clair . 

Distribution géographique. — Les plaines 

de l 'Eu rope , depuis le sud de la S u è d e j u s q u ' e n 

Espagne , et de là j u s q u ' e n S ibér ie , sont la patr ie 

de ce rapace vulgaire et ignoble . Il n e m a n q u e 

dans aucune par t i e du nord de l 'Al lemagne , 

mais il ne para î t dans les rég ions m o n t a g n e u s e s 

que lors de ses migra t ions . On le r e n c o n t r e quel 

quefois dans le nord-est de l 'Afrique et p lus r a 

rement en Egyp te . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le milan 

royal appa ra î t au c o m m e n c e m e n t d e m a r s , et 
reste dans nos pays j u s q u ' a u c o m m e n c e m e n t 
d 'oc tobre ; dans les hivers t r ès -doux , que lques -
uns m ê m e y res ten t t o u t e l ' année . ; A l 'époque 
de leurs migra t ions , les mi l ans se réun i s sen t 
souvent en grandes bandes , de c i n q u a n t e à deux 
cents individus, e t ces sociétés para issent persis
ter tout l 'hiver. Près de Tolède , je vis, en hiver , 
un vol d 'au moins qua l re -v ing ts milans : le j ou r , 
ils chassaient de c o m p a g n i e ; le soir , ils se r é u 
nissaient dans u n petit bois , su r les bords du 
Tage. En été, on ne r encon t r e dans ce t te loca
lité que que lques rares milans, vivant isolés, ou 
au plus deux à d e u x . 

Jad is , le milan royal remplissai t dans que l 

ques villes d ' E u r o p e le rôle q u e rempl i s sen t 
a c tue l l emen t le mi lan paras i te et le govinda, 
en Afrique et dans l ' Inde . « Du t emps d u roi 
Henr i VIII, dit Pennan t , u n g rand n o m b r e de 
milans se voyaient dans les rues de L o n d r e s ; ils 
é ta ient a t t i rés pa r les débr is de tou te n a t u r e 
qu 'on je ta i t s u r la voie pub l ique , et ils é ta ient 
si peu craintifs, qu ' i ls venaient p r e n d r e leur proie 
au mil ieu de la foule la plus g r ande . Il étai t d é 
fendu de les t u e r . » 

Malgré son n o m , ce mi lan n 'es t r ien mo ins 
qu ' un oiseau royal . Il est paresseux , assez lourd 
et passab lemen t lâche . Son vol est lent , mais t rès-
sou tenu , il nage p o u r a insi d i re dans l ' a i r ; il 
est quelquefois u n qua r t d ' h e u r e sans d o n n e r u n 
seul coup d'aile, et ne se guide alors q u e pa r des 
m o u v e m e n t s de q u e u e . Tan tô t , il s'élève à u n e 
h a u t e u r où l 'œil peut à peine le su iv re ; tantôt , 
et sans p lus d'efforts, il vole en rasan t le sol. Il 
m a r c h e m a l , e t sauti l le p lu tô t . Au repos e t per
ché , il a la t enue du milan noi r . II leur ressem
ble aussi sous le r a p p o r t des sens et des facultés 
in te l lec tuel les . C o m m e eux , il est p r u d e n t , rusé , 
mais l âche , paresseux et i m p u d e n t . Sa voix est 
désagréab le . Elle consis te en u n son pro longé , 
qu i t ient du bê lemen t et du r i c a n e m e n t ; on peu t 
la r end re par hihihiwœ. A l ' époque des a m o u r s , 
ou lorsqu ' i l a q u e l q u e sujet de grand con ten 
t emen t , il fait en t end re u n e sorte de tri l le. Il se 
nour r i t de peti ts m a m m i f è r e s , de j eu n es oiseaux 
encore incapables de voler, de lézards , de ser
pen t s , de grenoui l les , de c r a p a u d s , de sautere l les , 
d ' insectes , de vers de t e r r e . Dans les fermes, 
il enlève les poussins ; il d o n n e fort à faire aux 
gardiens d 'o ies ; il nu i t aux chasses , en d é t r u i 
san t des levrau ts et des p e r d r e a u x . II parvient à 
enlever aux faucons leur pro ie , à force de les 
harce le r . Mais , m a l g r é tous ses défauts , le mi lan 
royal est un des oiseaux les plus ut i les de nos 
cont rées , pa r les chasses con t inue l les qu ' i l fait 
aux nuées de c a m p a g n o l s qu i dévas ten t nos 
c h a m p s ; c h a q u e j o u r il en dé t ru i t des quan t i t é s 
cons idérab les , soit p o u r sa p ropre n o u r r i t u r e , 
soit pour celle de ses pet i t s . L o r s q u ' o n t i en t 
compte du n o m b r e d ' insectes et de r o n g e u r s 
nuisibles qu' i l dévore , on est porté à lui p a r d o n 
ne r le rapt d 'un gibier ou d 'une j e u n e o ie ; s'il 
étai t moins i m p u d e n t , moins m e n d i a n t , s'il ne 
forçait les faucons à enlever plus qu ' i l s n 'on t 
besoin pour e u x - m ê m e s , nous lui donner ions une 
place d ' h o n n e u r p a r m i les alliés de l ' agr icu l ture . 
Mais les méfaits d o n t il se rend c o u p a b l e , 
d i r ec t emen t ou ind i r ec t emen t , ne nous p e r m e t 
ten t pas de le considérer ainsi . 
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Sous le r appor t de la r ep roduc t ion , tout ce 

q u e nous avons dit du mi lan noir s 'appl ique au 

mi l an roya l . Celui-ci , cependan t , a e n c o i " p lus 

l ' h ab i t ude de tapisser son nid de chiffons et de 

p a p i e r s , et il n 'emploie pas toujours les p lus 

p r o p r e s . Lorsque le mi lan le peu t , il s ' empare 

d ' u n ancien n id de corneil le ou d 'une aire de 

faucon a b a n d o n n é e ; a u t r e m e n t , il cons t ru i t lu i -

môme son nid, A la fin d 'avri l , la femelle a fini 

sa p o n t e ; ses œ u f s , a u n o m b r e de deux, r a r e m e n t 

de t rois , sont b l a n c h â t r e s , semés de t aches r o u -

geât res . La m è r e les couve seule ; le mâle la n o u r 

r i t pendanL ce t e m p s . Les deux paren t s p r e n n e n t 

ensu i t e éga lemen t par t à l ' éducat ion de leurs 

p e t i t s . 

C a p t i v i t é . — E n cap t iv i t é , le mi l an royal 

dev ien t aussi privé q u e le mi lan noir ; il est aussi 

sobre , aussi d o u x ; il y a cependan t des excep

t ions , ri P e n d a n t l o n g t e m p s , r acon t e Berge , j ' a i 

eu u n mi lan q u e j e tenais dans un gren ie r . P l u s 

t a r d , il du t par tager cet te d e m e u r e avec deux 

cha t s à demi adu l tes . C h a q u e j o u r , on leur 

donna i t du pa in t r e m p é dans d u lait . Au com

m e n c e m e n t , l 'oiseau ne pa ru t p rê t e r nul le a t t en

t ions à ses c o m p a g n o n s ; mais b ien tô t il se m i t 

à les chasser de leur m a n g e o i r e , et au b o u t de 

peu de t e m p s , il en arr iva à ne plus t o u c h e r à la 

v iande q u ' o n lu i donna i t , e t à vider deux fois 

pa r j o u r u n e assiette r empl ie de pa in et de lait . 

On du t enlever les chats , p o u r les e m p ê c h e r de 

m o u r i r de faim. Tan t qu ' i l s furent dans le g re 

n i e r , le mi lan n e m a n g e a pas de v i a n d e ; 

ma i s il n e souffrit pas que les cha ts y touchas 

s e n t . » 

D 'au t re s mi l ans se sont m i e u x condu i t s dans 

u n e c i rcons tance différente. « Un de mes a m i s , 

dit Lenz , a eu long t emps u n mi lan royal , d o n t 

les ailes é ta ient pa ra lysées ; on le laissait l ibre 

dans le j a r d i n . Il y cons t ru i s i t un n i d , pond i t 

deux œufs e t les couva avec ass idui té . L ' année 

d ' ap rès , il r e c o m m e n ç a : n On m i t a lors dans son 

nid trois œufs de poule , qu ' i l couva. L o r s q u e les 

pet i ts furent éclos il les re tena i t à l 'a ide de son 

b e c , q u a n d ils voula ient se sauver , les poussa i t 

sous lui , che rcha i t à les nour r i r avec des m o r 

ceaux de v i a n d e . Mais ils pé r i r en t r a p i d e 

m e n t . » 

Nos mi lans se m o n t r e n t t r ès -a t t achés aux pe r 

sonnes qu ' i l s conna i s sen t ; j ' a i du plaisir à les 

visi ter , et j e les r ega rde c o m m e les rapaces les 

plus agréables du Ja rd in zoologique de H a m 

b o u r g . 

L E S N A U C L E R S — NAUCLERUS 

Die Sehuialbenweilien. 

C a r a c t è r e s . — Les nauc le rs ou mi l ans -h i ron 

delles sont les plus r e m a r q u a b l e s de tous les 

milvidés . Ils ont le corps robus t e , le cou cour t , la 

tê te pe t i te mais l o n g u e ; la q u e u e t rès -profondé

m e n t é c h a n c r é e , c o m m e une q u e u e d ' h i r o n 

del le , les pennes ex te rnes é t a n t du doub le p lus 

longues q u e les m é d i a n e s ; le bec l a r g e m e n t fen

d u , assez long, mais bas , r e c o u r b é dès la b a s e , 

à c roche t acé ré , à b o r d s droi ts , sans den ts ni 

é c h a n c r u r e ; les tarses cou r t s et pe t i t s , assez 

épa i s ; les doigts c o u r t s ; les ongles t rès -acérés et 

for tement r e c o u r b é s ; les p lumes g randes et 

mol les . 

LE NAUCLER MARTINET—NAUCLERUS FURCATUS. 

Der Schwalbenweih. 

C a r a c t è r e s . — Le n a u c l e r m a r t i n e t , vulga i re

m e n t milan de la Caroline, ëpervier à serpents, a, 

sous son p l u m a g e d ' adu l t e , la tê te , le cou, 

la po i t r ine , le ventre d ' u n beau b lanc de neige ; 

le m a n t e a u , les ailes et la queue d 'un no i r à r e 

flets b leus et ve r t s ; le bec n o i r ; la c i re b l euâ t r e ; 

les pieds d ' un verdâ t re c l a i r ; l ' iris b r u n rou-

geâ t re ou b r u n foncé ; les ongles gris clair . Il a 
63 cent , de long, et l m , 3 7 cent , d ' e n v e r g u r e ; 

l 'aile pliée m e s u r e 44 cen t , et la plus l ongue des 

rec t r ices 33 cent . Le mâ le est u n peu p lus pet i t 

q u e la femel le , ma i s ses te in tes sont p lus p u r e s . 

Les j e u n e s on t la t ige des p l u m e s de la 

n u q u e et de l 'occ iput n o i r e ; les p l u m e s du dos 

grises et sans é c l a t ; les couver tures grises à leur 

p o i n t e ; les dern ières pennes seconda i res en t iè re

m e n t b lanches . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le nauc le r 

m a r t i n e t se t rouve dans tou te l ' A m é r i q u e m é r i 

d iona le , depuis le sud du Brésil j u s q u ' a u sud des 

États-Unis . On ne le t rouve q u ' e n été dans ce 

dern ie r pays . D 'après À u d u b o n , il para î t dans la 

Louis iane et dans le Mississipi au c o m m e n c e 

m e n t d 'avr i l , et en par t en s e p t e m b r e . Quelques 

individus égarés s 'avancent plus loin, et se 

m o n t r e n t dans la Pensylvanie , dans l 'Éta t de 

New-York . On en a m ê m e tué en E u r o p e . Mais 

cet oiseau n 'es t sédenta i re q u e dans le sud de 

l ' A m é r i q u e d u Nord, au Mexique et au Brési l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le naucler 

m a r t i n e t est un oiseau bien connu ; du res te , les 

par t icu lar i tés qu'i l p ré sen te sont b i e n faites pour 

fixer l ' a t ten t ion du plus indifférent . Il est rare 
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de voir un nauc l e r isolé, ou m ô m e par pa i r e s ; 

le plus souvent , il se m o n t r e pa r t roupes compo

sées d 'un grand n o m b r e d ' indiv idus , q u e l 'on 

voit p l anan t dans les a i rs , ou pe rchés sur q u e l 

que a r b r e qu i leur sert de l ieu de repos . Ces 

bandes compten t souvent de vingt à deux cen t s 

individus, et l ' a rb re sur lequel ils se p e r c h e n t 

fournit alors u n spectacle r e m a r q u a b l e . « Le vol 

du naucler , dit A u d u b o n , est pa r t i cu l i è r emen t 

beau et s o u t e n u . Cet oiseau se m e u t dans l 'air 

avec une légère té , une grâce q u ' o n ne peu t assez 

admirer . Il s'élève à, u n e h a u t e u r inc royab le , en 

planant , en décr ivan t de g rands cercles ; il ne r e 

mue que la q u e u e , qu i lui sert de g o u v e r n a i l ; 

puis, tou t à coup , il se laisse t o m b e r avec la rapi

dité de la foudre ; il se re lève, s 'envole, et a bien

tôt d i sparu . D 'au t res fois, on voit une b a n d e 

de ces oiseaux e n t o u r e r un a rbre , passer d 'un 

vol rapide au mi l i eu des b r anches , y enlevant les 

lézards et les insectes don t ils se nour r i s sen t . 

Les mouvemen t s de ces oiseaux sont par t icu

l ièrement vifs._ La facilité avec laquel le ils 

BREHM. 

fendent l 'air , la r ap id i t é avec laquel le ils chan
gent b r u s q u e m e n t de direct ion, sont b ien faites 
p o u r rav i r le spec t a t eu r . » 

Le nauc ler m a r t i n e t se n o u r r i t p r inc ipa l emen t , 
sinon exc lus ivement , d ' insectes . A u d u b o n seul 
dit qu' i l m a n g e aussi des se rpen t s et des lézards ; 
tous les au t re s natural is tes sont u n a n i m e s p o u r 
n 'en faire q u ' u n insec t ivore . Il chasse les insectes 
à la man iè re des h i ronde l l e s , h ce l te différence 
p rès , qu ' i l p r e n d sa pro ie , non avec le bec , mais 
avec ses pa t t e s . » E n t raversan t les mon
tagnes , di t R. Owen, n o u s vîmes tou t à coup une 
b a n d e de nauc le r s , qu i volaient , r a san t le sol et 
suivant le m ô m e c h e m i n que nous . B e a u c o u p 
n ' é t a i en t pas à qua t r e m è t r e s de t e r r e . Tou te la 
b a n d e r e s t a i t r éun ie . I l s r appe la i en t b e a u c o u p nos 
m a r t i n e t s , q u a n d ils volent de conce r t a u t o u r de 
nos b â t i m e n t s les p lus élevés. Les nauc le rs 
avaient les ailes l a r g e m e n t ouver tes , la q u e u e 
éta lée . Us ne vola ient pas vite, ma i s l o n g t e m p s , 
et sans pa ra î t r e r e m u e r leurs a i les . Not re vue ne 
les t r o u b l a en r i e n ; les cris d ' é t o n n e m e n t de 

III — 264 
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m o n compagnon de r o u t e , ses gestes violents 
furent impuissan t s à les d é r a n g e r . Quelques-uns 
passaient à moins de c inq pas de nous , c o m m e 
pour mieux se m o n t r e r . De t e m p s à a u t r e l 'un 
p e n c h a i t l e n t e m e n t sa tô te . Alors la pa t t e , qu i u n 
ins tan t aupa ravan t avait saisi q u e l q u e objet , se 
por ta i t vers le bec . Cela ne d u r a i t q u ' u n i n s t a n t ; 
l 'oiseau ouvrai t le b e c , avalait sa proie et r e l e 
vait la t ê t e . Tous exécu ta i en t les m ê m e s m o u 
vement s . Bien tô t nous en e û m e s l ' expl ica t ion ; 
les nauc le r s chassa ien t une superbe espèce 
d 'abeil les, que m a l h e u r e u s e m e n t j e ne p u s d é 
t e rmine r , t 

Non-seulement les na tu ra l i s t e s , mais encore 
les a n i m a u x voient dans le nauc le r u n insecti
v o r e ; aussi ce r t a ins d 'en t re eux le détestent- i ls , 
c o m m e t roub lan t leurs chasses . « U n j o u r , dit 
Burme i s t e r , je vis u n nauc l e r poursu iv i par u n 
tyran (saurophagus sulphuratus), q u i fondait sur 
lui avec r age . Celui-ci ne p r e n d sa p ro ie q u ' a u 
vol et ne touche pas aux insectes posés su r les 
b r a n c h e s ; o r , le nauc le r , en les en levant de des
sus les feuilies et les b r a n c h e s , lui p rena i t , en 
que lque sor te , la nou r r i t u r e devan t le bec , ce 
qui l ' i r r i ta i t . 

« L o r s q u e le t e m p s est b e a u et t r a n q u i l l e , di t 
encore A u d u b o n , le nauc le r s'élève à une t rès -
g r a n d e h a u t e u r en poursu ivan t u n insec te de 
forte tai l le , le musquito-faucon, c o m m e on l ' ap
pel le , et c 'est alors qu ' i l déploie t o u t son ta len t . 
11 se n o u r r i t p r i n c i p a l e m e n t de g randes sau te 
rel les , de cheni l l es , de pe t i t s se rpen t s , de l é 
zards et d e grenoui l les . Il vole à u n e faible 
h a u t e u r , s 'a r rê te u n ins tan t , se laisse t o m b e r , 
saisit u n s e r p e n t par le cou, se relève e t le d é 
ch i re en volant . A ce m o m e n t , il n 'est pas diffi
cile de s'en a p p r o c h e r ; dans t ou t e a u t r e c i rcon
s tances , il est t rès-défiant . L o r s q u ' o n a tué un 
n a u c l e r , t o u s les au t r e s a r r ivent , c o m m e s'ils vou
laient e m p o r t e r son c a d a v r e ; j ' a i pu de cet te 
façon en t u e r p lus ieurs , en faisant feu et en 
r e c h a r g e a n t aussi r a p i d e m e n t qu ' i l m 'é ta i t pos 
sible de le faire. 

H Le j o u r , ils volent à une g rande h a u t e u r ; la 
n u i t , ils se perchen t sur les pins et les cyprès les 
plus élevés, au bord des lacs e t des r iv iè res . » 
D'Azara ajoute q u ' u n de ses amis fit faire un 
cerf-volant r e s semb lan t à un nauc l e r , le fit mon
ter dans l 'air, et a t t i ra ainsi ces oiseaux à por tée 
de fusil. 

Le nauc ler s 'accouple dès qu ' i l est a r r i v é d a n s 
les Eta l s du Sud. Il che rche a u p a r a v a n t à cap
tiver sa femelle par ses exercices de h a u t vol. 
Son aire est établie au s o m m e t d ' u n c h ê n e ou 

d 'un p in très-élevé, au bord d 'une r ivière ou 

d ' un éLang. El le r e s semble assez au nid de la 

corne i l le . L ' ex té r ieur est formé de b r a n c h e s sè

ches , mê lée s à de la mousse d ' E s p a g n e ; l ' inté

r ieur est tapissé d 'he rbes et de p l u m e s . Les cinq 

ou six œufs q u e la femelle pond par couvée sont 

d 'un b lanc v e rd â t r e , s emés , à l eu r gros bout , de 

taches i r r égu l i è res d ' un b r u n foncé. Le mâle et 

la femelle les couven t a l t e rna t ivemen t , et, pen

dan t ce t e m p s , se nou r r i s sen t l 'un l ' au t re . Les 

j e u n e s , au m o m e n t où ils éclosent , sont couverts 

d ' u n duve t j a u n â l r e ; ils n e t a r d e n t pas à p rendre 

l eu r p r e m i e r p l u m a g e . E n a u t o m n e , ils ressem

blent b e a u c o u p déjà à l eurs pa ren t s , et au prin

t emps , ils ont leur p l u m a g e définitif. 

C a p t i v i t é . — J u s q u ' i c i , il a é té impossible de 

conserver l ong t emps ce bel oiseau en capt ivi té . 

Un individu q u ' A u d u b o n eu t p e n d a n t p lus ieurs 

j ou r s refusa de m a n g e r , et vomi t m ê m e tou t ce 

q u e con tena i t son e s t o m a c . 11 restai t i m m o b i l e , 

les p l u m e s hér i ssées . Ce n 'é ta i t q u e lorsqu 'on le 

p rena i t pa r les ailes qu ' i l che rcha i t à faire usage 

de ses ser res . Il m o u r u t d ' épu i semen t . 

Pr is j e u n e s , on p o u r r a i t sans dou te h a b i t u e r 

les nauc l e r s à u n e n o u r r i t u r e facile à se p r o c u 

r e r ; mais cet essai ne semble pas encore avoir 

été fait. 

L E S C H Ë L I D O P T É R I X — CHELÏ-

DOPTERIX. 

Die Zwergschwabenweihen. 

C a r a c t è r e s . — Les ché l idop lé r ix sont t rès-
voisins des nauc l e r s , m a i s ils en diffèrent par 
des tarses plus a l longés , re la t ivement plus grêles , 
et pa r la q u e u e , don t la rec t r ice la téra le de cha
q u e côté dépasse cons idé rab lemen t la p lus lon
gue des rec l r ices i n t e r m é d i a i r e s , et s 'élargit un 
peu à la po in t e . 

LE CHËLIDOPTÉRIX DE RIOCOLIR — CHËLI
DOPTERIX RIOCOURI. 

Der Zwergschwabenweih. 

C a r a c t è r e s . — Le ché l idoptér ix de Riocour , 

ou milan-hirondelle nain, a la face supér ieure du 
corps gr is-bleu, le dos e t les épaules plus foncés 
que les ailes et la q u e u e ; les ex t rémi tés de toutes 
les r émiges secondai res b lanches ; le front, la 
ligne a l lant du bec à l 'œil , les joues , la face in
férieure d u corps d ' un blanc p u r ; les couver
tures infér ieures de l 'aile n o i r e s ; le bec noir , 
les pat tes j a u n e s . L 'o iseau adu l t e a de 36 à 39 
cent, de long, sur lesquels 19 cent , appar t i en-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



nent à la q u e u e ; la l ongueu r de l'aile pliée est 

de 24 cen t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

habi te l 'Afr ique cen t r a l e , s u r t o u t les s teppes de 

la par t ie o c c i d e n t a l e ; il se t rouve aussi au Kor-

dofahn où je l'ai o b s e r v é . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Je ne l'ai 

jamais vu q u e dans l 'air, à u n e g r a n d e h a u t e u r , 

ou assez bas p o u r qu ' i l m e fût facile d e le r e 

c o n n a î t r e ; il décr ivai t que lques cercles et d is 

paraissait à m a vue . C'est là tou t ce q u e j e puis 

en dire pa r m o i - m ô m e . 

D'après Viei l lot , le ché l idoplé r ix de Riocour a 

une vie p re sque tou t aé r i enne , c o m m e les h i 

rondel les : il s 'élève sans efforts, glisse dans les 

airs avec la plus g rande a i sance , préc ip i te 'sa 

course , la ra len t i t , se t i en t s ta t ionna i re e t i m 

mobi le p o u r se p longer sur sa p ro ie , et si elle 

échappe à sa pour su i t e , il ind ique sa colère par 

des cris assez semblab les à ceux de no t re c r e s -

serel le : cri, cri, cri. Bientôt après , p lus h e u r e u x 

ou moins maladro i t , s'il s u r p r e n d u n oiseau, il 

le p l u m e et le déch i re par l a m b e a u x sur la place 

m ê m e , la faiblesse de ses se r res ne lui p e r m e t 

t a n t pas de le por te r plus loin. 

L E S G I R C I D E S — CIRCI. 

C a r a c t è r e s . — Les circidés n e p e u v e n t ê t re 

confondus avec a u c u n e des familles p r é c é d e n 

tes. Us se d is t inguent par des formes é lancées , 

par des tarses longs et grê les , pa r des doigts 

courts , le m é d i a n é tan t c o n s t a m m e n t p lus cou r t 

que le t a r se , p a r u n e col le re t te de p l u m e s plus 

ou moins p r o n o n c é e . L e u r bec est c o u i t , courbé 

dès la base , à b o r d s festonnés ; leur q u e u e est 

longue, étroi te et l é g è r e m e n t a r r o n d i e ; leur 

p lumage est t rès-noir , a b o n d a n t su r tou t à la tê te , 

ce qui la fait pa ra î t r e plus grosse qu 'e l l e n 'est en 

réali té . 

Cette famille repose a b s o l u m e n t sur l 'ancien 

genre circus. 

L E S S T R I G I C E P S — STR1GICEPS. 

Die Feldweihen. 

C a r a c t è r e s . — L e s str igiceps sont des rapaces 

de taille m o y e n n e , é l ancée , à corps pet i t et 

faible, à ailes longues et assez é t roi tes , à q u e u e 

ample, a r rond ie , de l ongeu r m o y e n n e ; à pat tes 

longues et faibles, à doigts cour ts , à bec pet i t , 

faible, t r è s - recourbé . Ils on t les p lumes de la face 

et des rég ions paro t iques a l longées et formant 

une colleret te demi -c i rcu la i re , qui rappe l le le 

disque facial des rapaces n o c t u r n e s , ce qui leur 

a valu le nom géné r ique de strigiceps. L e u r p lu -

aiage, celui du cou su r tou t , est m o u et l â c h e ; il 

v.ixie suivant le sexe et l 'âge. 

Mœurs, habitudes et régime. — Ce sont des 

oiseaux t e r res t r e s , qui s 'élèvent r a r e m e n t à u n e 

grande h a u t e u r . D 'o rd ina i re , ils e r r e n t l en te 

ment , et d 'un vol i n c e r t a i n , au -des sus des 

champs , des pra i r ies , des eaux, chassant les oi

seaux te r res t res , les peti ts m a m m i f è r e s , les r ep 

t i les, les poissons . Ils p r e n n e n t une proie qui 

nage ou qui cou r t ; mais ils ne peuven t cap tu re r 

un oiseau au vol. 

LE STRIGICEPS BLEUÂTRE—STRIGICEPS CYANEUS. 

Der Kornweih. 

C a r a c t è r e s . — Le sLrigiceps b l euâ t r e , vulgai

r e m e n t milan des grains, milan bleu, milan blanc, 

le saint-martin, a 47 cent , de long , s u r lesquels 

23 appar t i ennen t à la queue , et l m , 1 0 d 'enver

g u r e ; la longueur de l'aile pliée est de 38 cent . 

Le mâle adu l t e a le dos cendré clair , le vent re 

b l anc , la gorge rayée de b r u n et de b lanc ; la 

p r e m i è r e p e n n e de l'aile d ' un gris no i r ; les c inq 

suivantes no i re s , mais grises ou b l anches à 

la b a s e ; les au t r e s d ' un gris cendré ; la q u e u e 

présen te que lques bandes foncées t r ansversa les ; 

l ' iris, la c i re e t les pat tes son t j aune -c i t ron ; le 

bec est noi r . 

La femelle adul te a le dos b r u n fauve ; une 

raie b lanche au-dessus de l'œil ; les p lumes de 

l 'occ iput , de la n u q u e e t les couver tu res supé 

r ieures de l'aile bordées de j a u n e r o u x ; la q u e u e 

rayée a l t e rna t ivemen t de b r u n et de r o u s s â t r e ; 

la face infér ieure du corps rous sâ t r e , à t aches 

b r u n e s long i tud ina les . 

Les j eunes r e s semblen t à la femel le . 

LE STRIGICEPS BLAFARD— STRIGICEPS PJLLIDUS. 

Der Steppenueih. 

C a r a c t è r e s . — Le str igiceps blafard ou des 

steppes est un peu plus pet i t q u e le p r é c é d e n t ; 

il n 'a q u e 40 cent , de long et l m , 0 6 d ' envergure ; 

la l ongueu r de la queue est de 20 cent . , celle 
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de l'aile pl ice, de 36. Son p lumage ressemble 

beaucoup à celui du p récéden t , mais ses c o u 

leurs sont plus t e r n e s . Le mâle adu l t e a le dos 

gris de p lomb , le ven t re b l a n c ; la q u e u e et le 

c roup ion rayés de gris cendré , l ' ex t rémi té de 

l'aile noire . 

La femelle adu l t e a le dos b r u n , la t ige des 

p lumes é tan t d 'un roux c l a i r ; le v e n t r e d 'un 

j a u n e roussâ l re clair , à t aches longi tudina les 

couleur roui l le . 

Les j e u n e s diffèrent de la femelle par l 'absence 

de t a c h e s . 

Ces deux espèces , t rès -vois ines , diffèrent en

core par un ca rac tè re t i ré de la l ongueu r des 

pennes ; chez le s t r ig iceps b l euâ t r e , la q u a t r i è m e 

p e n n e est la plus longue ; chez le s t r igiceps 

blafard, c'est la t ro i s ième . De plus, chez celui-ci , 

les sus-caudales sont b lanches , coupées de b r u n , 

t and i s qu 'e l les sont d 'un b lanc pu r chez celui- là . 

Les femelles ne peuvent ê t re confondues l 'une 

avec l ' au t re . 

LE STMGICErS CEKDRÉ-STRICICLTS CWEIIACEVS. 

Ver Wiesenmeih. 

C a r a c t è r e s . — Le str igiceps c e n d r é , don t 
K a u p a voulu faire un genre sous le n o m de 
glaucopterix, a 47 cent , de long et l m , 1 5 d ' en 
v e r g u r e ; la longueur de l'aile est de 39 c e n t , 
celle de la q u e u e de 2 3 . Le pavil lon de l 'oreille 
est à pe ine p r o n o n c é ; les ailes sont t r è s - longues . 
Le mâle adul te a la tê te , tout le dos, le cou, la 
par t ie an t é r i eu re de la poi t r ine d 'un b leu cendré , 
le vent re et les cuisses b lancs , avec des trai ts roux 
de roui l le ; les rémiges p r ima i res noi res , les se
condai res d 'un bleu cendré clair , avec u n e ra ie 
noire t ransversa le au mi l i eu , formant u n e b a n d e 
bien p rononcée su r la par t ie ex te rne de l 'aile. La 
queue por te q u a t r e ou cinq bandes noi res . 

L e s femelles adul tes e t les j e u n e s mâles son t 
d 'un gris b r u n ; ils on t le s o m m e t de la tê te rayé 
de r o u x et de n o i r ; le ven t re b l anc , s emé de t a 
ches rousses peu prononcées . 

Les j eunes ont le ven t re roux , non tache té , le 
dos b r u n foncé, les p lumes bordées de b run roux 
à l eu r ex t r émi t é ; au-dessous de l 'œil , une t ache 
b l a n c h e , en tou rée , en par t ie , d ' une g rande tache 
d ' un b r u n foncé ; le c roupion b lanc , les pennes 
des ailes et de la queue m a r q u é e s de taches dis 
posées t ransversa lement . 

Chez les mâles adul tes , l 'œil est d 'un j a u n e vif; 
.chez les femelles , d 'un j a u n e cla i r ; chez les 
j e u n e s , d 'un b r u n foncé. Le bec est noir , les 
pat tes sont j a u n e s . 

Distribution géographique. — Le strigiceps 

b leuâ t re ou saint-martin hab i te la plus grande 

par t ie de l 'Europe et tou te l'Asie cen t ra le , mais 

il ne descend pas loin vers le sud . Il est très-rare 

aux Indes , p e n d a n t l 'hiver , et para i t m a n q u e r en 

Afrique. 

Il y est r emp lacé p a r le s t r igiceps blafard, qui 

est t r è s - c o m m u n pa r tou t , depuis l 'Egypte jusqu 'à 

la côte occ iden ta le , mais qu i se ne m o n t r e qu 'ex

cep t ionne l l emen t dans le mid i de l 'Eu rope . 

Le s t r igiceps c e n d r é hab i te su r tou t le sud-est 

de l 'Eu rope , la H o n g r i e , les p r inc ipau tés danu

b iennes , la Russ ie , p r e s q u e tou t e l'Asie ; il est 

c o m m u n aux Indes et en A m é r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C e s trois es

pèces se r e s s e m b l e n t t e l l emen t par leur gen re de 
vie, que nous pouvons les c o m p r e n d r e dans une 
m ê m e descr ip t ion . Elles h a b i t e n t de pré fé rence , 
l 'une les c h a m p s de céréales , l ' au t re les pra i r ies , 
la t ro i s ième les s t e p p e s ; n é a n m o i n s l 'une et 
l 'autre s'y c o m p o r t e n t a b s o l u m e n t de la m ê m e 
façon. 

Les s t r ig iceps sont des rapaces agiles, hard is , 
rusés , mais assez i gnob le s . L e u r vol est lent , 
vaci l lant , i nce r t a in , r a r e m e n t r ap ide . Ils por t en t 
leurs ailes fo r t ement relevées, la po in te dépas
san t le corps ; ils é ta len t peu la q u e u e . Souvent 
le s a in t -mar t in p lane p e n d a n t l ong temps , le seul 
m o u v e m e n t qu ' on aperçoive est un b a l a n c e m e n t 
s ingul ier de son corps , e t cela le d is t ingue de 
tous les au t re s rapaces de nos con t rées . Très-
r a r e m e n t , il s'élève à u n e g rande hauLeur; il 
vole de préférence a r a s du sol. Souven t il dé 
cri t des l ignes ondulées ; d ' o r d i n a i r e , il va droit 
devant lui, faisant de t e m p s à a u t r e un croche t 
à droi te ou à g a u c h e . 

N a u m a n n dit q u e le s t r igiceps cendré évite 
les a r b r e s ; q u ' e n cas d 'absolue nécessi té seule
m e n t , il passe la nu i t au s o m m e t de l 'un d 'eux, 
mais q u e , d 'o rd ina i re , il se pe rche su r une p ier re , 
sur une pe t i te é lévat ion de t e r ra in , et se cache, 
p o u r la nui t , au mi l i eu des hau te s he rbes , des 
roseaux et des céréales . Les au t re s espèces n 'on t 
pas les m ê m e s hab i tudes . Le str igiceps blafard 
se repose sur les a rb res , non su r la c ime , mais 
sur une des basses b r anches , et , c o m m e le h i 
bou, t ou t con t re le t ronc ; c 'est aussi là qu'i l 
dor t . 

A t e r r e , le s t r igiceps c e n d r é se m e u t assez 
a d r o i t e m e n t . Il cour t et saute assez vite ; il chasse 
à la course les peti ts rongeu r s et les oiseaux en
core incapables de voler. Les str igiceps sont 
t ou t le j o u r en m o u v e m e n t , sauf vers mid i , et 
ils chassent encore au c répuscu le . L e u r vue per-
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Fig. 127. Le Busard liai-pays (p. 420) . 

ç a n t e , leurs g randes oreil les, conformées c o m m e 
celles des h i b o u x , l eu r r e n d e n t de g rands ser
vices ; ils peuven t , par l 'ouïe seule , découvr i r 
une p ro ie . Après ces deux sens , le t o u c h e r para î t 
ê t re assez b ien développé . 

11 est difficile de se p r o n o n c e r au sujet de leur 
in te l l igence . Ils sont craintifs e t défiants, mais 
d ' inst inct ; ils s 'enfuient à la vue du paysan , 
c o m m e à celle d u chasseur . Us sont cu r i eux ; les 
choses ex t rao rd ina i r e s les a t t i r en t , e t ils son t 
i m p u d e n t s et l âches . Souven t , ils se coalisent 
avec les cornei l les , q u a n d il s 'agit de p o u r s u i 
vre u n rapace p lus fort. Ils sont faciles à appr i 
voiser, m ê m e lorsqu 'on les p r e n d vieux ; mais 
ils ne s ' hab i tuen t pas aussi r a p i d e m e n t à la per te 
de leur l iber té q u e veut b ien le d i re N a u m a n n , 
et c'est à pe ine s'ils finissent par d is t inguer leur 
ma î t r e d 'une au t r e p e r s o n n e . Leur voix peu t 
se r endre par kikack. Souvent , ils font en t endre 
un sifflement pe rçan t . 

Les s lr igiceps ne s ' accouplent q u ' à la fin du 
p r i n t e m p s ; ils n i c h e n t à t e r r e , et ils sont ob l i 
gés d ' a t t end re q u e les he rbes aient une cer ta ine 
h a u t e u r p o u r pouvoir y cacher leur n id . Ils l 'é
tablissent dans u n bu i sson , au mil ieu d 'un ta i l 
lis, dans un b o u q u e t de saules, dans de hau te s 
herbes , dans des roseaux auprès d ' un cours 

d ' eau . D 'après N a u m a n n , c 'est un amas de bran
ches sèches , d ' he rbes , de c h a u m e s , de tiges de 
p o m m e d é t e r r e , de fumier , e t c . ; l ' in té r ieur est 
tapissé de poils, d e p lumes , de m o u s s e . Souvent , 
le t o u t n 'es t formé que de q u e l q u e s c h a u m e s , 
de que lques t iges de roseaux secs et placés en 
r o n d . Les œufs , a u n o m b r e de qua t re ou c inq , 
sont a r rond i s , à grain fin, d ' un b lanc verdâ t re 
uni forme ou p ique tés de b r u n roussâ t re . Les pa
r en t s nour r i s sen t leurs pet i ts de rongeu r s , de 
j eunes oiseaux, de grenoui l les et d ' insec tes . 

Less t r ig i cepsdo iven t ê t re r ega rdés , en s o m m e , 
c o m m e des a n i m a u x ut i les . Us se nour r i s sen t 
p r i n c i p a l e m e n t de mulo t s et de campagno l s ; 
ils m a n g e n t des grenoui l les , des rept i les , mais 
d e t e m p s à a u t r e aussi de petiLs oiseaux et des 
œufs . Les s tr igiceps volent l e n t e m e n t , t rès-près 
de t e r r e ; ils en rasen t le sol, et dès qu ' i l s ont 
ape rçu u n e pro ie , ils fonden t sur elle. Les pe 
t i ts r o n g e u r s ne peuvent lui échapper ; mais les 
j e u n e s o iseaux et ceux qui n i c h e n t à t e r r e , ne 
sont pas moins en danger . A l ' époque des ni
c h é e s , les s t r igiceps ne se nour r i s sen t , du ran t 
des sema ines ent iè res , q u e des œufs et des j eunes 
d ' a loue t tes , d ' emhér i zes , de pluviers , deg la réo les , 
de poules d 'eau, et d ' au t res o iseaux de te r re ou d e 
mara i s : ils causen t ainsi de grands dégâ t s . Mais 
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le resle de l ' année , ils r achè t en t leurs méfails en 

dé t ru i san t les r o n g e u r s . N a u m a n n dit qu'ils ne 

t o u c h e n t j a m a i s à la c h a r o g n e ; R a d d e est d 'un 

avis con t r a i r e . J e crois q u e N a u m a n n est dans 

le v r a i ; en Afr ique, du m o i n s , je n ' a i j amais vu 

un s t r ig iceps tan t s e u l e m e n t p l ane r au-dessus 

d 'une c h a r o g n e . 

Les s t r ig iceps on t peu d ' e n n e m i s . C o m m e 

p re sque tous les r apaces , ils sont en g u e r r e con 

t inue l le avec les cornei l les ; les h i ronde l l e s , les 

be rge ronne t t e s , les vanneaux , d ' au t res oiseaux les 

poursu ivent aussi ; mais ils semblen t Être à l 'abri 

des a t t a q u e s des au t r e s rapaces e t des q u a d r u 

pèdes ca rnas ie rs . Défiants vis-à-vis de l ' h o m m e , 

ils ne se laissent j ama i s a p p r o c h e r par le chas 

seur , e t on n ' a r r ive à en t i r e r u n que par h a 

sard . On les p r e n d t r è s - r a r emen t e n v i e . 

L E S B U S A R D S — CIRCUS. 

Die Sumpfweihen. 

Caractères. —• B e a u c o u p d ' a u t e u r s r a n g e n t 
les b u s a r d s dans le m ê m e genre q u e les p récé 
den t s . Ces oiseaux on t en effet en t r e eux les p lus 
g rands r appor t s ; toutefois les busards se dist in
g u e n t des s t r ig iceps par u n bec p lus long et plus 
fort ; des tarses p lus épais ; leur col leret te est à 
peine ind iquée , et les deux sexes ont un p l u m a g e 
à peu près semblab le . 

LE BUSARD HARPAYE — CIRCUS RUFUS. 

Der Rohrweih. 

C a r a c t è r e s . — Le b u s a r d h a r p a y e ou des ma
rais (fig. 127) a 58 cen t , de long, s u r lesquels 28 c. 
appa r t i ennen t à la q u e u e , et de l ^ ^ O à 1™,38 
d ' enve rgure ; la femelle a de 4 à 6 cent , de plus 
en longueur , et 8 cent , de plus en enve rgu re . Le 
mâle adul te a un p l u m a g e fort b iga r ré ; les 
p lumes d u front et d u s o m m e t de la t ê t e sont 
b r u n e s , bordées de j a u n â t r e ; le res te de la par
tie supé r i eu re d u corps est d 'un b r u n café ; les 
joues et la gorge sont d 'un j a u n e pâle, avec des 
t ra i t s foncés ; la par t ie an t é r i eu re du cou et le 
hau t de la po i t r ine j aunes , à t aches b r u n e s longi
t u d i n a l e s ; le vent re est roux de rou i l l e , avec la 
pointe des p l u m e s plus claire ; la p l u p a r t des 
rémiges seconda i res , et tou tes les rec t r i ces sont 
d 'un gris c e n d r é . 

La femelle a le h a u t de la tê te et le mi l ieu de 
la n u q u e j a u n e s , variés de raies b r u n e s ; le reste 
de la par t ie supé r i eu re du corps d 'un b r u n roux-
café ; l 'épaule et les lect r ices supé r i eu res de 
l ' avan t -b ras j a u n e s , à t aches b r u n e s long i tud i 

nales ; la gorge j a u n e ; les joues et le reste de la 
face a n t é r i e u r e du corps d ' un b r u n roux . 

Les j e u n e s sont d 'un b r u n foncé, à tête j a u n e . 

L 'espèce offre de n o m b r e u s e s var ié tés . 
Le bec est noir , les pa t tes sont d 'un j a u n e 

clair , l 'œil est j a u n e chez les adu l tes , b r u n chez 
les j e u n e s . 

D i s t r i l i u t i u n g é o g r a p h i q u e . — On ne Sait, ail 

j u s t e , quel le es t l 'aire de dispersion du busa rd 

des mara i s . On l'a t rouvé su r p re sque toute la 

surface du g lobe , et on le r e n c o n t r e dans t o u t e 

la zone t e m p é r é e de l 'ancien m o n d e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il f r équen te 

les l ieux h u m i d e s , et se t ient c o m m u n é m e n t 
sur les bo rds des lacs, des mara i s , des é t an g s 
couver t s de roseaux. En hiver , on en voit des 
masses arr iver aux Indes et en E g y p t e . Dans ces 
deux pays , il est alors le r apace le p lus abon 
dan t . 

Il évite les l ieux secs, et n e se m o n t r e j a m a i s 
dans les m o n t a g n e s . Il v ient dans nos pays au 
mois de m a r s , et s 'é tabl i t dans les lieux où il a 
passé l 'été p r écéden t . 

Le busard des mara is a des m œ u r s et des h a 
bi tudes qu i diffèrent peu de celles des s t r ig i 
ceps . Il se n o u r r i t s u r t o u t d 'o iseaux aqua t iques 
et de m a r a i s . N 'en t rouve-t- i l pas , il m a n g e des 
grenoui l les , des poissons , des insec tes , et, d 'après 
J e r d o n , des m u s a r a i g n e s e t des rats d ' eau . 11 ne 
cap ture que des pro ies pe rchées , couran t , r a m 
pant ou n a g e a n t . P e n d a n t la saison des amours-, 
c 'est u n des rapaces les plus nuis ib les , ca r il dé
t ru i t en masse les couvées des oiseaux de m a 
rais . Il ouvre avec adresse de grands œufs et 
avale les peti ts avec la coqui l le . Les œufs du cy
gne , seuls, pa ra i s sen t ê t re t r op durs p o u r lui . 
« Je l 'ai vu, di t N a u m a n n , c h e r c h e r l ong t emps 
à ouvr i r u n de ces œufs, et enfin l ' abandonne r 
après des efforts inut i les p o u r y parven i r . » 11 
chasse les pet i ts oiseaux de dessus l eu r s n ids , 
pour s ' empare r de leurs œufs . C'est à cause de 
lui sans dou te q u e tous les o iseaux aqua t iques 
cachen t so igneusement leurs œufs dans les m a 
tér iaux du n id . Depuis la saison des a m o u r s j u s 
qu ' en a u t o m n e , les poules d 'eau, d 'après Nau
m a n n , cons t i tuen t son gibier p ré fé ré . Il les 
poursu i t sans re lâche ; mais celles-ci connais
sent l e u r e n n e m i , s 'avert issent m u t u e l l e m e n t 
q u a n d elles l ' aperçoivent , et se réfugient dans 
les roseaux . « L 'o iseau de proie les y suit-il , 
elles c h e r c h e n t à se sauver en plongeant . Mais 
le busa rd h a r p a y e les épuise souvent ; il les 
suit de touffe en touffe, j u squ ' à ce que l'une 
d'elles t o m b e sous ses ser res . Le b u s a r d ne fait 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



r ien aux cana rds adul tes , et quand la mè re est 
avec ses pe t i t s , il n 'ose se h a s a r d e r à les a t t a 
q u e r ; la cane sait le repousser et le m e t t r e en 
fuite. » Souvent ce busa rd cause au chasseur 
beaucoup d ' e n n u i s , en Egypte et aux Indes , no
t a m m e n t , où il se m o n t r e en grand n o m b r e à la 
saison la plus favorable des chasses . Il p rend 
le gibier sous les yeux m ô m e s du chasseur qu i 
vient de le tue r . 

Au c o m m e n c e m e n t de mai , on t rouve le nid 
de ce b u s a r d au mil ieu des roseaux . Ce nid est 
une cons t ruc t ion grossière de joncs , de roseaux , 
de c h a u m e . Les œufs , au n o m b r e de qua t re ou 
six, sont g r a n d s , d ' un b lanc ve rdâ l r e . P e n d a n t 
que la femelle couve , le mâle c h e r c h e à la diver
t ir par ses j eux . 

« Il s 'élève dans les a i r s , d i t N a u m a n n , a u n e 
h a u t e u r ex t r ao rd ina i r e ; il pousse des cris p l a in 
tifs, plus ou mo ins agréables , se laisse t o m b e r 
en se b a l ançan t , r e m o n t e p o u r se laisser t o m b e r 
de n o u v e a u , et cela, des heures en t iè res . » 

Les deux p a r e n t s d o n n e n t à leurs pet i ts u n e 
n o u r r i t u r e convenable et en g r a n d e a b o n d a n c e ; 
ils leur t é m o i g n e n t b e a u c o u p d ' a m o u r , et , en 
cas de dange r , les défenden t avec courage . 

Tous les oiseaux aquat iques e t de mara is dé 
tes ten t le b u s a : d ha rpaye : les cornei l les le rail
lent et le poursu iven t pa r tou t où il se m o n t r e . 
L ' h o m m e fait b ien de che rche r à le dé t ru i r e , ca r 
les services qu ' i l p e u t r e n d r e ne compense ron t j a 
mais les dégâts qu ' i l c ause . Les Ki rgh izes et les 
Baschkirs le dressen t à chasser les c a n a r d s . Chez 
nous , p e r s o n n e n'a songé à l 'ut i l iser . 

C a p t i v i t é . — En cage, le busard des mara i s 
est un des oiseaux les plus ennuyeux qu 'on puisse 
voir. 

L E S S P 1 L O C I R Q U E S — SPILOCIRCUS. 

Die Flevkenweihen. 

A la Nouvel le -Hol lande hab i ten t des rapaces 
voisins des genres p récéden t s , et que l 'on en a 
séparés , bien qu' ifs ne p r é s e n t e n t aucune a u t r e 
différence q u e celle q u e l 'on p e u t t i r e r de la 
cou leu r . 

LE SPILOCIRQUE DE J A R D I X E — SPILOCIRCUS 

J A1WINII. 

Der Fleckenweih. 

C a r a c t è r e s . — Le sp i loc i rque de J a r d i n e ou 

t a che t é , est à peu près de la taille d u busard des 
mara i s . 11 a le s o m m e t de la tê te , les j o u e s , le 
pavillon de l 'oreille d ' un b r u n foncé, rayés d 'un 
b r u n no i r ; la face, le dos , la po i t r ine d 'un gris 
foncé ; la face infér ieure des ailes, le ven t re , les 
cuisses d ' un b r u n châ ta in ; la p l u p a r t des p l u m e s 
du bas d u dos et des épaules et tou tes celles du 
vent re ornées de taches r o n d e s et b l anches , de 
c h a q u e côté de leur t i g e ; les pennes des ailes 
d 'un b r u n foncé , celles de la queue rayées a l te r 
n a t i v e m e n t de b r u n foncé et de gris ; le bec gris 
à la base, no i r à la p o i n t e ; les pat tes j a u n e s ; 
l 'œil d 'un j a u n e o range . 

Les j e u n e s oiseaux ont le dos b r u n foncé 
un i fo rme, le ventre rayé , non t ache té . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D ' a p r è s Gould, 

le sp i loc i rque de J a r d i n e est c o m m u n d a n s tou te 
la Nouvelle Galles du Sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — P a r ses 

m œ u r s , il n e diffère pas des busards et des stri-
giceps. Il se n o u r r i t de pet i t s m a m m i f è r e s , d 'o i 
seaux, de lézards et de se rpen t s . Il n i che à te r re . 

L E S B U T É O J N I D Ë S — BUTEONES. 

Die Bussarde. 

C a r a c t è r e s . — Les rapaces qu i c o m p o s e n t 

cet te famille ont u n e taille g rande ou m o y e n n e , 
une s ta ture lourde , qu i rappe l l en t enco re les 
aigles, don t ils di l ièrent n é a n m o i n s par leurs 
m œ u r s ignobles . Us on t le corps assez é p a i s ; la 
tête grosse, l a rge , p l a t e ; le bec cour t , r e c o u r b é 
dès la base , c o m p r i m é l a t é r a l emen t , à t r a n 
chant déga rn i de d e n t s ; le cou c o u r t ; les ailes 
longues et a r rond ies , la q u a t r i è m e p e n n e dépas 
sant les a u t r e s ; la q u e u e de l o n g u e u r m o y e n n e ; 

les tarses c o u r t s ; les doigts fa ib les ; les ongles 
po in tus et fo r t ement r e c o u r b é s . Le p l u m a g e , 
dans lequel les couleurs sombres p r é d o m i n e n t , 
est a b o n d a n t et p lus ou moins l â c h e ; les p lu 
mes sont g r a n d e s , longues et la rges , celles de la 
têLe é t roi tes , po in tues , et ne formant une h u p p e 
qu ' excep t ionne l l emen t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les butéoni -

dés sont r é p a n d u s su r p r e s q u e tou tes les zones 
des deux h é m i s p h è r e s . 
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M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les bu téo i l i -

dés hab i t en t la plaine et la m o n t a g n e ; ils r e c h e r 
chen t su r tou t les pet i tes forêts pa rsemées de r o 
che r s , ou en tourées de c h a m p s cul t ivés . P e n d a n t 
la saison des a m o u r s , chaque pa i re s 'établit dans 
un doma ine assez é t e n d u , t ouchan t au d o m a i n e 
d ' u n e au t r e pa i re . C e p e n d a n t , les bu téon idés 
sont des oiseaux t rès-pais ibles , et ce n 'es t q u ' a u 
voisinage le plus i m m é d i a t de leur nid qu ' i ls 
ne veu len t souffrir aucun a u t r e oiseau de pro ie . 
Les espèces du Nord é m i g r e n t ou sont au moins 
voyageuses ; celles du Sud d e m e u r e n t t o u t e l 'an
née dans le m ê m e c a n t o n . 

Les b u t é o n i d é s volent l e n t e m e n t , mais long
t e m p s ; ils p lanen t souvent et p lu tô t à la m a n i è r e 
des aigles qu 'à la m a n i è r e des mi lans . 

Lorsqu ' i l s on t ape rçu u n e proie , ils res ten t 
q u e l q u e t emps au-dessus d 'el le, c o m m e 1RS pet i ts 
falconidés, puis fonden tdessus , en se la issant tom
be r ob l i quemen t , et assez l en t emen t . Ils chas 
sent souvent à raffut. P e r c h é s sur u n a rb r e , sur 
u n e élévation de t e r r a in , ils examinen t le sol 
t o u t a u t o u r d ' eux , et si q u e l q u e an ima l bouge* 
ou se m o n t r e , ils a b a n d o n n e n t l eur observa to i re 
et fonden t dessus. 

A t e r r e , ils sont assez m a l a d r o i t s ; ils sau t i l 
lent p lu tô t qu ' i l s ne m a r c h e n t . La vue est le 
premie r de leurs sens, et ils n 'on t r ien à envier 
à l 'aigle sous ce r appor t . 

L e u r inte l l igence paraî t plus ob tuse qu 'e l le 
n 'es t r é e l l emen t . Les bu téon idés sont p lus p r u 
dents que la p lupa r t des milvidés , b ien que pa r 
fois ils se condu i sen t fort é t o u r d i m e n t . Ils ne t a r 
dent pas à d i s t inguer ce qui est dangereux p o u r 
eux de ce qu i ne l 'est pas , et une fois qu ' i ls on t 
été chassés , ils dev iennent e x t r ê m e m e n t circons
pects . On ne peu t dire qu'i ls soient ru sés . Tou t ce 
qu ' i ls font, ils le l'ont l o u r d e m e n t . On les taxe 
de paresseux, parce qu ' i l s res ten t des h e u r e s en
t ières à la m ê m e p l a c e ; mais cet te accusa t ion 
n ' es t pas m é r i t é e . Le repos a p p a r e n t est u n de 
leurs moyens de chasse : ils sont à l'affût et t rès-
occupés n é a n m o i n s à survei l ler les envi rons . 

Les bu t éon idés n 'on t ni la violence , ni la soif 
du sang des au t res r a p a c e s ; ils m a n g e n t beau
coup , mais u n e fois rassasiés , ils ne con t inuen t 
p lus à chasser . Si l 'on excepte le grand duc , p o u r 
leque l ils ont une g r a n d e avers ion, l eurs r a p p o r t s , 
avec les aut res oiseaux de proie sont généra le 
m e n t bons . Cependant ils sont souvent a t t aqués 
par les peti ts rapaces ; les geais et les rapides fau
cons , su r tou t , s emblen t p r e n d r e plaisir à les tou r 
m e n t e r . 

Les butéonides se nour r i s sen t d e peti ts ve r t é 

brés , d ' insec tes , de vers , de cheni l les , de s u b s 

tances végétales m ê m e . Ils sont pour nous des 

auxil iaires uti les, p a r l a des t ruct ion qu ' i l s fon tdes 

mulo t s , des campagno l s , des serpents et de b e a u 

coup d ' au t res a n i m a u x nuisibles à nos récol tes . 

Les bu téon idés n i c h e n t sur les a rb res les plus 

élevés. Leur nid est gross iè rement cons t ru i t . 

L e u r ponte est généra lement de t rois ou quatre 

œufs , excep t ionne l l emen t d ' u n seul . Les deux 

paren t s concouren t à élever les j e u n e s ; ils les 

soignent avec tendresse , les défendent cou rageu 

sement , et res ten t enco re l ong t emps avec eux , 

p o u r les gu ide r et les ins t ru i re . 

C a p t i v i t é . — Pr i s j e u n e s , les bu téon idés , 

s 'apprivoisent r a p i d e m e n t ; on peu t les d r e s s e r a 

sor t i r de leur cage et à y reveni r . Ceux m ê m e 

que l 'on p rend vieux s 'hab i tuent vite à la per te 

de leur l iber té et s 'a t tachent à leur m a î t r e . 

L E S C I R C A E T E S — CIRCAËTOS. 

Die ÂdlerLussarde. 

C a r a c t è r e s . — Les circaètes fo rment la t r a n 
sit ion en t re les aigles et les buses p r o p r e m e n t 
di tes . Ce sont de g r a n d s o iseaux, à corps é lancé, 
mais v igoureux ; à cou c o u r t ; à la lete grosse . I l s 
ont le bec fort, r e cou rbé dès sa base , un peu 
c o m p r i m é l a t é r a l emen t , l o n g u e m e n t c r o c h u , à 
bords d ro i t s ; des ailes longues et la rges , ob tuses , 
la t ro i s i ème ou la qua t r i ème p e n n s é t an t la plus 
l o n g u e ; la q u e u e de longueu r m o y e n n e , la rge , 
c a r r é e ; les tarses élevés, couverts d ' une vériLablc 
cuirasse d ' éca i l l é s ; les doigts t r è s -cour t s ; les 
ongles cour ts , r ecourbés et p o i n t u s . Les p lumes 
sont grandes et longues ; celles de la tête et de la 
n u q u e sont po in tues , c o m m e chez les aigles. 

LE CIHCAETE JEAN-LEBLANC — CIRCJETOS 

GALL1CUS. 

Ver Schlungenùussard, The Jean-ie-blana Eayle. 

C a r a c t è r e s . — Le c i rcaète J e a n - l e - b l a n c 

(fig. 128), a de 70 à 77 cent , d e long et de l m , 8 0 
à l m , 9 0 d ' e n v e r g u r e ; la l o n g u e u r de l 'aile pliée 
est de 50 cent . , celle de la queue de 25 . Il a la 
face supér i eu re du corps b r u n e ; les p lumes 
po in tues de la tête et de la n u q u e d 'un b r u n ma t , 
bordées d 'un liséré c la i r ; les p l u m e s du dos, de 
l ' épaule , les pet i tes couver tu res supér i eu res de 
l'aile d 'un b r u n foncé, à tige c l a i r e ; les pennes 
des ailes d 'un b r u n noir , bordées d 'un b r u n clair, 
à t i g e s b l an ch es , et m a r q u é e s de raies t ransver 
sales no i r e s ; les pennes de la queue d 'un brun 
foncé, avec t rois larges bandes transversales 
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Fig. 128. Le Circaète jean-le-blanc. 

Corbtll, Criti Fil., l » p P a r i a , B a i l l i ë r a at F i l s , é d i t . 

noires, e t t e rminées par u n e la rge b a n d e blan

che ; le front, la gorge , les joues b l a n c h â t r e s , 

line eu t rayés de b r u n ; la p a r t i e supé r i eu re de 

la poi t r ine et le j abo t d ' un b r u n - c l a i r ; le reste 

de la face infér ieure du corps b lanc , avec quel

ques taches d 'un b run -c l a i r , disposées t ransver

salement . L 'œi l est j a u n e , le bec no i r b l euâ t re , 

la cire et les pa t tes sont d 'un b run-c la i r . 

Les j eunes o iseaux se d i s t inguen t peu des 

adul tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Au c o m m e n 

cement de ce siècle, le j ean- l e -b lanc , q u e l 'on 

confondait avec la buse , étai t encore u n oiseau 

peu connu . L 'on peu t d i re que son his to i re n a 

turel le n ' a é té b ien é tabl ie que dans ces dern iè

res années , depu i s q u e l ' a t tent ion a été fixée sur 

lui, su r tou t dans les rég ions mér id iona les . Son 

aire de dispers ion s 'é tend bien au delà des l imi 

tes de l 'Europe . Il est c o m m u n , à cer ta ines épo

ques de l ' année , dans le nord de l 'Afrique, et , 

BIIKUM. 

d 'après J e r d o n , il est loin d 'ê t re r a r e aux Indes . 
Chez n o u s , c 'est u n oiseau d 'é té , a r r ivan t en 
mai p o u r repar t i r en s e p t e m b r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 11 hab i t e les 

grandes forêts soli taires, et y m è n e u n e vie si
lencieuse et r e t i r ée . Aux Indes , il s 'établit mo ins 
dans les forêts et les jung les , q u e dans les pla ines 
et a u mi l i eu du pays hab i t é . Dans le nord de 
l 'Afr ique, on le voit, sur tout en hiver , pa r socié
tés de six à douze ind iv idus , sur u n r o c h e r , p rès 
d 'une r iv iè re , p lus souvent enco re dans les 
s teppes , à p lus i eu r s l ieues de tou t cour s d ' eau . 

P a r ses m œ u r s et ses hab i tudes généra les , le 
jean- le-blanc rappe l le plus la buse que les aigles . 
C'est u n oiseau pais ib le , i n d o l e n t , n e s ' inquié-
t an t g u è r e que des a n i m a u x dont il fait sa pro ie . 

P r è s de son a i re , il est, d isent tous les obser 
va t eu r s , p r u d e n t et dé l i an t ; d ' après J e r d o n , il y 
pousse des cr is f réquents . E n Afrique, je n 'ai 
j ama i s en t endu sa voix, et j e l 'ai tou jours vu 
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c o m m e l 'un des rapaces les plus confiants. Pe r 
ché sur un a rb r e , il con t emple le chasseur , et 
pense à t o u t au t r e chose qu ' à s 'é loigner . P r e s 
que tous les j e an - l e -b l anc q u e j ' a i tués m 'on t 
laissé a p p r o c h e r au pied de l ' a rbre où ils 
é ta ien t . 

Ce n 'est q u e le soir et le mat in qu 'on le t rouve 
p e r c h é ; tout le res te du jou r , il chasse , ce qu'i l 
fait avec u n e l en t eu r et u n e placidi té sans égales . 
11 p lane en décr ivant des cercles au -des sus de 
la p la ine , ou bien il se t i en t i m m o b i l e au bord 
de l 'eau, gue t t an t sa p ro ie . E n volant , il reste 
souvent à la m ê m e place , c o m m e la buse , mais 
il est encore plus ma lad ro i t qu ' e l l e . 

P o u r a t t aque r les ver tébrés dont il se nou r r i t , 
il descend l en t emen t vers le sol, puis il vole 
q u e l q u e t emps en r a san t la t e r r e , e t enfin, les 
serres é t endues , il fond sur l ' an imal qu' i l a en 
vue . Souvent il e n t r e dans l ' eau p o u r y saisir 
q u e l q u e p ro ie . I l r ega rde ses semblables d 'un 
œil j a loux , et les a t t a q u e , s'ils ont été plus heu
reux q u e lu i . Qu 'un c i rcaè te jean-le-blanc p renne 
u n serpent ou un lézard, c'est le signal d 'une 
batai l le . C o m m e l 'un fond su r sa p ro ie , un se
cond arrive, la sa i s i t ; les deux adversai res se 
p rennen t par les ser res , et souvent t o m b e n t en
semble à t e r r e . Ils se re lèvent , s ' écar tent de quel -

* ques pas , s 'envolent , c o u r a n t après leur vict ime 
qui leur a échappé à la faveur de cet te d i scorde . 

Vers m i d i , le j e an - l e -b l anc vient visiter les 
bancs de sable au bord des f leuves; il s'a
breuve , il sau te , il vole de côté et d ' au t r e , puis 
s'en va l en tement . P a r les g randes cha leu r s , il 
se pe rche souvent au mil ieu d u j o u r , et reste 
des heu res en t i è r e s , en appa rence i m m o b i l e , le 
corps dans u n e position p r e s q u e v e r t i c a l e . i l passe, 
la nu i t sur un a rb re isolé, d 'où il peu t apercevoir 
un vaste h o r i z o n ; m a i s , là encore , il laisse 
l ' homme l ' approcher de t rès -près . 

Le j ean - l e -b l anc chasse su r tou t les se rpen ts . 
Il p r end , en o u t r e , des lézards , des grenoui l les , 
des poissons, et, au dire de J e r d o n , des ra ts , de 
peti ts oiseaux, des écrevisses, de grands insectes 
et des myr iapodes . J e r d o n lui vil enlever des 
lièvres et des canards blessés. Les rept i les font 
cependan t le fond de tous ses repas . Il les chasse 
avec une adresse innée et ins t inct ive . « Mon 
j eune circaète appr ivoisé , écri t M e c h l e n b u r g à 
Lenz , fond c o m m e la foudre sur les se rpen t s , 
q u e l q u e gros et m é c h a n t s qu ' i ls soient ; d 'une de 
ses serres , il les p rend der r iè re l a t ô t e , de l ' au t re 
il les saisit au dos ; dans ces occasions , il pousse 
de g rands cris et ba t des ailes ; de son bec , il 
coupe les t endons e t les l igaments qui s 'a t ta

chen t à la t ê te , et le se rpen t se t rouve sans dé 
fense. Que lques ins tan ts après , il se me t à le 
m a n g e r ; il dévore d ' abord l a t ô t e , et à chaque 
b o u c h é e , il donne un coup de bec dans la co
lonne ver tébra le du rep t i l e . En u n e ma t inée , il 
m a n g e a trois gros se rpen t s , d o n t l 'un avait près 
de I m , 3 0 de long . J a m a i s il n e dépèce u n ser
pen t p o u r l 'avaler m o r c e a u pa r m o r c e a u . P lus 
tard il r égurg i t e les écai l les . Les se rpents sont 
les proies qu ' i l préfère à t o u t e a u t r e . J e lui ai 
donné à la fois des se rpents , des ra ts , des oiseaux, 
des grenoui l les , tou jours il a sau té d 'abord sur 
les serpents . » 

Elliot dit en avoir vu un qui était en tou ré par 
un se rpen t , ma i s il en tenai t la tê te si sol ide
m e n t , que celui-ci s 'épuisait en vains efforts. 
L 'adresse du j ean - l e -b l anc , son épais p l u m a g e 
son t sa seule défense con t re le venin des ser
pen ts ; il n 'y est n u l l e m e n t réfracta i re , c o m m e 
on l'a c ru . Su r le désir de Lenz, M e c h l e n b u r g 
fit m o r d r e son j ean - l e -b l anc par u n e v i p è r e ; 
aussi tôt l 'oiseau pe rd i t sa gaieté , et t rois jours 
après il é ta i t m o r t . 

C'est au c o m m e n c e m e n t de j u in q u e l 'espèce 
d o n t il s'agit cons t ru i t son a i re , ou qu ' i l r épa re 
celle qu i lui a servi l ' année p r é c é d e n t e ; car cha
q u e paire v ient n i che r dans la m ê m e p lus ieurs 
années de su i t e . Cette aire n ' es t pas p lus g rande 
q u e celle de la b u s e ; elle est formée de b ranches 
s è c h e s ; des feuilles vertes en tapissent l 'excava
t ion et lui fo rment une espèce de toi t . Le jean- le -
b lanc ne pond le p lus o r d i n a i r e m e n t q u ' u n seul 
œuf, et la pon te a lieu peu de t e m p s après l 'ar
rivée des o iseaux. J e r d o n et d ' au t res observateurs 
d isent avoir vu d e u x œufs d a n s u n e m ê m e a i re . 
L 'œuf du j e a n - l e - b l a n c est renflé, t rès-grand r e 
la t ivement , à coqui l le mince e t r u g u e u s e ; il est 
d ' un b lanc b l e u â t r e , sans taches ou avec des 
m a c u l e s rousses . D 'après Mech lenburg , l ' incu
bation d u r e v i n g t - h u i t j o u r s ; le mâle et la femelle 
couvent a l t e r n a t i v e m e n t , et tous deux aussi se 
cha rgen t d 'élever et de n o u r r i r l eu r p r o g é n i t u r e . 
En cas de d a n g e r , ils t r a n s p o r t e n t leurs petits 
dans un au t r e n id . Celte observat ion a été faite 
et pa r le comte Wodz i ck i et par les chasseurs du 
pr ince de W i e d . 

C a p t i v i t é . — Pr i s j e u n e s , les c i rcaètes j ean-
l e -b lanc s 'apprivoisent par fa i tement , à cond i 
tion toutefois q u e l 'on s 'occupe b e a u c o u p d 'eux. 
Lorsqu ' i l s m a n g e n t , ils se c o m p o r t e n t d 'une 
façon fort s ingul ière , à ce q u e r acon te Homeyer . 
Ils se p réc ip i t en t sur la viande q u ' o n leur j e t t e , 
se c o u c h e n t dessus , les ailes ouver tes , poussent 
un cri assez pe rçan t : bli, bli, r e g a r d e n t t ou t au-
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tour d 'eux avec défiance, c o m m e s'ils c ra igna ien t 
qu 'un a u t r e oiseau n e vienne leur ravir l e u r 
pi tance. 

Malheureusement , il n 'est pas facile de se p ro 
cure r des j ean - l e -b l anc . J e n ' e n ai pu observer 
que deux : l ' un au J a r d i n des p lan tes de Mar
seille, l 'autre d a n s le J a rd in zoologique de Ham
bourg. Ce d e r n i e r avait eu l'aile g r i èvemen t 
atteinte par un coup de feu ; nous essayâmes en 
vain de le guér i r , et il nous fallut p r a t i que r 
l ' amputa t ion . Il s 'apprivoisa r a p i d e m e n t , il man
geait devant n o u s , mais il ne pouvai t plus se 
mont re r sous son vér i table aspect . T ranqu i l l e et 
silencieux, il res ta i t i m m o b i l e à la m ô m e place, 
fixant de ses gros yeux qu i conque s 'approchai t 
de lui . Il m o u r u t à l ' en t rée de l 'hiver . 

On a observé chez d ' au t res jean- le-blanc cap
tifs, qu'i ls p longeaient volont iers les pa t tes dans 
l'eau, et res ta ien t ainsi des h e u r e s e n t i è r e s ; je 
n'ai pas vu chose semblab le . 

L E S S P I L O R N I S — SPILORNIS. 

Die Fleckenbussarde, die Schopfbussarde. 

C a r a c t è r e * . — Les spilornis ou buses huppées 
sont d'assez grands et v igoureux oiseaux. Ils on t 
les ailes longues , po in tues , obtuses et recouvran t 
plus de la moi t i é de la q u e u e , qu i est assez lon
gue et a r r o n d i e ; les tarses a l longés ; les serres 
courtes e t fortes ; le bec droi t à la base , forte
ment r e c o u r b é à la po in te , qu i se t e rmine 
par un long c roche t , à bords de la mand ibu l e 
supérieure dépourvus de den ts , ceux de la m a n 
dibule infér ieure échancrés vers la po in t e ; u n e 
huppe assez g r a n d e à l 'occiput . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces Oiseaux 

habitent le sud de l 'Afrique et de l 'Asie, n o t a m 

ment les îles d e l à Malaisie. ' 

LE SPILORNIS BACHA — SI'ILORXlS BACHA. 

Der Bâcha. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , q u e Le Vaillant 
décrit sous le n o m de bâcha, a de 60 à 66 cent , de 
long, sur lesquels 28 cent , appa r t i ennen t à la 
queue. Les adultes on t u n p l u m a g e d ' u n gris 
brun sombre , p lus foncé au dos q u ' a u ven t re , 
varié de taches b lanches ar rondies au bord de 
l'aile, à la par t i e infér ieure de la poi t r ine , au 
ventre et aux cuisses ; les ailes d 'un b r u n gris 
noirâtre, avec les couver tu res supér ieures b o r 
dées de b l a n c ; les rec t r ices de la couleur des 
ailes, avec une large bande d 'un blanc j a u n â t r e 

en l eu r mil ieu, et une b o r d u r e g r i s -b run à leur 

e x t r é m i t é ; les p l u m e s de la h u p p e b lanches et 

noires à la poin te ; l 'œil d 'un rouge b r u n , la cire 

et les pat tes j a u n e s ; le bec bleu gr i sâ t re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le bâcha 

hab i t e l ' in té r ieur de l 'Afrique du S u d , Java, les 
Indes or ienta les , l e N é p a u l e t la Chine , si tou te 
fois l 'espèce as ia t ique est b ien la m ê m e q u e celle 
d u con t inen t afr icain. 

D 'au t res espèces d u m ê m e genre hab i t en t les 
Indes , Ceylan et les Ph i l i pp ines . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après Le 

Vail lant , il se t i en t dans les régions m o n t a g n e u 
ses les p lus sèches , les plus ar ides de l ' in té r ieur 
des t e r r e s ; il y chasse les pe t i t s mammifè re s , 
au besoin m ê m e les rept i les et les insectes . Il 
n ' es t pas c o m m u n et vit sol i taire , c o m m e la 
buse . Sa voix est p l a in t ive ; Le Vail lant ( 1 ) la 
rend par les syllabes : houi, hï-houi-hi-hi,houi, hï-
houi-hi-hi. Il fuit la p ré sence de l ' h o m m e , aussi 
est-il diflicile de le chasser . Il se r ep rodu i t vers 
la fin d e l ' année . Son a i re est g ross iè rement 
cons t ru i t e au fond d ' u n e crevasse p rofonde et 
r e n f e r m e deux ou trois œufs . 

Dans ces dern ie rs t e m p s , Berns te in nous a fait 
conna î t re les m œ u r s de l 'espèce mala is ienne . 
« Bien q u e le b â c h a soit assez c o m m u n à Java , 
di t - i l , j e n 'ai p u recuei l l i r que q u e l q u e s observa
t ions au sujet de ses m œ u r s . Il semble ê t re pa 
resseux, r a r e m e n t on le voit voler. Souvent , je 
l 'ai r e n c o n t r é le long de la lisière d ' une forêt, 
o u dans les bosque t s , aup rès des villages ; pe r 
c h é sur u n e basse b r a n c h e , il guet ta i t sa p ro ie , 
et à m o n app roche , il s 'envolait sans b ru i t . Il 
para î t ê t re lâche . J ' e n vis un , u n e fois, fuir de 
vant u n e cornei l le . 

C a p t i v i t é . — « J ' e n ai possédé p lus ieurs en 

vie. Ils res ta ien t p re sque toujours à t e r r e , et il l eu r 
fallut un cer ta in t e m p s p o u r oser se m e t t r e sur 
leur pe rcho i r . Quand o n . s ' a p p r o c h a i t d ' eux , ils 
hér issa ient les p lumes de la tê te , r en t r a i en l l e cou, 
é ta la ien t les ai les , ouvra ient le bec , et poussaient 
un cri d 'angoisse , hi, hi, hihihihi. P r i s j eunes , ils 
s 'apprivoisent assez fac i lement et n e cr ient ainsi 
qu ' à la vue des é t r ange r s . Lorsqu ' i l s aperçoivent 
la pe r sonne qui l eu r appor t e d 'ord ina i re à m a n 
ger, ils font e n t e n d r e u n e sorte de r i c a n e m e n t 
de b o n n e h u m e u r . 

« U n chasseu r mala i s à m o n service t rouva 
deux nids de hacha . Ils é ta ient sur u n a r b r e 
touffu, assez élevé, et r en fe rma ien t , l ' un u n œuf, 
l 'autre deux . Ceux-ci é ta ient d 'un b lanc t e i n t , 

(1) Le Vaillant, Hist. nat. des Oiseaux d'Afrique, Paris, 
I80b, tome I, p. 45. 
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un peu sale, semés i r r égu l i è r emen t de points 

et de t aches b r u n e s et d 'un b r u n r o u g e , tan tô t 

dispersés su r tou t e la surface de l'œuf, t an tô t 

g roupés vers les ex t rémi tés . » 

L E S B O N D R É E S — PERNIS. 

Die Honiybussarde. 

C a r a c t è r e s . — Les bondrées réun i s sen t les 

buses aux mi lans . Ils ont le corps p lus al longé 

que les au t re s bu t éon idés , les oreil les e t l a queue 

l o n g u e s ; le bec long, bas , faible, r e c o u r b é seu 

l e m e n t près de la pointe ; les tarses cou r t s ; les 

doigts moyens ; les ongles longs , faibles, recour

bés ; les lo rums garn i s de pet i tes p l u m e s ser

rées , écai l leuses . 

I.A B O N D n É E APIVOuE — PERNIS ÂP1VORUS. 

Der Wespenbussard, The Iloney Buzzard. 

Caractères. — La b o n d r é c apivore a de 63 à 

G6 cent , de long, et de l m , 4 3 à l m , 4 9 d 'enver 

g u r e ; la l o n g u e u r de l 'aile pl iée es t de 41 cen t . , 

celle de l a q u e u e de 2 3 . Le p l u m a g e est t rès-va

r iable . D'après Beh rends , c ependan t , diverses 

variétés se conservent h é r é d i t a i r e m e n t . Il est 

difficile de décr i re en généra l la cou leu r de la 

b o n d r é e apivore . Tan tô t elle est u n i f o r m é m e n t 

b r u n e , sauf t rois g randes bandes et p lus ieurs 

pet i tes raies b r u n e s qu i o rnen t la q u e u e . L a t ô t e 

est d 'un gris bleu chez le m â l e . Souven t , le dos 

est b r u n , le ven t re b l e u â t r e t ache t é de b l anc , 

ou b l anc t ache t é de b r u n . L 'œi l est b l a n c d ' a r 

gent ou j a u n e d 'or ; la cire a ce t te de rn iè re cou

l eu r ; le bec est noir , et les pat tes sont d'un j a u n e 

c i t ron . 

Les jeunes sont o r d i n a i r e m e n t b r u n s ou d 'un 

b r u n j a u n â t r e , les t iges des p l u m e s é tan t foncées , 

sauf à la n u q u e . 

11 existe, du r e s t e , d ' au t r e s var ié tés . 
Distribution géographique. — La b o n d r é e 

hab i te t ou t e l 'Europe , sauf la par t ie la p lus s ep 
ten t r iona le . Dans ses mig ra t ions ,e l l e ar r ive dans 
l 'ouest de l 'Afr ique, ma i s elle ne se m o n t r e pas 
dans le n o r d - e s t de ce cont inent ; Heugl in ni moi 
ne l 'y avons j a m a i s vue , et l 'assert ion de Ruppe l l : 
q u e cet oiseau serai t c o m m u n en Egypte et en 
Arabie , m é r i t e conf i rmat ion . On la t rouve dans 
t o u t e l 'Al lemagne, mais elle n'y est c o m m u n e 
q u e dans cer ta ines locali tés. B e h r e n d s di t en 
avoir vu p e n d a n t vingt ans dans tous les bois 
aux environs de Cobourg , t and is qu 'e l les sont 
ra res à Gotha. Elle pa ra î t Être plus c o m m u n e 
dans le n o r d de l 'Al lemagne q u e dans le sud ; 

j ama i s , cependan t , elle n 'est aussi abondan te que 

la buse . On la r e n c o n t r e assez f r é q u e m m e n t dans 

plusieurs con t rées de la F r a n c e . 

Moeurs, habitudes et régime. -— il La bon

drée apivore , d i t N a u m a n n , est un oiseau lâche, 

ignoble , et , sous ce r a p p o r t , il dépasse tous nos 

au t res r apaces ind igènes . Il est sot , craintif, dé

bonna i re ; il vole l e n t e m e n t et l o u r d e m e n t , le plus 

souvent il ne s'élève pas au-dessus du sol. » Tel 

n 'es t pas l'avis de m o n pè re : la b o n d r é e , d 'après 

l u i , au ra i t au con t ra i re un vol léger et fac i le ; elle 

s 'élèverait souvent à une g r a n d e h a u t e u r et pla

nera i t dans les a i rs , en décr ivan t des cercles 

t rès-é tendus . « T o u t dans son ê t r e , con t inue 

N a u m a n n , i nd ique la plus g rande paresse . On la 

voit pe rchée des h e u r e s ent ières sur une borne , 

sur un a r b r e isolé, d 'où elle gue t t e sa pro ie . Elle 

m a r c h e assez b ien , et chasse souvent les insectes 

à la course . Son cri peu t se r e n d r e p a r kiki kik, 
qu'e l le r épè te p lus ieurs fois de su i te , o 

Le r ég ime de la b o n d r é e apivore diffère de 

celui de t ous les aut res r apaces d 'Eu rope . Son 

n o m ne lui a pas é té donné en va in , ca r les 

guêpes fo rment le pr inc ipa l de tous ses repas . 

Mais elle n e m a n g e q u e celles qu i sont encore 

i n c o m p l è t e m e n t développées , et d o n t elle n 'a pas 

à r edou te r l ' a igui l lon . « P a r u n e mat inée de 

juillet , r acon te B e h r e n d s , u n paysan r e m a r q u a 

u n e b o n d r é e en t ra in de dé t e r r e r un nid de guê

pes. Bien q u e l ' h o m m e l ' eû t effrayée plusieurs 

fois, elle n ' en con t inua pas inoins son travail . 

Yers mid i , je tua i l 'oiseau avant qu ' i l fût arrivé 

à achever son en t r ep r i se . Dans son es tomac , j e 

n e t rouvai que des débr i s de coléoptères et pas 

une seule g u ê p e ; c ependan t , p e n d a n t six heu

res, ces insectes avaient volé a u t o u r de lui : 

elle s 'é ta i t b o r n é e à les éca r t e r en secouant la 

tê te . Cejte observat ion éveilla m e n a t t en t ion . Peu 

ap rès , j e m e p rocu ra i une b o n d r é e adu l t e , qui -

avait é té l é g è r e m e n t blessée. Lo r sque j e lui don

nais u n e g u ê p e , elle n e la m a n g e a i t pas et s 'écar

ta i t ; c 'est à pe ine si elle lui donna i t u n coup de 

bec , ma i s sans l ' avaler . C h a q u e fois, le résul ta t 

a été le m ô m e : j ama i s j e n 'ai pu l ' amene r à man

ger u n e g u ê p e . » 

Des observat ions de B e h r e n d s , il résul te que la 

bondrée apivore n e c o m m e n c e pas par a r rache r 

aux guêpes leur a igui l lon, c o m m e l 'ont dit mon 

pè re et d ' au t res obse rva t eu r s ; de p lus , elle déterre 

avec la p lus g r a n d e pe r sévérance les nids de guê

pes , e t se n o u r r i t de sau tere l les , de coléoptères , 

de chen i l l e s ,de grenoui l les , de lézards . Behrends 

ne t rouva q u e r a r e m e n t d a n s son es tomac des 

débris d ' a n i m a u x à sang c h a u d ; j a m a i s de cha-
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tons de bou leaux ou de conifères , c o m m e le dit 
N a u m a n n , mais des feuilles de myr t i l l es . N a u -
mann regarde la b o n d r é e c o m m e u n des t ruc t eu r 
de nids des plus te r r ib les , e t l 'accuse de s 'a t ta
que r non - seu l emen t aux m u l o t s , aux r a t s , 
aux h a m s t e r s , mais aussi aux levrauts . El le s ' in
vite souvent à la table de l ' au tou r ; c 'es t -à-di re 
qu 'el le suit ce r apace , p o u r se n o u r r i r des res tes 
de ses r epas . E n é té , elle m a n g e des myr t i l les , 
des framboises et d ' au t res ba ies . 

La b o n d r é e apivore établi t son n id à u n e faible 
hau t eu r , sur u n e b r a n c h e basse d ' un chêne ou de 
quelque au t r e gros a r b r e , r a r e m e n t sur un coni -
fère ; e l l e n e s e d o n n e a u c u n e p e i n e p o u r l e c a c h e r , 
et le cons t ru i t souvent t o u t auprès d ' une r o u t e 
f réquen tée . L a cons t ruc t ion en est gross ière : ce 
sont des b r a n c h e s sèches superposées , l âche
m e n t e n t r e l a c é e s , de tel le façon q u e d 'en bas 
l'on aperçoi t souvent les œufs au t ravers . Ceux-ci , 
au n o m b r e de deux ou t ro i s , va r ien t b e a u c o u p 
q u a n t à la forme et à la c o u l e u r : ils sont t an tô t 
a r rond i s , t an tô t ovales ; la coqui l le plus ou moins 
lisse ; d 'un b lanc j a u n e ou d 'un b r u n r o u g e , 
à m a r b r u r e s p lus ou m o i n s c la i res , p l u s , ou 
moins foncées ; une moi t ié est s o u v e n t d ' une 
te in te différente de l ' au t re . On ne sait pas e n 
core si la femelle couve seu le , ou si elle est aidée 
par le mâ le . Les pa ren t s nour r i s sen t l eu r s pet i ts 
de cheni l les , de m o u c h e s et d 'autres insec tes , 
qu' i ls on t d 'abord à moi t ié d igé rés ; p lus t a rd , ils 
leur d o n n e n t des a n i m a u x ent ie rs , des rayons de 
miel ou des nids de guêpes avec les larves , e t 
enfin des grenoui l les , de pet i ts o iseaux, e tc . 

La b o n d r é e apivore est a n t i p a t h i q u e à tous les 
petits oiseaux et aux corne i l l e s ; mais elle n'a 
pa rmi les a n i m a u x a u c u n e n n e m i rée l l emen t à 
c ra indre . L ' h o m m e ne la dé t ru i t pas ; car les 
dégâts qu 'e l le peu t causer sont plus que c o m 
pensés par les éno rmes services qu 'e l le r e n d . 

C a p t i v i t é . — E n capt ivi té , la bondrée est u n 
oiseau t rès - in té ressan t , c o m m e nous l ' apprend 
Behrends . « J e cap tu ra i , raconte- t - i l , u n e j e u n e 
bondrée m â l e , qu i venai t d ' a b a n d o n n e r le n i d ; 
au bou t de q u e l q u e s semaines , elle t émo igna aux 
personnes qu 'el le connaissai t et à mes ch iens , la 
plus g r a n d e confiance, le plus g r a n d a t t a c h e 
ment m ê m e ; mais , en présence de t o u t ch ien 
é t ranger , elle se met ta i t sur la défensive, les 
p lumes hér issées , et m a r c h a i t m ê m e sur lu i .E l l e 
avait u n e affection tou te pa r t i cu l i è re pour u n 
peti t ch ien . Celui-ci se coucba i t - i l , l 'oiseau se 
met ta i t en t r e ses pa t t e s , joua i t avec lui , lui pei
gnai t le pe lage avec son bec . Ce n 'é ta i t que 
quand il s 'agissait de m a n g e r qu 'e l le se c o m p o r 

tai t a u t r e m e n t ; elle chassai t les chiens qui ne lui 
opposa i en t a u c u n e rés i s tance , e t garda i t long
t e m p s sa p i t ance , avant d'y t ouche r . 

« Elle coura i t dans la ma i son et en sortai t l i 
b r e m e n t ; t rouvait-el le u n e por te fermée, elle 
criai t j u s q u ' à ce qu 'on la lui ouvr î t . En é té , elle 
allait c h a q u e j o u r dans u n j a r d i n p u b l i c , tout 
près de m a d e m e u r e , où elle étai t b ien accuei l l ie , 
et recevai t tou jours q u e l q u e chose à m a n g e r . 
E n a u t o m n e , elle cr ia i t des d e m i - j o u r n é e s en 
t ières , chassant dans les c h a m p s dépoui l lés de 
leurs moissons . El le connaissai t son n o m de 
Hans, ma i s n ' a r r iva i t à ce n o m q u e quand la 
faim la pressa i t , et n 'obéissai t q u ' a u t a n t q u e 
cela lu i convenai t . Quand elle étai t de b o n n e hu
m e u r , elle sauta i t su r les genoux des d a m e s , ou
vrai t u n e aile p o u r q u ' o n la gra t tâ t , et l ' expres
sion de son r ega rd ind iqua i t son c o n t e n t e m e n t ; 
d 'aut res fois, elle se pe rcha i t sur leur épaule , 
l eur passai t le bec dans les cheveux, en faisant 
e n t e n d r e u n e sor te de p é p i e m e n t . Que lqu 'un lui 
faisait-il du m a l , elle s'en souvenai t e t l 'évitait 
pendan t l o n g t e m p s . Lorsqu 'e l le avait fa im, elle 
cou ra i t après la se rvante , dans toute la ma i son , 
cr ia i t et la t i ra i t par ses hab i t s . Celle-ci voulait-elle 
l 'é loigner , elle poussai t des cris affreux et se me t 
t a i t sur la défensive. Elle a ima i t su r tou t le pa in 
b l anc e t le l a i t ; elle m a n g e a i t c ependan t aussi 
de la v iande , des fa r ineux, des p o m m e s de t e r r e , 
et de t e m p s à au t r e un pet i t o iseau . El le é tai t 
indifférente pour les nids de guêpes , e t é loignai t , 
en secouant la tê te , ceux de ces insectes qu i vo
laient t r op près d 'el le . Lu i en p résen ta i t -on u n e , 
elle la tuai t , mais n e la m a n g e a i t pas . 

<c J e ne veux pas en c o n c l u r e , c e p e n d a n t , q u e 
les bondrées apivores n e m a n g e n t j a m a i s de 
guêpes , car on sait q u e les o i seaux élevés en 
captivi té p e r d e n t l eu r na tu r e l : l ' individu don t je 
par le en é ta i t l u i -même u n exemple , il ne tou
chai t pas aux mets favoris de ses semblab les , aux 
larves de guêpes . 

« M a b o n d r é e é ta i t t rès -sens ib le a u froid. E n 
hiver , elle se cachai t sous le poê le , et s'y tenait 
t rès - t ranqui l le , pour n e pas t r ah i r sa p r é s e n c e , 
car o n n e lu i p e r m e t t a i t pas de r e s t e r dans la 
c h a m b r e . E n s o m m e , elle r e s s e m b l a i t p l u s , par sa 
m a n i è r e d ' ê t r e , à u n e cornei l le q u ' à u n rapace . Ses 
mouvemen t s é ta ien t c e p e n d a n t p lus mesurés ; elle 
m a r c h a i t et ne saut i l la i t p a s ; toutefois elle sauta i t 
q u a n d on la poursuivai t . El le m o u r u t a u b o u t de 
trois ans . 

« P l u s t a rd , j ' e u s u n e femelle adu l t e , dont j ' a i 
déjà pa r l é p lus h a u t . Celte b o n d r é e se compor t a 
c o m m e la p r é c é d e n t e ; s eu l emen t elle a imai t 
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p a s s i o n n é m e n t les nids de guêpes . Lui en p r é 

sen ta i t -on un , elle se m o n t r a i t t rès -exci tée , sau

tait dessus , et en avalait de g rands m o r c e a u x . 

El le déch i ra i t les nids vides pour y c h e r c h e r des 

larves. Le pain b lanc t r e m p é dans du lait était 

u n de ses mets favoris. Elle a imai t aussi les gre 

nouil les, ne toucha i t pas aux o iseaux m o r t s , et 

m a n g e a i t les h a n n e t o n s , ma i s sans e n ê t r e t rop 

g o u r m a n d e . Elle vivait en t r è s - b o n s r appor t s 

avec mes au t res a n i m a u x d o m e s t i q u e s . Rien 

n 'é ta i t p lus plaisant que de la voir m a n g e r dans 

la m ê m e écuel le avec deux cochons d ' Inde , un 

é l o u r n e a u , un pluvier doré et deux cail les. Au

c u n d ' eux ne la c r a igna i t ; souvent l ' é tourneau 

lui donna i t un coup de bec ou lui lançai t du lait 

à la face. Parfois , elle se levait g r a v e m e n t et re

garda i t d 'un œil fier ses c o m p a g n o n s de table . 

Un j o u r , je mis avec elle u n e tou r t e re l l e , qui ne 

pouvai t p lus vo ler ; celle-ci, à m o n g rand é t o n n e -

m e n t , s ' approcha sans cra in te du rapace et se 

ser ra cont re lu i . E l l e l u i t é m o i g n a u n g r a n d a t t a -

c h c m e n t et ne la qui t ta p lus . El le sauta i t en 

bas du p e r c h o i r , où elle é ta i t à côté d e l à b o n -

d rée , p o u r c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e ; m a i s , c o m m e 

elle ne pouvait voler, elle cou ra i t sans repos a u -

dessous du pe rcho i r , j u s q u ' à ce q u ' o n la repla

çât à côté de son a m i e . Celle-ci n 'étai t -el le pas 

t ranqu i l l e , elle lui d o n n a i t des coups d e bec , 

qu 'e l le recevait avec le p lus g r a n d ca lme . 

« Mais, a u t a n t la b o n d r é e apivore se m o n 

trai t douce vis-à-vis des h o m m e s et des a n i 

m a u x dont j e viens de pa r l e r , a u t a n t elle devenai t 

furieuse quand un ch ien s ' approcha i t . Elle fon

dai t sur lui avec la vitesse de la flèche ; se c r a m 

ponnai t à sa tête ; lui donnai t des coups d 'ai le, 

des coups de b e c ; hér issai t son p l u m a g e ; sifflait 

c o m m e le cha t . Les ch iens , m ê m e les plus grands 

et les plus m é c h a n t s , p r ena i en t p e u r et s 'en

fuyaient. Mais, m ô m e après leur dépa r t , il fallait 

q u e l q u e t emps pour q u e la rage de la bondrée se 

ca lmât e t -qu ' e l l e cessât de m o r d r e tous ceux qu i 

l ' approcha ien t . 

« Elle a imai t le soleil : souvent , elle se tena i t 

les ailes écar tées , le bec ouver t près de la fenêtre 

et s 'envolait de là sur les toi ts voisins . La pluie 

ne lui était pas ag réab le . Étai t -e l le surpr i se par 

une ondée , elle se cacha i t dans le p r e m i e r coin 

venu. Elle étai t t rès-sens ib le au froid, et il fallait 

en hiver la teni r dans les a p p a r t e m e n t s . 

« J e l 'eus quat re ans , e t , par u n e nui t d 'hiver , 

elle succomba au froid. » 

LA IIOXDREE HUPPÉE — FEIIXIS CIIISTJTUS. 

lier gehaubte Honigbussard. 

C a r a c t è r e * . — La b o n d r é e h u p p é e mâle a le 

p lumage d 'un b r u n r o u x flammèche de b r u n ; 

trois ou q u a t r e p lumes ra ides , b r u n e s , implan tées 

à l ' occ ipu t ; les cuisses b r u n e s , rayées de b l a n c ; 

la queue b l a n c h e , coupée pa r une ou deux larges 

bandes no i res , e t t e r m i n é e par u n liséré b l a n c ; 

le bec et la tê te n o i r s ; les pa t t e s j a u n e s . 

La femelle et les j e u n e s n ' on t pas de h u p p e ; 

leur p l u m a g e est r o u x - b r u n , flammé de b r u n , et 

passe au r o u x ful igineux sur le bas-ventre . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La bondrée 

h u p p é e , la seule espèce congénè re connue de la 

p récéden te , hab i t e les I n d e s ; o n l'y t rouve dans 

tou tes les forêts , depu i s la côte j u s q u ' à u n e al t i 

tude de 2600 m è t r e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C o m m e 

no t r e b o n d r é e , elle se n o u r r i t de j e u n e s abei l les , 

de guêpes , d e c h e n i l l e s ; elle m a n g e aussi de 

pet i ts r o n g e u r s , des rept i les , et , disent les ind i 

gènes , des œufs e t de j e u n e s oiseaux. 

Des Indiens on t r a p p o r t é à Burgess q u e lors

que cet oiseau dé t ru i t u n n id de guêpes , il 

écar te ces insectes à coups de q u e u e . 

L a b o n d r é e h u p p é e n i che sur les a r b r e s ; ses 

• œufs sont gris clair , à taches nombreuses . 

L E S B U S A I G L E S — ARCHIBUTEO. 

Die Rauchfussbussarde. 

C a r a c t è r e s . — L e s busaigles se d is t inguent de 

tous les a u t r e s b u t é o n i d é s pa r des tarses c o u 

verts de p l u m e s . I n d é p e n d a m m e n t de ce c a r a c 

tère essentiel , elles on t le bec pe t i t , for tement 

r ecourbé dès la base , l o n g u e m e n t c r o c h u ; des 

ailes g r andes , ob tuses ; u n e q u e u e longue , ar

rondie , e n t i è r e m e n t recouver te p a r les ailes. 

Leur p l u m a g e est lâche ; les p lumes en sont 

grandes et longues . 

LA DUSAIGLE FATTUE — AHCUIBUTEO LAGOPVS. 

Der Winterbussard. The rough-legged Falcon, 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce a de 60 à 70 cent , 

de long e t de l m , 5 3 à l m , 7 0 d ' e n v e r g u r e ; la fe

mel le est p lus forte q u e le m â l e . Sa cou leur est 

u n m é l a n g e de b lanc , d e b lanc j a u n â t r e , de gris 

roussâ l re , de b r u n no i r et de b r u n . Le front est 

b l anchâ t r e , les ex t rémi tés des ailes sont d 'un 

noir d 'a rdoise , la q u e u e est b l a n c h e , t e rminée 
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par deux Landes , l 'une grise, l ' au t re no i re . Le 

mâle a la po i t r ine , la femel le le ven t r e , t ache tés 

de b r u n ; les cuisses son t d ' un j a u n e roux ou 

d'un gris b l anc , et t ache tées de b r u n . 

Les j e u n e s on t le bas de la poi t r ine e t le ven

tre b r u n - n o i r , la face infér ieure de la queue 

b lanche , la face s u p é r i e u r e b r u n e . 

L 'espèce offre, d ' a i l l eurs , des variat ions consi 

dérables . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L a busaigle 

ou a r ch ibuse p a t t u e r ep ré sen t e , d a n s le Nord , la 
buse de nos c o n t r é e s ; elle y est l ' ennemie 
acharnée des r o n g e u r s qui y sont si n o m b r e u x , 
et n o t a m m e n t des l e m m i n g s . Elle chasse n o n 
moins ac t ivemen t les mulots , e t m a n g e des c h a 
rognes ; en u n m o t , elle ressemble en t o u t point 
à la buse vu lga i re , aussi est-il inu t i l e d ' en t re r 
ici dans de plus longs détai ls . J e dirai s eu l emen t 
qu'elle n i che sur les roche r s , e t n o n sur les a r 
bres. 

L E S B U S E S — BUTEO. 

Die Bussarde. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est le type de la fa

mille que nous passons en revue . Les espèces 

qu'il r enfe rme on t un bec pet i t , cour t , à dos a r 

rondi , à bords des m a n d i b u l e s f e s t o n n é s ; des 

nar ines l a rges , r o n d e s ; des tarses cou r t s , r o 

bus tes , nus ; u n e q u e u e m é d i o c r e , don t les ailes 

n ' a t t e ignen t pas tou t à fait l ' ex t rémi té . 

LA BUSE VULGAIRE — BVTEO VULGAMS. 

Der Mâusenbussard. The Buzzard. 

C a r a c t è r e s . — La buse vulgaire (fîg. 129) a de 
C 0 à 6 9 c e n t . de long , et de l - , 3 7 à l m , 6 0 d 'enver
g u r e ; la queue est l ongue d e 2 2 à 2 3 cent . S a c o u -
leur est difficile à décr i re d ' une façon généra le ; car 
on t rouve r a r e m e n t deux individus semblab les . 
Les u n s sont d 'un b r u n no i r un i fo rme, sauf la 
queue qui est rayée ; d 'au t res on t le dos , la po i 
trine et les cuisses b r u n s , le res te d u corps gris 
b run c l a i r , m a r q u é de taches t ransversa les ; d ' au 
tres encore ont un p l u m a g e b r u n c la i r , m a r q u é 
de longues f lammèches long i tud ina les ; il en est 
qui sont d ' un b lanc j a u n â t r e , avec les pennes 
des ailes et de la queue foncées, la poi t r ine 
tachetée , etc . L 'œil est gr is-brun chez les j e u n e s , 
b run- rouge chez les adul tes , et gris chez les vieux 
individus. La cire et les pa t tes sont j a u n e s ; le bec 
est b leuâ t re à la r ac ine , no i râ t r e à la po in t e . 

Distribution géographique. -— L a b u s e vul
gaire hab i te une grande pa r t i e de l 'Eu rope et de 

l'Asie cent ra le . Dans le midi de l ' E u r o p e , on la 

trouve pa r tou t en hiver , tandis q u ' e n é té elle ne 

se m o n t r e que r a r e m e n t dans les hau te s m o n t a 

gnes , e t tou jours sol i ta i re . On en r e n c o n t r e 

que lques ind iv idus dans le nord de l 'Afrique, 

mais r a r e m e n t e t seu lemen t à l ' époque des m i 

gra t ions . II en est de m ê m e dans les pla ines de 

l ' I n d e ; elle est, par c o n t r e , c o m m u n e pa r loca

lités dans l 'Himalaya . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Chez nous , 

la b u s e vu lga i re e s t ' i n oiseau e r r a n t ; elle n 'es t 
q u e de passage dans les pays froids, où elle a r 
rive en m a r s ou en avril , p o u r en repar t i r en 
s e p t e m b r e ou en oc tobre . Lors des migra t ions , 
on la r e n c o n t r e par bandes de vingt à c en t in
dividus q u i , t o u s , su ivent la m ê m e d i rec t ion , 
mais sans fo rmer de société p r o p r e m e n t d i t e ; 
car on les voit éparpi l lées su r u n e é t e n d u e de 
plus d 'une demi - l i eue ca r r ée . Les buses volent 
l e n t e m e n t et à u n e assez g r a n d e h a u t e u r , et de 
t e m p s à a u t r e elles s 'é lèvent h a u t dans les ai rs , 
en décr ivant de vastes sp i ra les . Au re tou r , elles 
s ' a r rê ten t q u e l q u e s j o u r s dans les endroi t s qui 
leur p r o m e t t e n t u n e a b o n d a n t e n o u r r i t u r e , et où 
elles sont r emp lacées p a r c e l l e s qu i s u i v e n t ; 
t ou tes ne voyagent pas s i m u l t a n é m e n t ma i s suc
cess ivement . 

La b u s e se fixe dans les forêts , s u r t o u t dans 
cel les q u i a l t e rnen t avec des c h a m p s et des prai
r ies , où elle t rouve des pro ies abondantes et fa
ciles à se p r o c u r e r . Elle ne m a n q u e cependant 
pas dans les g randes forêts , e t s'élève h a u t dans 
les m o n t a g n e s . 

Un œil exercé r econna î t i m m é d i a t e m e n t une 
buse , soit qu ' e l l e vole, soit qu 'e l le p e r c h e . C'est 
un oiseau lent e t ma lad ro i t . D 'o rd ina i r e , elle se 
t ient r amas s ée , les ailes r aba t t ue s , posée sur une 
seule p a t t e , l ' au t re fléchie et cachée sous les 
p lumes . Elle res te ainsi des h e u r e s en t i è res , im
mobi le , mais non inac t ive . La p ie r re , le tas de 
te r re , l 'a rbre sur lequel elle es t pe r chée , lui sert 
de pos te d 'observa t ion ; elle e x a m i n e son d o 
maine , e t r ien n ' é c h a p p e à ' sa vue. Elle vole len
t e m e n t , mais avec l égère té , sans b ru i t ; elle p lane 
souvent et l ong temps . En chassan t , elle s'élève 
r a r e m e n t à u n e g r a n d e h a u t e u r ; mais au prin
t e m p s , e t s u r t o u t dans la saison des a m o u r s , 
elle m o n t e h a u t dans les ai rs , et avec u n e h a b i 
leté qu ' on ne lui accordera i t pas à p r e m i è r e vue . 
Son cr i r essemble assez au m i a u l e m e n t du cha t . 
La vue est de t ous ses sens le p lus parfait ; l 'ouïe 
est p e r ç a n t e , le t o u c h e r dél icat , le goût existe 
é v i d e m m e n t , e t l ' odora t est peu l , -être p lus déve
loppé qu 'on ne le croi t . 
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La buse vulgaire est assez bien douée sous le 
r a p p o r t de l ' in te l l igence. Celui- là seul ose la 
t axer d e ^ s t u p i d e , qui ne l 'a j a m a i s observée. 
E n l iber té , c o m m e en capt ivi té , elle fait p reuve 
de p r u d e n c e , de ruse , de j u g e m e n t . 

A la fin d'avril ou au c o m m e n c e m e n t de m a i , 
la buse cons t ru i t son nid , ou r épa re celui qu i lui 
a servi l ' année p récéden te . El le cho i s i t , à cet 
effet, u n a rb re convenable dans la forêt ; elle y 
por te des b r a n c h e s sèches , dispose les plus gros
ses en dessous, les plus pet i tes pa r dessus, et ta
pisse l 'excavat ion des ramil les ver tes et t e n d r e s . 
Cet te cons t ruc t ion a environ 66 cent , de d ia
m è t r e . Pa r fo i s , la buse tapisse l ' in tér ieur d e 
Taire, avec de la m o u s s e , des poils d ' a n i m a u x et 
d ' au t res substances molles . Souvent , elle se con
t en t e de s ' appropr ie r un nid de cornei l le ou de 
co rbeau . Ses œufs, au n o m b r e de t rois ou qua t re 
pa r n i chée sont d 'un b lanc verdâ t re , t ache tés de 
b r u n fe r rug ineux plus ou moins foncé . La fe
mel le pa ra î t les couver seule ; mais les deux p a 
ren t s nour r i s sen t et élèvent les pet i t s . 

Le d i r ec t eu r du Musée d 'un peti t é ta t a l le
m a n d a a n n o n c é au m o n d e scient i f ique, que , 
dans le seul p r i n t e m p s de 1834, il a t ué c h a q u e 
jou r qua torze ou quinze buses , et q u e dans les 
envi rons , on a, à la m ê m e é p o q u e , t i ré q u a t r e 
cents de ces o iseaux de pro ie . Un tel méfait est 
«ans excuses, s u r t o u t de la par t d ' u n h o m m e qui 
s 'est fait conna î t r e c o m m e n a t u r a l i s t e , e t qu i 
ne peu t a l léguer d'avoir péché par i gnorance . 
Qu 'un paysan, qui vient d ' app rend re à m a n i e r le 
fusil, tue u n e buse , croyant aba t t r e un vau tour , 
on p e u t , s inon l ' excuse r , le c o m p r e n d r e du 
m o i n s ; mais q u ' u n h o m m e , qui , par sa posi t ion 
officielle, doi t avoir lu au mo ins u n t ra i té d'his
toire na ture l le , se r e n d e coupab le d 'un pare i l m é 
fai t , c'est u n e chose á flétrir é n e r g i q u e m e n t . 
Après les oiseaux de proie n o c t u r n e s et la créce
rel le , la buse est le plus utile de tous nos rapa
ces, u n des a n i m a u x qui r e n d e n t à l ' h o m m e le 
plus de services. Un peu de s ta t is t ique en fera foi. 

La b u s e vulgaire se nour r i t p r inc ipa lemen t de 
pet i ts r o n g e u r s , et su r tou t de ceux qu i causen t 
le plus de dégâts dans les c h a m p s et dans les 
forêts. Or, u n e buse en m a n g e de q u a r a n t e à cin
q u a n t e par j ou r ; Blasius en r encon t r a t r en te dans 
l ' e s tomac d 'un individu. Mar t in ne t rouva , dans 
l ' es tomac d 'envi ron cent buses qu' i l ouvr i t , que 
des mu lo t s ou des campagno l s . Mettons en 
m o y e n n e , dit Lenz, dix peti ts rongeurs par j o u r 
pour u n e buse , cela fait par an 3,630. Nous p o u 
vons, sans exagérat ion, por ter ce n o m b r e quo t i 
dien à t r en t e , ce qui fait 10,000 de ces r o n g e u r s 

si nu is ib les , qui sont dé t ru i t s en un an par une 
seule buse . Mais celle-ci s ' a c c o u p l e ; elle a des 
p e t i t s ; à t rois s eu lemen t par couvée, voilà la fa
mille po r t ée à c inq indiv idus , vivant tous dans 
u n peti t d o m a i n e , dans u n seul c h a m p . A elles 
c inq, ces buses t u e n t d i r e c t e m e n t 50 ,000 r o n 
g e u r s , qui au ra i en t eu u n e p rogén i tu r e c in
q u a n t e fois p lus nombreuse ; et ce sont ces oi
seaux d o n t on a quelquefois encouragé la des
t ruc t ion pa r des p r imes ! 

Mais ce n ' es t pas là le seul mér i t e d e la buse ; 
elle chasse aussi les r a t s , les h a m s t e r s , les se r 
pen ts , les insec tes . C'est elle qui s 'oppose à la 
mul t ip l i ca t ion de la v ipère . Le g rand r ep roche 
qu 'on lui fait, c 'est de m a n g e r des pe rd reaux ou 
des l ev rau t s : ce r tes , le fait n 'es t pas n i a b l e ; mais 
elle n ' a t t a q u e pas un lièvre de m o y e n n e t a i l l e ; 
elle ne chasse q u e le j o u r , à un m o m e n t où. les 
lièvres sont au gî te , et elle est incapab le de c a p 
t u r e r u n e pe rd r ix ou u n au t r e o iseau b ien por
tan t . Si elle enlève au faucon sa p ro ie , ce n 'es t 
q u e t r è s - excep t ionne l l emen t , et , dans t ous les 
cas , l ' an imal cap tu ré , que l qu ' i l soit, est u n gibier 
p e r d u . En s o m m e , le m a l qu 'e l le peu t causer est 
p lus qu ' ins ignif iant ; nous n 'avons pas à nous en 
occuper , et nous n e devons avoir éga rd q u ' a u x 
services qu 'e l l e nous r e n d c h a q u e j o u r . J 'a i d i t , 
en faisant l 'his toire des m u l o t s et des c a m p a 
gnols , combien nous é t ions sans défense devant 
ces pet i t s r o n g e u r s ; c o m b i e n nous ét ions i ncapa 
bles de nous p ro tége r seuls con t re eux (1); quel les 
s o m m e s il faudra i t dépense r p o u r faire m ê m e 
mo ins q u ' u n e buse à elle t ou t e seu le . Chacun 
c o m p r e n d r a q u ' a u l ieu de c h a s s e r a ou t rance un si 
pu issan t aux i l i a i r e , n o u s lui devons au cont ra i re 
tou te no t r e p ro tec t ion . 

C a p t i v i t é . — J e n e t e r m i n e r a i pas l 'histoire 
de la buse vulgaire sans r a p p o r t e r les observa
t ions in té ressantes q u e Lenz a faites su r les 
combats de buses capt ives avec des se rpents qu ' i l 
leur l ivra i t . J e lui laisse la paro le . 

« Le 26 j u in , d i t - i l , mes buses , q u e j ' ava is p r i 
ses toutes jeunes et élevées, avaient a t t e in t en 
viron les d e u x t ie rs de l eu r g r a n d e u r ; on ne 
leur avait donné j u s q u ' a l o r s q u e de la viande, 
des sour is , des grenoui l les , de pet i ts oiseaux, mais 
aucun se rpen t . Ce j o u r - l à , sans faire a t t en t ion à 
elles, je lâchai dans la c h a m b r e où j e les tenais 
u n e grande cou leuvre , d ' envi ron q u a t r e pieds 
de fong , cou leuvre q u e j e voulais m o n t r e r à 
des v is i teurs . Der r iè re n o u s , se t rouva ien t les 
buses . A peine eu ren t - e l l e s a p e r ç u le se rpent , 

(I) Voyez tes Mammifères, t. II, p. I i 5 . 
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qu'elles s ' é lancèren t su r l u i , m a l g r é no t re p r é 

sence. La couleuvre se rou la en cerc le , poussa 

des sifflements m e n a ç a n t s , t o u r n a n t sa gueu le 

ouverte et p rê te à m o r d r e , con t re ses deux 

ennemis. J e mis auss i tô t le pied en t r e les com

bat tants , et enlevai la couleuvre , que j e voulais 

conserver à cause de sa tai l le . 

«J 'en appor ta i u n e au t re d 'environ deux pieds 

et demi de long . S a n s hés i ter , l ' une des buses lui 

sauta dessus . Le se rpen t s if t la i tde désespoir , ou

vrait sa gueu le , ser ra i t les pa t tes de l 'oiseau, au 

point de le faire t r é b u c h e r et de le forcer à 

s 'appuyer sur sa q u e u e et sur ses ai les. Sans s 'ar

rêter à ces m o u v e m e n t s , la buse ne cessait de 

lui m o r d r e le mi l ieu du d o s ; elle m i t douze m i 

nutes environ à déch i r e r la p e a u ; mais , cela fait, 

elle c o m m e n ç a à m a n g e r , e t finit par coupe r le 

serpent en morceaux et par l 'avaler. U n des m o r 

ceaux avait plus d 'un pied de l ong . 

« L ' au t r e buse avait j u squ ' i c i regardé le repas 

d'un œil chag r in et j a loux , car j e l'avais empê

chée d'y p r e n d r e pa r t . J e lui donna i à son t o u r 

une couleuvre . Elle s 'en rendi t ma î t r e s se plus r a 

p idement que n e l 'avait fait la p r e m i è r e , la divisa 

par le mi l ieu , et se m i t à avaler les deux t r o n -

UKEHM. 

çons, qu i con t inua ien t à s 'agiter convuls ivement . 

La t ê t e , f o r m a n t l ' e x t r é m i t é du p r e m i e r m o r c e a u , 

che rcha i t sans cesse à r a m p e r et à s ' échapper 

hors du bec . L 'o iseau avait b ien du m a l à la d é 

glut i r ; il n 'y arriva qu ' en pressant le second mor

ceau e t en l 'avalant par-dessus le p r e m i e r : il 

lui faisait j o u e r à peu près le rôle d 'un b o u c h o n . 

Les buses r e g a r d è r e n t alors de tous cô t é s , d e 

m a n d a n t u n e nouvelle p ro ie , q u e j e ne l eu r don

nai pas ; c a r il était t a r d . A la fin, elles se r e n 

d i r en t à l e u r lieu de r epos . Le l endema in , l 'une 

avait d igéré le r ep t i l e ; l ' au t re l 'avait v o m i ; mais 

q u a n d elle se réveil la, elle l 'avala de nouveau , 

ce qu i p rouve combien la buse a ime cel te p ro ie . 

A pa r t i r de ce j o u r , mes buses m e n è r e n t u n e 

vie heureuse ; p r e s q u e chaque j o u r , elles r e c e 

vaient des orvets et des cou leuvres , qu 'e l les sai

sissaient e t dévoraient aussi tôt . Elles avalaient 

en en t ie r et vivants les individus de pet i te taille ; 

q u a n t aux g rands , elles les dépeça ien t avant de 

les eng lou t i r dans leur œ s o p h a g e . 

« L e 20 ju i l le t fut le j o u r fixé p o u r l e u r p r e 

mie r c o m b a t avec la v ipère . Un g rand n o m b r e 

de spec ta teu r s a r r ivèren t , ce qu i effraya u n peu 

les buses . J e les séparai ; l ' une é ta i t de r r iè re 
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les spectate i rs , l ' au t re sur un établi de m e n u i 
sier. Je mis alors su r le sol u n e v ipère , m ' a t t en -
dan t à voir la b u s e , affamée c o m m e elle l 'é tai t , 
se préc ip i te r dessus. Je m 'é ta i s t r o m p é : elle r e 
connu t i m m é d i a t e m e n t le danger , et r es ta im
mobi l e , l'oeil a t t a ché sur son e n n e m i . De son 
cô té , le rept i le , dès qu ' i l l ' aperçu t , ne p a r u t plus 
s ' inquiéter de m a p résence , se rou la en cercle e t 
ne bougea p lus . J e le pr is avec u n e p ince par 
la q u e u e , j e le levai en l 'air e t le mis su r l 'éta
bli . Habi tuée à m a n g e r dans m a m a i n , la buse 
approcha ; la v ipère se rou la en ce rc le , siffla, et 
lui lança un coup de den ts , sans l ' a t t e indre . La 
buse poussa u n cr i d'effroi, hér issa son p l u m a g e 
et fit un saut en arr . 'ère. El le res ta ainsi , l 'œil fixé 
sur le rep t i le . P o u r l 'a t t i rer , j e j e t a i de pet i t s 
m o r c e a u x de v iande su r la v ipère ; elle s 'avança, 
mais u n nouveau coup de den t l ancé dans l 'air 
la fit r ecu le i de nouveau . J e poussai la v ipère 
vers elle ; pas à pas , les ailes relevées, les p l u 
mes hér i ssées , elle recu la j u s q u ' a u bou t de l 'éta
bli , qu 'e l le finit p a r qu i t te r . 

n Je r emis la v ipère à t e r r e . Un m o r c e a u de 
v iande j e t é a u p r è s a t t i ra la seconde buse , mais 
au m o m e n t où elle allait le p r e n d r e , la vipère 
s 'é lança sur e l l e . La buse se re t i ra en poussant 
un grand cr i , les ailes re levées . Cependan t elle 
rev in t à la c h a r g e , e t u n e nouvelle m o r s u r e du 
se rpen t la fit r ecu le r u n e seconde fois. La vipère 
se re t i ra dans u n coin de la c h a m b r e , laissant la 
buse r am asse r la v iande , puis se b lo t t i t , levant 
u n e tê te m e n a ç a n t e . J e je ta i de la v iande sur 
elle ; l 'oiseau s ' approcha , mais sans oser l ' a t 
t a q u e r ; c h a q u e fois qu ' i l avançai t , un coup 
de dent et un sifflement venaient l ' a r rê ter . 
J 'essayai p lus i eu r s fois enco re , mais tou jours en 
vain, d ' engager le comba t , et j e finis p a r enlever 
la v ipère . Des orvets q u e je donna i alors aux 
buses fu ren tdévorés i m m é d i a t e m e n t ; i l e n f u t d e 
m ê m e d 'une g r a n d e couleuvre . 

« L ' issue de ce t te expér ience n 'avai t pas r é 
pondu à m o n a t t en t e . Il étai t fort s ingul ier de 
voir u n oiseau, qu i avait a t t aqué déjà des ser 
pents et des ra t s , r e conna î t r e ainsi ins t inct ive
men t u n serpent ven imeux et refuser le c o m b a t . 
Cependant , mes buses n ' é t a i en t pas encore com
p lè t emen t adul tes ; la n o m b r e u s e ass is tance pou
vait les avoir effrayées ; j e les avais vues , de p lus , 
m a n g e r avec avidi té des m o r c e a u x de vipère ; 
l ' odeu r de ce s e rpen t ne pouvai t les avoir r e t e 
nues , car la buse se gu ide par la vue et non pai 
l 'odorat . C'est du p r e m i e r coup d 'œil qu'el les 
avaient r econnu leur e n n e m i mor te l . Aussi , ne 
désespérai- je pas et recommençai - je deux jours 

après u n e nouvel le t en ta t ive , mais devant que l 
ques pe r sonnes s e u l e m e n t . 

« J e je ta i d ' abord à la buse u n orvet , qu 'e l le 
pr i t et avala t o u t v ivant . J e mis a lors devant elle 
une pet i te v ipère b r u n e . Aussi tô t elle hér i ssa 
son p l u m a g e , leva les ailes, poussa u n cri per 
çan t , puis , sûre ce t t e fois de sa supér io r i t é , fon
dit s u r son e n n e m i , le p r i t e n t r e ses serres pa r 
le mi l i eu d u corps , et ba t t i t v i g o u r e u s e m e n t des · 
ai les, en cr iant . Elle se c o m p o r t a d 'une m a n i è r e 
tou te différente de ce qu 'e l le fait à l ' égard des 
se rpents non v e n i m e u x . Consciente du danger , 
elle t ena i t la tê te r e l evée . La vipère s 'enroula i t 
a u t o u r de ses pa t tes , sifflait, donna i t des coups 
de den t de tous côtés , mais qui se pe rda ien t s u r 
les p lumes hér issées ou sur les ai les . D 'un c o u p 
de bec p r o m p t e t v igoureux , la buse lui fracassa 
alors le c r â n e . La v ipère eu t e n c o r e q u e l q u e s 
convuls ions , et lo r squ ' e l l e fut m o r t e , l 'oiseau 
l 'avala la tê te la p r e m i è r e . 

« El le r e g a r d a fièrement de tous côtés , de 
m a n d a n t à l ivrer un n o u v e a u comba t . J e mis à 
peu de d is tance d'elle u n e j e u n e v ipère , d ' envi 
ron 13 pouces de l ong . Celle-ci eut le t emps de 
s ' en rou le r ; ses sifflements, sa gueu le l a r g e m e n t 
ouver te , ses yeux flamboyants, fixés sur la buse , 
i nd iqua ien t bien é v i d e m m e n t qu 'e l le avait r e 
c o n n u u n e e n n e m i e . P r u d e m m e n t , les ailes r e 
levées, la buse s ' avança ; c 'é tai t un spectacle a t 
t achan t que j e n 'osai pas t roub le r i m m é d i a t e 
m e n t . J e finis cependan t pa r j e t e r u n e grenoui l l e 
su r la v ipère . Aussi tôt la b u s e s 'é lança, et p r i t 
en t re ses serres la grenoui l le et le rept i le . Ce
lu i -c i se r e t o u r n a , siffla, m o r d i t t o u t a u t o u r d e 
lui . La buse agi ta i t con t inue l l emen t ses ai les, 
relevait la t ê t e ; puis elle por ta s u b i t e m e n t u n 
vigoureux coup de bec à la t ê t e de la v ipè re . 
Celle-ci se dégagea et c h e r c h a encore à m o r d r e . 
Un n o u v e a u coup s u r la tê te l ' é tourd i t , mais elle 
revint à elle et essaya encore u n e fois ses d e n t s . 
A ce m o m e n t , la buse lui fracassa complè t emen t 
la t ê t e et a t t end i t q u e ses forces fussent en t i è 
r e m e n t épuisées p o u r l 'avaler. 

« Ce j o u r et le l e n d e m a i n , je ne lui donna i 
aucun a l i m e n t couver t de poils ou de p l u m e s , 
dans lesquels les dents à ven in aura ien t p u s 'en
velopper. Le soir du second j o u r , la buse n 'avai t 
rien r égu rg i t é . J e lui j e t a i a lors u n bec-c ro i sé , 
qu 'e l le avala avec la tê te et les p l u m e s . Le len
demain , elle r égu rg i t a u n e bal le de la g rosseur 
i ' u n œuf de pou le , mais j e n 'y t rouvai que les 
p lumes , le bec et les p lus gros os d u hec cro isé , 
et que lques écailles de la v ipè re ; les den ts à ve 
nin n 'y é ta ien t pas . Le n o m b r e des écailles a u -
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rai t été plus cons idérab le si la vipère avait été 

plus â g é e ; car , l o r sque l abuse a m a n g é de g rands 

se rpents , elle r égurg i t e des balles assez vo lumi 

neuses, composées d 'écail lés e t t r è s - r a r e m e n t de 

quelques os : elle d igère d o n c les os et les den ts 

des serpents . 

« Le 2 aoû t , mes buses ava ien t à peu p r è s at

teint l 'âge adu l t e . La p lus pet i te étai t sur l 'é ta

bli, la plus g r a n d e à t e r r e . J e mis devant celle-

ci une g rande v i p è r e , qu i siffla et c h e r c h a à 

mord re . La buse res ta i t t r a n q u i l l e , les p lumes 

hérissées, a t t endan t le m o m e n t favorable p o u r 

a t taquer . Ayant j e t é u n e grenoui l le de r r i è re la 

vipère, la buse pr i t aussi tôt son é lan , sais i t le 

reptile par le mi l ieu du corps , et se disposai t à 

l ' emporter dans u n coin , lorsque la seconde buse 

vint p r end re le rept i le pa r la q u e u e . Les deux 

oiseaux se d i spu tè ren t cel te p ro ie , c h a c u n la 

tenan t avec u n e pa t t e et de l ' au t re f rappan t son 

c o m p a g n o n . J e m e hâta i de les sépare r , e t lais

sai la vipère à celui qu i l 'avait saisie le p r e m i e r . 

Il la t ena i t en t r e ses se r res , c r i an t et b a t t a n t des 

ai les ; la vipère sifflait, donna i t des coups de 

dent, tantôt , d a n s l 'a ir , t an tô t sur les p l u m e s ou 

sur la cui rasse écail leuse des pa t tes , la tê te é tan t 

en dehors de ses a t te in tes . La b u s e lâcha le r ep 

tile, mais p o u r le ressaisir aus s i t ô tp lus au mi l ieu 

du corps , et d 'un coup de bec lui broya la t ê t e . 

Elle a t tendi t q u e ses m o u v e m e n t s eussent c o m 

plè tement cessé ; puis elle m a n g e a la tê te , le 

cou et enfin le res te du corps . Ce lui fut u n bon 

morceau, car la vipère avait p lus de deux pieds 

de long e t r en fe rmai t p lus ieurs œufs. Non-seule

ment la buse n e laissa r i en , mais elle avala e n 

core une grenoui l le i m m é d i a t e m e n t ap rè s . 

« P e n d a n t ce t e m p s , je mis u n e nouvel le vi

père en p résence de la seconde buse , qu i , sans 

hésiter, fondit su r el le, la saisi t «n c r i an t , en 

battant des ailes, et a t t end i t u n m o m e n t favo

rable pour lui n roye r la tê te . La vipère se déga

gea; mais la buse la pri t de nouveau p a r la 

queue. La vipère s 'é tant redressée aura i t p u fa

cilement m o r d r e son e n n e m i e , si elle n'avait pas 

été trop ma lad ro i t e . La b u s e la lâcha, mais pour 

lui p rendre la tê te avec une de ses se r res . Au 

momen t où le rept i le faisait effort pour la dé

gager, u n v igoureux coup d e bec la lui broya . 

L'oiseau fit ensui te son repas , en c o m m e n ç a n t , 

comme tou jours , pa r avaler la t ê t e . 

« Cependant la p r e m i è r e buse n 'avai t pas rem

porté une victoire sans pér i l . P e n d a n t qu 'e l le était 

en train de m a n g e r , j ' ava is déjà r e m a r q u é q u e sa 

patte gauche se para lysa i t , et elle ne t a r d a pas à 

enflera la naissance des doigts . A cet endro i t , la 

pa t te n 'es t p ro t égée q u e par de peti tes écailles, 

et la den t ven imeuse du serpent avait pu l 'enta

mer . Les den ts du r a t , q u e l q u e t r anchan t e s 

qu 'e l les soient , sont impuissan tes à co u p e r les 

écailles rés is tantes de la pa t t e d e l à b u s e ; mais 

! les den t s des s e r p e n t s , qui r e s semb len t à au tan t 

de fines a igui l les , p e u v e n t les t raverser . Sans 

d o n n e r de s igne de dou leu r , la buse se contenta 

de relever le m e m b r e m a l a d e , et digéra son re

pas tou t t r a n q u i l l e m e n t . La pa t te saine saignai t 

aussi ; une écail le en avait été a r r a c h é e , n o n par 

u n e m o r s u r e de la v ipère , mais p lu tô t , à ce que 

je crois , pa r u n coup donné par la seconde b u s e . 

A la t o m b é e de la nu i t , le gonf lement avait déjà 

d i m i n u é ; le l e n d e m a i n , il é ta i t à pe ine m a r q u é 

et l 'oiseau c o m m e n ç a i t à se t en i r sur sa pat te ; 

le t ro i s i ème j o u r , il é ta i t c o m p l è t e m e n t r emis .» 

Les buses ne sont p o u r t a n t pas réfractaires à 

l 'act ion d u venin de la vipère ; elles s u c c o m b e n t 

lorsqu 'e l les sont a l te in tes à u n e par t ie vascu-

laire . Cela arr ive r a r e m e n t , il est vrai , mais il y 

a tou jours q u e l q u e s buses q u i pér i ssen t dans 

l eu r s c o m b a t s avec les v ipères . Un forest ier , 

d igne de c royance , en a vu u n exemple à IIol-

land. Il g r i m p a u n j o u r à un a r b r e où se t rouva i t 

un nid de buse , d 'où l 'oiseau, qu ' i l voyait d 'en 

bas , ne s 'était pas envolé . Lorsqu ' i l arr iva au 

n id , il vit que la buse étai t m o r t e . II l 'enleva, et 

ce ne fut pas sans effroi qu ' i l a p e r ç u t sous elle 

u n e vipère v ivante . L 'o iseau avai t por t é le ser

pent d a n s son n id , en avait é té m o r d u et étai t 

mor t . 

L E S P O L I O R M S — POLIORNIS. 

Die Steppenbussurde. 

C a r a c t è r e s . — Les pol iorn is , vu lga i rement 

buses des steppes, son t carac tér i sés par un bec 

assez long et fort, f a ib l emen t r e c o u r b é , à cire 

t r è s - é t endue ; des ailes longues , po in tues , recou

vrant p re sque e n t i è r e m e n t la q u e u e , et d o n t la 

q u a t r i è m e p e n n e est la plus l o n g u e ; u n e queue 

assez longue , des tarses élevés mais f a ib l e s , et 

des doigts cour t s . 

LE POLIORNIS A PENNES.ROUSSES — POLIOIIXIS 
H UFIPEPflflS. 

Dtr Ueuschreikenbussard. 

C a r a c t è r e » . — Le pol iornis à pennes rousses 
ou buse des sauterelles a le f ront b l a n c h â t r e , le 
dos b r u n g r i s -cendré ; la t ê t e , la n u q u e et la face 
inférieure d u corps roussâ t res ; les p l u m e s du 
dos b r u n e s le long de la t ige , p lus claires sur les 
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bords ; celles des par t ies inférieures variées de 

laches longi tudinales foncées ; la queue d ' un gris 

c e n d r é foncé en dessus , avec les rec t r ices bordées 

de b lanc , et t e rminées pa r u n e bande foncée ; les 

pennes des ailes rousses , l isérées de blanc en d e 

hors , avec l ' ext rémité no i re , e t les ba rbes in

te rnes de couleur c l a i r e ; l ' iris, la c i re , la l igne 

n u e qu i va du bec à l 'œil, les pa t t e s , d ' u n j a u n e 

f o n c é ; le bec rouge-o range à la base , noi r à la 

poin te . Le mâle a 39 cent , de long ; la longueur 

de l 'aile est de 30 cent . , celle de la queue de 18. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le poliornis 

à pennes rousses hab i t e l ' i n t é r i eu r de l 'Afr ique . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans tou t e 

la par t ie de l 'Afrique que j ' a i p a r c o u r u e , cet te 
espèce ne se m o n t r e que c o m m e oiseau de pas 
sage . El le arr ive a u c o m m e n c e m e n t de la saison 
des pluies dans les s teppes du Soudan or ien ta l , 
et y est a lors t r è s - commune , par cet te seule 
raison qu 'e l le y t rouve u n e n o u r r i t u r e t r è s - abon 
d a n t e . Tous les pol iornis que j ' a i tués à ce t te 
é p o q u e é ta ient en t r a in de m u e r ; ils n e n i chen t 
donc pas dans les s teppes , et n 'y font q u ' u n 
c o u r t séjour, c o m m e nos oiseaux de passage 
dans les pays du sud . 

Dans ses m œ u r s , le pol iornis à pennes rousses 
se r a p p r o c h e e t de la buse c o m m u n e et de la 
crécere l le . 11 res te des h e u r e s en t iè res i m m o 
bile su r u n e b r a n c h e , d 'où il découvre u n vaste 
hor izon ; pu i s , t o u t à coup il s 'é lance, vole r a p i 
demen t , l égè rement , à la façon de la buse , 
p lane au-dessus d ' u n endro i t , et se laisse t o m 
ber p o u r p r e n d r e u n e sau te re l l e . Il se n o u r r i t 
exc lus ivement de ces a n i m a u x . 

Au c o m m e n c e m e n t de la sécheresse , il qu i t t e 
le pays, p o u r se r e n d r e dans le cen t re de l 'A 
fr ique, où il doit n i c h e r . 

LE POLIORNIS TEESA — POLIORNIS TEESA. 

Der Tesa. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le iecsa, 

c o m m e l 'appel lent les ind igènes , r e m p l a c e dans 

les Indes le pol iornis à pennes rousses . Il est 

r é p a n d u dans p r e s q u e tou te ce t te c o n t r é e ; il 

est t r è s - c o m m u n sur cer ta ins points des rég ions 

cul t ivées , aussi b ien que des pla ines décou 

ver tes et des j u n g l e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il ChaSSC les 

r a t s , les sour i s , les l éza rds , les peti ts se rpen t s , 
les grenoui l les , les crabes , les g rands insectes , et 
m a n g e de t emps à a u t r e q u e l q u e oiseau j e u n e 
ou ma lade ; Burgess dit avoir enlevé u n j o u r à 
un téesa une caille adu l te . 

Son vol est assez rapide ; il bat souvent des 

ai les , et ressemble en cela à la c récere l le . D'or

dinaire , il rase le sol. Souvent , il poursu i t des 

insectes à la course . Mais il est s u r t o u t r emar 

quab l e , q u a n d , dans les h au t e s he rbes , il fait la 

chasse aux sautere l les ; on le voit alors tantôt 

volant , t a n t ô t c o u r a n t . 

Il n i che su r les a rb res , en avril ou en mai . 

La femelle pond d 'o rd ina i re qua t r e œufs blancs , 

avec des taches b runes , d 'après Burgess . I ewon 

n ' e n a t rouvé que de b l a n c s . 

L E S R O S T R A M E S — ROSTRHAMUS. 

Die Ilakenbussarde. 

C a r a c t è r e s . — D a n s l 'Amér ique du Sud vivent 
des b u t é o n i d é s , qu i diffèrent de tous les au t re s 
p a r u n bec excess ivement m i n c e et bas , à cro
che t long et t rès -prononcé . Ils ont , en o u t r e , des 
formes é lancées , u n e tè te pe t i l e , des ailes 
obtuses (la q u a t r i è m e penne é t an t l a p lus longue) , 
po in tues et dépassan t la q u e u e ; celle-ci, longue , 
l a rge , égale ou l é g è r e m e n t échanc rée ; les tarses 
faibles, n u s ; les doigts longs et g r ê l e s ; les 
ongles longs , minces et peu r e c o u r b é s . 

LE ROSTRAME A BEC CROCHU — ROSTRHAMUS 

HAMATUS. 

Der Hakenbussard. 

C a r a c t è r e s . — Le r o s t r a m e à bec c r o c h u , à 

bec en h a m e ç o n , lo caracolero, c o m m e on l 'ap
pelle à Cuba , est l 'espèce la plus c o n n u e du 
genre . C'est u n oiseau de 44 à 47 cen t , de long, 
et de l m , 1 0 à 4 m , 1 6 d ' enve rgu re ; l 'aile pliée a de 
35 à 37 cen t , de longueur , la q u e u e en a de 
16 à 18. Son p l u m a g e est d 'un gris cendré fon
cé, avec des t ra i t s d 'un b r u n clair su r le dos et 
les épaules . Il a les p lumes des cuisses bo rdées 
de r o u g e â t r e ; les couver tu res supér i eu res de 
la q u e u e b l anches , les infér ieures d 'un blanc 
j a u n â t r e ; les pennes des ailes d ' un b r u n noi
r â t r e ; les pennes de la q u e u e noi res , à reflets 
verdât res dans l eu r moi t ié t e r m i n a l e , b lanches 
dans l eu r moi t ié bas i la i re , avec un liséré de 
m ê m e cou leur ; l 'œil d ' un r o u g e vif; la cire , la 
ligne a l l an tdu bec à l 'œil , l 'angle bucca l , la moi t ié 
de la m a n d i b u l e infér ieure e t l e s p a t t e s d ' u n j a u n e 
o range ; le bec no i r . 

Les j e u n e s ont u n p l u m a g e qu i diffère beau
coup de celui des indiv idus adu l t e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le TOStrame 

à bec c r o c h u est r é p a n d u dans u n e grande par t ie 

de l 'Amér ique d u S u d . Il y h a b i t e sur tou t les 
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steppes et les l ieux découver t s , p r i nc ipa l emen t , 

d 'après d 'Orbigny, les bords des rivières et des 

marais . Il est c o m m u n à Cuba . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — 11 Vit Cil so

ciétés, souvent de plus de t r en le individus ; il 

n'est pas ra re d 'en voir u n e douza ine e t p lus , 

perchés sur un m ê m e a r b r e . E n volant , les in

dividus d ' une bande s 'appel lent con t i nue l l emen t 

les uns les au t r e s . C o m m e tous les oiseaux socia

bles, ils sont difficiles à observer de près , l 'un 

d'eux é tant tou jours occupé à veil ler au salut de 

la c o m m u n a u t é . 

Le caracolero vole bien et fac i l ement ; son 

port est noble , quand il est p e r c h é . Il er re b e a u 

coup, et , hors le t emps des a m o u r s , il n e reste 

pas longtemps dans u n e m ê m e local i té . 

Sa nou r r i t u r e consiste s u r t o u t en rep t i l es , en 

poissons, en insectes : il ne para î t pas faire la 

chasse aux oiseaux ni aux mammifè re s . 

On ne conna î t pas le mode de r e p r o d u c t i o n des 

r o s t r a m e s ; on sait s eu l emen t qu ' i ls n ichen t en 

c o m m u n . Dans u n grand mara i s de p lus ieurs 

l ieues car rées , S u m l a c h t rouva u n g rand n o m b r e 

de leurs n ids , sur des a rbres , au bord d 'un é lang. 

C'était au mois d 'avri l , les peti ts avaient déjà 

pris l eu r essor ; la saison des a m o u r s doi t donc 

coïncider avec les mois de j anv ie r ou de février. 

D'après S c h o m b u r g k le caracolero ne n iche ra i t 

que su r des a rb re s inaccess ib les . 

L E S L R U B I T i r s G A S — HYPOMORPHNUS 

Die Fersenhussarde. 

C a r a c t è r e s . — Les u r u b i t i n g a s re l ient en 

quelque sorte les buses , d 'un cô té , avec les fa

milles suivantes , de l 'autre avec les a ig les-au

tours , p a r m i lesquels les r a n g e n t que lques 

natural is tes . Ils on t le bec long, pet i t , rela

t ivement à celui des au t re s bu téon idés , élevé, 

droit à la r ac ine , se t e r m i n a n t par u n c roche t 

moyennemen t long ; la tê te g rande ; les ailes 

assez longues , ob tuses , la q u a t r i è m e rémige 

étant la p lus l o n g u e ; la queue a l longée , à 

pennes larges ; des tarses d e u x fois p lus longs 

que le doigt m é d i a n ; des doigts faibles, a rmés 

d'ongles fo r tpo in tus , t rès - recourbés . Le p l u m a g e 

est a b o n d a n t ; la l igne qui va du bec à l 'œil , le 

pour tour de l 'œil , les joues et la gorge ne sont 

couvertes que de vibrisses, et le bord des pau

pières por te des cils r a ides . 

L'CRUBITIXGA A. LOXGS PIEDS — HYPOMOnPHN US 
LONG1PES. 

Der Uruhitinga, the Brazilian Eagle. 

C a r a c t è r e s . — D'après le p r ince de W i e d , cet 

oiseau a 61 cen t , de long et 33 cent , d ' envergure ; 

l'aile pliée m e s u r e 44 cen t . , la q u e u e 2 5 . La 

femelle est plus g rande q u e le m â l e . 

Les individus adul tes on t u n p l u m a g e d 'un 

b r u n noi r ; avec les p lumes de la n u q u e b lanches 

à la base , celles du d o s a reflets b l euâ t r e s ; celles 

de la par t ie i n t e r n e des cuisses m a r q u é e s de 

quelques lignes t ransversales ; les pennes des 

ailes d 'un b r u n no i râ t re foncé, à l ignes t ransver 

sales é t ro i tes , d ' un gris cendré ; les rec t r ices d ' un 

noir b r u n à la rac ine , b lanches au mil ieu , d 'un 

b r u n noir à l ' ex t rémi té , finement bordées en 

dehors de b lanc s a l e ; l 'œil j a u n e b r u n â t r e ; la 

cire et la r a c i n e de la m a n d i b u l e in fé r ieure 

j a u n e s ; le res te du bec n o i r ; les pat tes d 'un 

j a u n e clair . 

Les j eu n es sont j a u n e s ou d 'un b r u n j a u n e ; 

les p l u m e s du dos sont d ' u n b r u n noi r à l ' ex t ré 

m i t é ; les pennes des ailes et de la q u e u e sont 

rayées de b r u n et de j a u n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'u rub i t inga 

à longs pieds se t rouve au Brési l et à la Guiane. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — De tous les 

bu téon idés , l 'u rubi t inga para î t le p lus noble et le 

plus h a r d i . Il hab i t e exc lus ivement les forêts, 

don t il f r équen te s u r t o u t les l is ières, au voisi

nage des p lan ta t ions , ou au bord des m a r a i s ; le 

p r ince de W i e d l'a cependan t observé dans des 

endro i t s découver t s . « Souvent , d i t - i l , j e l 'ai vu 

pe rché su r u n a r b r e au feuillage toufTu. Des 

nuées de t o u c a n s et de cassiques l ' en toura ien t , 

le ra i l la ien t de leurs ris m o q u e u r s . D 'o rd ina i r e , 

il suppor t e t r a n q u i l l e m e n t ces insul tes , m a i s , de 

t emps à a u t r e , il c ap tu re l 'un ou l ' au t re de ses 

pe r sécu t eu r s . Les Brés i l iens d isent qu ' i l chasse 

su r tou t les s i n g e s ; c 'est là, d 'a i l l eurs , l 'opinion 

que les ind igènes ont de tous les grands rapaces . 

Dans son es tomac , j ' a i t rouvé des débr is de p e 

tits m a m m i f è r e s , de peti ts oiseaux, de lézards, 

de serpents , de m o l l u s q u e s , de sautere l les , etc.» 

D'après T s c h u d i , il se repa î t volont iers de ca

davres ; m a i s il n e p r e n d j a m a i s q u ' u n repas 

d 'un an ima l m o r t et avant qu ' i l soit d é c o m 

posé ; ca r il ne t o u c h e pas.à la cha i r c o r r o m p u e ; 

i l s e nour r i t p r i nc ipa l emen t de peti ts r o n g e u r s , 

qu ' i l pour su i t souvent à la cou r se . Son vol est 

fier e t l ong t emps s o u t e n u ; son cr i se compose 
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de deux notes t rès -é levées . Il se p e r c h e tou jours 

su r les fortes b r a n c h e s les plus basses des arbres 

touffus. 

S c h o m b u r g k a souvent vu des nids d 'ur ubi t inga 

à longs pieds sur des arbres inaccess ibles , au 

bord des cours d 'eau. D'après E u r m e i s t e r , on y 

t rouve deux œufs , a l longés , b l ancs , semés de 

points e t de t a c h e s d 'un b r u n roux plus ou 

moins foncé. 

C h a s s e — L 'u rub i t i nga est t rès-défiant vis-à-

vis de l ' h o m m e , auss i sa chasse est -e l le plus 

difficile q u e celle des au t res r apaces du Brésil . 

11 est t r è s - r a r e de voir u n de ces a n i m a u x en 

capt ivi té . 

LES P 0 L Y B 0 R 1 D É S — P0LYB0R1. 

Die Geierfalken. 

C a r a c t è r e s . — Les oiseaux qu i composen t 
ce t t e famille t i e n n e n t a u t a n t des faucons q u e 
des vau tours ; de là le n o m de faucons-vautours 
qu i leur a été quelquefois d o n n é . Ils ont le corps 
é l a n c é ; les ailes c o u r t e s ; la queue longue et 
la rge , u n peu a r rond ie ; les tarses h a u t s et 
minces ; les doigts faibles, de l o n g u e u r moyenne ; 
les ongles peu recourbés , p o i n t u s ; le bec long, 
dro i t à la base , m é d i o c r e m e n t c r o c h u , à bords 
droi t s ; les p lumes roides et g r a n d e s , celles de 
la tûte po in tues , sans ê t re t r è s - a m i n c i e s , les lo -
r u m s e t excep t ionne l l emen t la gorge et le front 
n u s ; l 'œil en touré de cils fo r t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les po lybo -

r idés sont p ropres à l 'Amér ique d u Sud , où ils 
r e m p l a c e n t n o n - s e u l e m e n t les vau tou r s , mais 
enco re les corbeaux , les cornei l les , les pies qui 
m a n q u e n t c o m p l è t e m e n t dans ce t t e par t ie du 
nouveau con t inen t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le pr ince 

rie W i e d , d ' û rb igny , D a r w i n , S c h o m b u r g k , 
Tschud i , A u d u b o n , Bu rme i s t e r nous ont fait con 
na î t re les m œ u r s , l es hab i tudes de ces oiseaux 
s ingul ie rs , qui , c o m m e le di t D a r w i n , « p a r 
leur n o m b r e , leur hard iesse , l eurs m œ u r s r e 
poussantes , f rappent q u i c o n q u e n e conna î t que 
les oiseaux d ' E u r o p e . » 

Une des espèces de cet te famille est e x t r ê m e 
m e n t r é p a n d u e ; on la t rouve dans t o u t e l 'Amé
r i q u e du Sud , depuis la F lo r ide ju squ ' au dé t ro i t 
de Magellan, et depuis les côtes de l 'At lan t ique 
j u s q u ' à celles d u Pacif ique. D 'au t res , par c o n t r e , 
n ' hab i t en t que des localités p lus res t re in tes . 
Mais pa r tou t , depuis la côte j u s q u e sur les som
met s des Andes , on r e n c o n t r e q u e l q u e s - u n s de 
ces o i s eaux ; ils s ' imposent en que lque sorte à 
l ' h o m m e , et p a r t a g e n t ses d e m e u r e s ; ils le s u i 
vent dans ses voyages. T o u t E u r o p é e n qui a 
p a r c o u r u le Brésil les conna î t . 

Deux espèces de ce t te famille se t rouven t Con
t inue l l emen t à la por te des hab i ta t ions , dans la 

plaine ou près des forê t s ; d ' au t re s e n t o u r e n t les 
d e m e u r e s , d a n s la m o n t a g n e . Quelques-unes vi
vent dans les vastes forêts, d ' au t res le long des 
côtes. La cha rogne n 'est pas leur n o u r r i t u r e ex 
clusive, ils m a n g e n t t o u t ce qu ' i ls peuven t t rou
ver sans se d o n n e r t r op de peine. Une espèce 
m ô m e se n o u r r i t de fruits. Les débr is d ' an imaux 
forment c e p e n d a n t l eu r n o u r r i t u r e p r inc ipa le , 
et on est sûr d e les r e n c o n t r e r pa r tou t où se 
t rouve u n cadavre . 

Le vol des polybor idés les fait r e conna î t r e de 
loin. L e u r s ailes pa ra i s sen t quadr i la tè res ; l eur 
queue est l a r g e m e n t é t a l ée ; ils p lanent seule
m e n t , n e se t e n a n t qu ' à u n e faible h a u t e u r du 
sol ; mais ils peuven t aussi voler t rès - rap ide
m e n t . A t e r r e , ils m a r c h e n t à pas len ts , faci
l emen t , c o m m e les vu l tu r idés , et non c o m m e 
les falconidés. Une espèce m ê m e ne se p e r c h e 
j ama i s sur les a r b r e s , m a i s b ien sur les blocs de 
roche r s , à la façon des vau tour s . 

L e u r vue est e x c e l l e n t e ; l eur ouïe n 'es t guère 
moins b o n n e , e t l e u r odora t pa ra î t assez déve
l o p p é ; leurs n a r i n e s , du moins , son t toujours 
h u m i d e s , c o m m e celles des vau tou r s . 

Leurs m œ u r s sont u n mé lange de hardiesse 
et de l â che t é , de sociabil i té et d ' insociabi l i té . On 
ne peu t leur n ie r l ' in te l l igence, mais ils son t dé 
sagréables au poss ib le . Leur voix est pe r çan t e et 
insuppor t ab le , ils la font e n t e n d r e sur tou t lors
q u e aperço iven t q u e l q u e p â t u r e . 

Ils n i c h e n t aussi souvent su r le sol q u e sur les 
a rb res . Leurs œufs , d o n t le n o m b r e varie de 
deux à six, sont a r rond i s e t t ache tés . Les deux 
pa ren t s para i ssen t les couver , et t émo ignen t à 
leur p r o g é n i t u r e la plus vive t end res se . 

C a p t i v i t é . — Il est t rès-rare de voir en Eu
rope des polybor idés captifs . Au Brési l , per 
sonne n e semble vouloir s 'occuper d ' e u x ; el 
on les r e g a r d e c o m m e t rop c o m m u n s p o u r les 
envoyer en E u r o p e . Aussi , sont-ils excess ivement 
ra res dans nos j a rd ins zoologiques. J 
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L E S M IL VAGOS — MILVAGO. 

Die Geie.rlussarde. 

C a r a c t e r e s . — Les milvagos on t le corps 

élancé, la tête m o y e n n e , les ailes longues et 

po in tues , la qua t r i ème p e n n e dépassant les a u 

t r e s ; la queue m o y e n n e m e n t longue , u n peu 

a r rond ie ; les tarses de moyenne h a u t e u r , m i n 

ces, fa iblement couver ts de p l u m e s ; les doigts 

•assez longs, les ongles peu recourbés ; le bec 

allongé, faible, à c roche t c o u r t ; la m a n d i b u l e 

supér ieure dépourvue de d e n t ; la cire assez 

large et échanc rée en avant des na r ines ; cel les-

ci a r rondies et en tourées d 'un bord re levé ; la 

gorge recouver te d 'un p l u m a g e assez r a r e ; la 

ligne qu i va d u bec à l 'œil et le p o u r t o u r de 

l'œil n u s . 

LE MILVAGO CHIMACHIMA — MILVAGO 
CHIMACHIMA. 

Der Chimango. 

C a r a c t e r e s . — Le c h i m a c h i m a ou chimango, 

c o m m e l 'appel lent aussi les Brési l iens , est u n e 

des espèces les p lus r é p a n d u e s . L 'o iseau a d u l t e 

a les ailes, le dos , la q u e u e et une b a n d e se d i 

r igeant de l 'œil vers l 'occ iput , d 'un b r u n foncé ; 

les qua t r e p r emiè re s r émiges point i l lées de b l a n c 

en leur mi l ieu , ce qui p rodui t sur l 'aile u n e b a n d e 

claire, t ransversa le ; les au t r e s r émiges d ' un 

blanc j a u n â t r e à la rac ine , rayées de no i r au 

milieu, et d 'un b r u n noir à l ' ex t r émi t é ; les r e c 

trices b l a n c h â t r e s , f inement rayées de b r u n noir , 

et d 'un b r u n no i r à l ' ex t r émi té ; l 'œil g r i s - b r u n ; 

le bec d ' un b l a n c b l e u â t r e à la base , p lus clair à la 

pointe ; la c i re , la ligne n u e qu i d u bec va à l 'œil, 

les paup iè res , un cercle é t roi t a u t o u r de l 'œil , le 

menton d 'un j a u n e o range ; les pa t t e s d 'un 

bleuâtre clair . 

La femelle diffère du mâ le par des teintes u n 

peu plus sales, et des rayures p lus larges à la 

q u e u e ; les rémiges sont chez elle bordées de 

blanc à leur e x t r é m i t é . 

Les j e u n e s on t le s o m m e t de la tête et les joues 

d'un b run foncé ; les côtés et la par t ie pos té r i eu re 

du cou d 'un b lanc j a u n â t r e , t a che t é de b r u n 

foncé; le dos b r u n foncé, que lques p l u m e s en 

étant bordées de r o u x ; les couver tu res s u p é 

rieures des ailes rayées t r ansversa lement de b r u n 

roux et de b r u n n o i r ; la gorge d ' un b lanc s a l e ; 

la poi t r ine d ' un b r u n n o i r â t r e , c h a q u e p l u m e 

étant en son mi l ieu rayée l ong i tud ina l emen t de 

j a u n e ; le vent re j a u n â t r e . 

Le mâle a 40 cent , de long e t 83 d ' envergure ; 

la l o n g u e u r de l'aile est d e 28 cen t . , celle d e l à 

queue d e 17 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le milvago 

c h i m a c h i m a est r é p a n d u dans u n e grande par t ie 

de l 'Amér ique du Sud . Il est c o m m u n dans tou t 

le Brésil , le Chili , dans les s teppes et s u r t o u t 

dans les m a r a i s desséchés de la G u y a n e ; il vit 

en g rand n o m b r e à Chiloé ; on le t rouve aussi 

sur les côtes de la Pa t ag o n i e e t dans la T e r r e -

de-feu. 

Mœurs, habitudes et régime. — Le c h i m a 

ch ima se t ien t dans les plaines découver t e s . Il 

r e c h e r c h e s u r t o u t les pâ tu rages , et , là où il 

n 'es t pas chassé , il arr ive j u s q u e tou t près des 

habi ta t ions . A Chiloé, d 'après Boeck, on en voit 

des bandes perchées sur les to i t s , ou suivant 

les l a b o u r e u r s . Il n e m a n q u e s u r a u c u n e c ô t e ; 

dans les mon tagnes , il n e s'élève que j u s q u ' à 

une cer ta ine h a u t e u r . 

A t e r r e , sa d é m a r c h e est s û r e ; son r e g a r d est 

fier, et n ' a n n o n c e pas des goûts aussi bas que 

ceux q u ' a l 'o iseau. Son vol est lent , il n e p lane 

pas l o n g t e m p s sans b a t t r e des ai les . J a m a i s le 

c h i m a c h i m a ne s'élève h a u t dans les a i rs , et n 'y 

décr i t d e cercles , c o m m e le font les rapaces n o 

bles . « On ne le voit j amais voler q u ' e n ligne 

dro i te , d ' un endro i t à l ' au t re , di t le p r ince de 

W i e d , d 'o rd ina i re avec sa femel le , quelquefois 

seu l , j ama i s en c o m p a g n i e de p lus i eu r s de ses 

semblab les . » 

C'est u n oiseau que re l l eu r au plus h a u t degré 

et qu i batai l le c o n t i n u e l l e m e n t , soit avec ses 

semblab les , soit avec d ' au t res r apaces ; mais il 

vit en bonne h a r m o n i e avec les oiseaux des a u 

tres o rd re s . 

A u c u n rapace n ' a un rég ime aussi varié q u e 

le c h i m a c h i m a . Il m a n g e t o u t : les débr is de pain 

qu ' i l t rouve dans les tas d ' o r d u r e s ; les p o m m e s 

de t e r r e , qu ' i l sait dé t e r r e r . Il est le de rn ie r à 

a b a n d o n n e r le cadavre d 'un a n i m a l ; souvent , on 

le voit dans l ' i n té r i eur du corps b ' u n e vache ou 

d 'un c h e v a l . Il est friand de vers et d ' insectes , 

et se p e r c h e s u r le dos du béta i l , p o u r en m a n g e r 

les poux et la v e r m i n e . Dans les mara i s , i lehassp 

les mol lusques et les r e p t i l e s ; sur la p lage , il se 

nour r i t de tous les a n i m a u x que les flots y on t 

re je tés . II ne pa ra î t po in t faire la chasse aux 

oiseaux ni a u x m a m m i f è r e s . On n'a j a m a i s t rouvé 

dans son es tomac q u e des res tes de vers , d ' in

sectes, de mol lu sques , de poissons. Son i m p u 

dence à d é r o b e r le r e n d i n sunpo r t ab l e , mais 

ses cris affreux con t r i buen t encore davan tage à 

le faire détes ter . Il fait e n t e n d r e des sif l lemenls 
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perçants e t répé tés qui assourdissent les oreil les, 

su r tou t lo r sque p lu s i eu r s de ces oiseaux cr ien t 

à la-fois. 

Sep t embre et oc tobre sont p o u r le ch ima-

ch ima la saison des a m o u r s . Il s 'é loigne alors un 

peu des hab i ta t ions , p o u r cons t ru i re son n id sur 

un a rb re convenable . Ce nid est g r a n d , mais peu 

élevé; il est fait de b r a n c h e s et de r ac ine s . D'a

près d 'Orbigny, la femelle p o n d c inq ou six oeufs, 

a r rondis , s emés de po in t s rouges et d ' un b r u n 

foncé, p lus serrés vers le gros bou t . P e n d a n t l 'é-

p o q u e d e s amour s , le c h i m a c h i m a e s l u n p e u p l u s 

sociable que dans les au t res sa i sons ; il suppor te 

mieux le voisinage de ses s emblab l e s ; il t é m o i 

gne à ses peti ts b e a u c o u p de t e n d r e s s e . Mais 

aussi tôt que ceux-ci on t pr is leur- essor , ils r e 

p r e n n e n t leurs h a b i t u d e s . 

LE MILVAGO AUSTRAL — MILVÂGO ÂUSTRAL1S. 

Ber Geierbussardj the Southern Carneara. 

C a r a c t è r e s . — La tai l le de cet o iseau est à 

peu près celle de l 'aigle c r i a rd . L ' a d u l t e est d ' un 
noir foncé, avec les p l u m e s d u cou, d u dos et 
de la po i t r ine i na rquées de ra ies b l a n c h e s lon 
g i t u d i n a l e s , e t les cuisses d 'un roux vif; il a les 
pennes des ailes b l a n c h e s à la b a s e ; celles de la 
queue b l anches à l ' ex t r émi t é ; le bec c o u l e u r de 
corne c l a i r e ; la c i re e t les pa t t e s d 'un j a u n e 
o range . 

Les j e u n e s diffèrent des adu l t e s pa r l ' absence 
des rayures claires au cou et à la p o i t r i n e ; leurs 
p lumes sont t ache tées de roux et de b l a n c r o u s -
sâlre . Les pennes des ailes sont rousses à la 
"base, celles de la q u e u e sont e n t i è r e m e n t d ' u n 
brun n o i r â t r e ; le bec est foncé et les pa t tes sont 
d 'un j a u n e b r u n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e » — Cette espèce 

habi te l 'Amér ique du Sud ; elle est s u r t o u t com
m u n e dans les îles Fa lk land , qu i peuven t ê t r e 
regardées c o m m e le cen t re de son aire de d i s 
pers ion. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Darwin et 

Abbot t n o u s ont fait c o n n a î t r e les m œ u r s e t les 
hab i tudes du milvago aus t ra l . « Ce r a p a c e , di t 
Darwin , se r a p p r o c h e beaucoup de p lus i eu r s 
au t re s espèces de la m ô m e famille. 11 se n o u r r i t 
de cadavres et d ' an imaux m a r i n s . Dans cer ta ines 
îles, la m e r lui fourni t sa n o u r r i t u r e . Il n ' es t 
r ien moins que t i m i d e ; il est, au con t r a i r e , on 
ne peu t plus osé, et il vienL j u s q u e s a u p r è s des 
maisons c h e r c h e r les o r d u r e s de t o u t e n a t u r e . 
Des chasseurs ont-ils t ué u n e pièce de gibier ; 
aussi tôt , arr ive une b a n d e de ces oiseaux, et ils 

a t t e n d e n t p a t i e m m e n t l eur t ou r pour p rendre 

par t au festin. Ils a t t a q u e n t des a n i m a u x at teints 

d ' un coup de feu; j ' e n ai vu p lus ieurs fondre sur 

u n c o r m o r a n blessé, qu i s 'était réfugié sur le 

r ivage, et l ' achever à coups de bec . Les officiers 

d ' un navire de gue r r e , qui h iverna aux îles 

Fa lk land , on t r a p p o r t é p lus ieurs exemples de 

la hard iesse et de l ' impudence de ces milvagos. 

Ils a t t aq u è ren t u n ch ien qui d o r m a i t tout auprès 

de l 'un d 'eux, et, dans leurs chasses , ils leur 

ravissaient p re sque toutes les oies qu ' i l s tua ien t . 

Ils se t ena ien t aux aguets p lus ieurs ensemble à 

l ' en t rée d ' un te r r ie r de lapin , p o u r a t t a q u e r ce

lui-ci , dès qu' i l se hasa rde ra i t au d e h o r s . Ils 

volaient con t inue l l emen t a u t o u r du navire , et il 

fallait veiller sans cesse p o u r les e m p ê c h e r de 

déch i re r les cu i r s des g r é m e n t s , et de ravir les 

provis ions . » 

Abbot t vit des milvagos tuer et dévorer d e l e u r s 
co mp ag n o n s b lessés . « Ils sont , d i t - i l , vifs et 
cur i eux au possible ; ils r amassen t t ou t ce qu'ils 
t r o u v e n t ; ils e m p o r t è r e n t à p r è s d ' une l ieue un 
g r a n d c h a p e a u noi r ve rn i , et u n e pai re de lazzos, 
c o m m e on en emplo ie à la chasse des bœufs . 
P e n d a n t q u e M . U s b o r n e étai t en t ra in de relever 
la côte, ils lui en levè ren t un pet i t compas , avec 
l 'étui dans l eque l il se t rouva i t , et l ' emp o r t è r en t 
à u n endro i t où il ne p u t le re t rouver . De p lus , 
ils son t excess ivement quere l l eurs et si passion
n é s , que , dans leur fureur , ils a r r achen t souvent 
l 'herbe avec l eu r bec . » 

Mais, q u a n d u n an ima l est assez cou rageux 
p o u r leur t en i r t ê te , ils sont lâches ; A b b o t t vit 
u n hu î t r i e r (hœmatopus ostralegus) m e t t r e en 
fuite u n mi lvago aus t r a l qu i voulai t lui ravir ses 
œufs . 

A t e r r e , ces oiseaux c o u r e n t t rès-v i te , et pres
que aussi b ien q u e les faisans ; pe rchés , leur 
por t est moins noble , et il l 'est bien moins en
core q u a n d ils sont rassas iés , et qu ' i ls t i ennen t 
leur tête fo r t ement penchée en avan t . 

Leur vol est lourd et m a l a d r o i t , aussi n a i m e n t -
ils pas à s 'élever dans les airs . 

I Ils sont b ruyan t s , ma i s leur voix, qu i se r a p -
I p r o c h e b e a u c o u p d e celle de la cornei l le est 

désagréab le . Lorsqu ' i l s c r ien t , ils ont l 'habi tude 
de. r enverse r la tête en a r r iè re . •» 

Us n i c h e n t sur les falaises rocheuses , au bord 
de la m e r , leur n id est cons t ru i t avec des tiges 

[ sèches du tussac , et l ' in tér ieur est souvent ta-
| pissé de la ine . Au c o m m e n c e m e n t de n o v e m b r e , 

on y t rouve deux œufs , r a r e m e n t t rois . Ces œufs 
sont a r rond i s , à fond b r u n et couver t s de ra ies 
et de taches foncées. D'après Abbot t , ce n 'es t 
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qu'à l 'âge de deux ans , q u e les peti ts a c q u i è r e n t 

leur p l u m a g e définitif. 

C a p t i v i t é . — Lesmi lvagos sont t rès - ra res dans 

les j a rd ins z o o l o g i q u e s ; j e n 'en ai vu qu ' à Lon

dres. 

L E S C A R A C A R A S — POL1BORUS. 

Die Geierfalken. 

C a r a c t è r e s . — Les caracaras sont carac tér i sés 

par u n corps a l l o n g é ; des ailes longues et vigou

reuses, qui r ecouvren t la q u e u e p r e s q u e en t i è re 

ment, et dont la t ro is ième p e n n e est la plus lon

gue; une q u e u e assez longue , dont les pennes sont 

usées à l ' ex t rémi té c o m m e chez les v a u t o u r s ; des 

pattes hau te s et m i n c e s ; des doigts assez cour t s ; 

des ongles forts, acérés , mais peu r ecou rbés . Leur 

bec est grand, élevé, fa ib lement c r o c h u , droi t à 

labase, e t d é p o u r v u d e den t .Le p l u m a g e est t e r n e . 

Les p lumes d e l a t ó l e , du cou e t de la poi t r ine sont 

étroi tes; celles du dos sont l a rges et a r r o n d i e s ; 

R n E H U . 

la l igne a l lant du bec à l 'œil , le m e n t o n , la 

gorge sont couver t s à pe ine de p lumes cou r t e s , 

en fo rme de soies . 

LE CARACARÀ DU BRESIL — POLYRORUS 

BRASILIEItSIS. 

Der Caracarà. The Brazilian Kite. 

C a r a c t è r e s . — L e caracarà du Brésil , ou ca

racarà vulga i re , le carancho ou araro des Brés i 

liens {fig. 130), est l 'espèce la plus c o m m u n e d e l à 

famille des po lybor idés . I l a , d ' a p r è s le pr ince de 

Wied , 38 cent , de long , et plus de l m , 3 0 d ' enver 

gure ; la l o n g u e u r de l 'aile pliée est de 40 cen t . , 

celle de la q u e u e de 2 1 . 

Les p lumes d u s inc ipu t e t de l 'occiput for

m e n t une sor te de h u p p e d 'un noir b r u n â t r e 

foncé. Le mâle adu l t e a le dos b run-no i r , à raies 

b lanches t r ansve r sa le s ; les g randes couver tu res 

pos té r i eures de l'aile m a r q u é e s de ra ies claires 

t ransversales ; les j o u e s , la gorge , la pa r t i e in fè

l l i — 267 
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r ieure du cou b lanches ou d 'un blanc j a u n â t r e ; 

les côtés de la poi t r ine et du cou c o m m e le dos , 

rayés de b lanc et de b r u n foncé ; le ventre , 

les cuisses, le c roup ion , la base e t l ' ext rémité 

des rémiges d 'un b r u n noir ; celles-ci b l an 

ches au mi l ieu , avec les ba rbes ex te rnes m a r 

quées de ra ies t ransversales é t ro i tes , de points 

et de taches t r i angula i res de cou leur f oncée ; les 

r e c l r i c e s b l a n c h e s , t r è s - fmemen l r ayées t r ansver 

sa lemen t de b r u n clair, et d ' u n b r u n noir à l 'ex

t r é m i t é ; l 'œil g r i s o u b r u n - r o u x ; la c i re , la l igne 

al lant du bec à l 'œil , le p o u r t o u r de l 'œil d 'un 

j a u n e b l a n c h â t r e ; le bec b l euâ t r e c l a i r ; les 

pa t tes d ' un j a u n e o r a n g e . 

La femelle est un peu plus g rande q u e le mâ le , 

et son p l u m a g e est plus t e r n e . 

Les j eunes ont toutes les p l u m e s de la par t ie 

supé r i eu re du corps bordées d 'un liséré clair ; 

les p l u m e s du s o m m e t de la tôle sont d 'un noir 

b r u n â t r e fauve; la cire est d 'un roux clair , et les 

pat tes sont d 'un bleu gr i sâ t re clair . 

Audubon n o u s a p p r e n d q u e les par t i es nues 

du ca raca ra pe rden t leurs vives cou leurs peu 

après la m o r t de l 'oiseau, et moins d ' u n e demi -

h e u r e m ê m e . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le caracara 

du Brésil hab i t e tou te l 'Amér ique d u Sud, de

puis la F lor ide j u squ ' au cap H o r n . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le caracara 

du Brésil , f réquente les forêts c la i r -semées, en 
p la ine , et les s t eppes . Il est s u r t o u t c o m m u n 
dans les mara i s , et ne se m o n t r e n i dans les 
forêls vierges, ni dans les m o n t a g n e s . 

• « Le ca racara , d i t Aie. d 'Orbigny (1), es t , sans 
nu l dou te , le plus b r u y a n t et le plus effronté de 
tous les oiseaux de l ' A m é r i q u e . Il est très-vif 
dans ses m a n i è r e s , il m a r c h e le corps hor izonta l , 
la tête élevée, en r ega rdan t fièrement a u t o u r de 
lu i . Si que lque chose l ' inquiè te , il dresse les 
p lumes qu ' i l po r t e sur l ' occ ipu t , e t qui , a lors , 
dess inen t u n e espèce de c a p u c h o n . S'il a t tend , 
j i e r ché sur un a rbre ou su r tout au t re objet, il 
r e n t r e la tê te en t re les épaules et ses ailes sont 
alors un peu p e n d a n t e s , s u r t o u t lorsqu' i l a 
froid. 

« Dans sa m a r c h e len te et composée , pendan t 
laquel le il r e t o u r n e de t emps en t emps la tê te 
pour ne r ien laisser é c h a p p e r de ce qu i p e u t 
m é r i t e r son a t t en t ion , il forme des pas assez 
a l longés , en a v a n ç a n t a l t e r n a t i v e m e n t les j a m b e s 
l 'une devant l ' au t re , et ce la , des heures ent iè res , 

(1) Aie. D ' O r b i g n y , Voyage dans l'Amérique méridionale. 
Pjfis, t. IV, 3* part., Oiseaux, p. 57. 

sans j amais sauter à la m a n i è r e des aqnil idés et 
des falconidés. Il a ime aussi b e a u c o u p à percher , 
et c 'est toujours sur les b r a n c h e s des arbres ou 
sur les maisons qu ' i l é tabl i t son observatoire de 
j o u r . 

a Le vol du ca raca ra est toujours hor izonta l , 
t r è s - r ap ide , e t ses ailes fo rmen t alors un angle 
droi t avec le corps . Il n e p lane pas c o m m e la 
huse et n 'a pas de m a n i è r e par t icu l iè re de voler, 
q u a n d il chasse . Quelquefois , après la p lu ie , il 
é tend ses ailes p o u r les faire s é c h e r ; mais une 
forme dis t inc te du vol n ' a n n o n c e j ama i s chez lui , 
c o m m e chez les u r u b u s , l ' approche du mauvais 
t e m p s . 

« Le ca r aca ra est o m n i v o r e , et se n o u r r i t de 
toute subs t ance an ima le , putréfiée ou n o n ; mais 
il préfère les a n i m a u x ver tébrés , et , p a r m i ces 
d e r n i e r s , les rep t i les oph id iens , r e m p l a ç a n t , à 
cet égard , en Amér ique , le secré ta i re d u cap de 
B o n n e - E s p é r a n c e . Nous avons été plusieurs fois 
t é m o i n de la préférence qu ' i l donne aux se rpen t s . 
Un d o m e s t i q u e à cheval ayan t laissé t r a îne r d e r 
r iè re lui u n e lan iè re de cuir ou cour ro ie , un 
ca raca ra la pr i t p o u r un serpent , e t suivit , en 
couran t , le cavalier , j u s q u ' à ce qu' i l eût enfin 
r econnu son e r r eu r . Il m a n g e quelquefois des 
l imaçons et des insec tes , mais il faut qu ' i l soit 
pressé pa r la faim. Les sauterel les lui servent 
plus souvent de pis aller que les autres insectes . 
Il p rend que lques pet i ts mammi fè r e s vivants, 
mais il p réfère , en généra l , une chasse plus facile, 
et se con t en t e des res tes des cha rognes . J ama i s 
il ne chasse aux oiseaux dans la c a m p a g n e , quo i 
que dans cer ta ines cont rées il ne puisse voler 
sans se voir i nces sammen t poursuivi par des 
t roupes de g o b e - m o u c h e s , su r tou t , qu i le h a r 
cel lent p e n d a n t l o n g t e m p s , sûrs qu ' i l ne cher 
chera pas à se dé fendre ; mais plus hard i p a r m i 
les oiseaux domest iques , et vivant quelquefois 
près d ' u n e couvée de poulets , on le voit d e s -
cendre i nop inémen t dans u n e b a s s e - c o u r , et 
enlever dans ses Serres, ma lg ré la pauvre/ m è r e , 
a c c o u r u e à la défense de ses pouss ins , un poulet 
qu ' i l va dépecer au loin. Ce corsa i re de la gent 
volatile a c c o m p a g n e quelquefois le chasseur , 
sans que ce d e r n i e r s'en d o u l e , et, dès que le 
chasseur a t o u c h é un oiseau, s'il n 'es t pas p r o m p t 
à le re lever , plus alerte que lui , le caracara lui 
enlève sa chasse avec une effronterie sans exem
p l e . L 'o iseau, blessé pa r le chasseur , est , de 
sui te , achevé pa r le ca racara , q u i , pour t an t , 
n ' a t t aquera i t j amais le p lu s pet i t oiseau plein 
de vie . 

« Que le be rge r at tentif ne p e r d e pas un i n s -
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tant de vue sa brebis prê le à m e t t r e bas ; car le 

caracara la gue t te , et la m o i n d r e négl igence peu t 

coûter la vie au j e u n e agneau , b ientôt déchi ré 

par le cordon ombil ical ; aussi avons-nous vu le 

chien de be rge r de la province deCor r i en tes , actif 

au tan t q u e jud ic ieux , s ' empressan t a u t o u r du 

t roupeau q u e s e u l , il condu i t , surveil le e t r a m è n e , 

n 'en laisser j a m a i s i m p u n é m e n t a p p r o c h e r u n 

ca racara . » 

Aux bords de la mer , les ca raca ras se nou r r i s 

sent des débr i s que les flots re je t tent sur la p lage . 

Bœck les vit souvent en c o m p a g n i e des porcs , 

dévorer c o m m e eux des vers et des larves. D 'après 

d 'Azara, on croi t g é n é r a l e m e n t , au Brésil , qu ' i l s 

parv iennent à l ue r les m o u t o n s , les faons e l l e s 

agneaux. Un seul ne peut-il venir à b o u t de 

dompte r u n e p ro ie , il appel le qua t re ou c inq de 

ses com pagnons à son a ide . 

Là où gît une cha rogne , on peu l ê t re assuré 

de t rouver des caracaras . Quand un an imal 

m e u r t , d i t Darwin , le gallinazo c o m m e n c e le fes

tin, et le carancho achève de dépoui l l e r les os . 

Le long des rou tes , au mil ieu des déser ts de la 

Pa tagonie , on voit un g rand n o m b r e de ces 

oiseaux, qu i se nou r r i s sen t des cadavres des 

an imaux qu i sont m o r t s de soif ou de faim. 

Le ca rancho est p a r t o u t détes té à cause de ses 

r a p i n e s : il dé robe la viande qu 'on me t à sécher , 

et. p o u r varier ses repas , il s ' a t taque aux volail

les et vole m ê m e les œufs , d 'après Darwin . Sou 

vent on le voit p e r c h é sur le dos des chevaux et 

des mu le t s , qu ' i l débarrasse de leurs pa ras i t e s ; 

mais souvent aussi il picote leurs b lessures , et 

la m a l h e u r e u s e bê te reste i m m o b i l e , l 'oreil le 

basse, le dos b o m b é , sans pouvoir se débar rasse r 

de cet o iseau. 

Les caracaras a c c o m p a g n e n t les caravanes , t a n t 

pour se repa î t re de ce que l ' h o m m e leur aban 

donnera, que des cadavres , quels qu ' i ls soient , 

qu'il laissera su r son c h e m i n . 

« Le voyageur , dit Aie. d 'Orbigny, a pu se 

croire e n t i è r e m e n t seul au sein des vastes sol i tu

des. . . e r r e u r ; des hôtes cachés l'y a c c o m p a g n e n t . 

Qu'il suspende sa m a r c h e ; et souda in , il verra 

plusieurs caracaras para î t re aux env i rons , se per 

cher sur les a rbres voisins, ou a t t e n d r e , auprès , 

les restes de son repas . Eux repus , et le voyageur 

endormi , plus de ca raca ras , j u s q u ' a u l endema in . 

Mais ils pa r t en t avec lu i , le su ivent tou jours , 

sans se mon t r e r , et ne repara î t ron t de nouveau 

qu 'à sa hal te p r o c h a i n e . Met-on, enfin, le feu 

à la campagne , p o u r r enouve le r les p â t u r a g e s ? 

Le ca racara , le p r e m i e r , p lane su r ce théâ t re 

de des t ruct ion , et vient y sa is i r au passage tous 

les pauvres a n i m a u x q u ' u n e fuite rap ide a l la i t 

dé robe r à l eur p e r t e . » 

Que lques -uns de ces o iseaux suivent les c h a s 

seurs , et souvent leur enlèvent le gibier sous 

leurs yeux ; il en est aussi qu i a c c o m p a g n e n t les 

au t re s carnass ie rs p o u r l eur ravir leur p r o i e . Us 

poursu ivent les g randes cigognes qui on t avalé 

un m o r c e a u de v iande , et ne leur laissent pas un 

ins tant de repos , qu 'e l les ne l 'aient r égurg i t é et 

ne le l eu r a ient a b a n d o n n é . Mais ils sont à leur 

t ou r pe rsécu tés par des nuées d 'o iseaux. 

Les espèces les plus voisines sont con t inue l le 

m e n t en gue r r e avec e u x . Le ca r aca ra es t - i l 

t r anqu i l l emen t pe rché sur un a rb r e , le c h i m a n g o 

vole a u t o u r de lui , c h e r c h e à lui po r t e r des coups 

de b e c , q u e le caracara , de son côté , s'efforce d ' é 

viter . P lus que tous les au t res r apaces , le ca raca 

ra est t o u r m e n t é par les poux . Il en a en telle 

quan t i t é , qu ' i l est p r e s q u e imposs ib le de d é 

poui l ler un de ces oiseaux. 

Le ca rancho est t r ès - s ingul ie r q u a n d il cr ie , 

et ses cris sont des plus désagréables . « Ceux 

qu ' i l fait en t end re , dit Aie. d 'Orb igny , lorsqu ' i l 

poursu i t un a u t r e oiseau , ou dans les c o m 

bats , sont b ien différents de celui q u ' e x p r i m e 

son n o m g u r a r a n i de caracara, et le nom que lui 

donnen t b e a u c o u p d ' au t res na t i ons amér ica ines . 

Il n e fait en tendre ce de rn i e r cri que dans le re 

pos, e t s e u l e m e n t à t e r r e , t ou t en r e t o u r n a n t la 

tête en a r r i è r e , de m a n i è r e à r a m e n e r le s inci-

pu t sur le dos. Ce cr i , q u a n d un caracara le p r o 

fère, es t répé té b ien tô t , à p lus ieurs repr ises e t 

' c o m m e à l 'envi pa r son c o m p a g n o n et pa r tous 

les ca racaras du vois inage. C'est p r inc ipa lemen t 

au t e m p s des a m o u r s qu ' i l le fait e n t e n d r e , et 

p o u r t a n t il est difficile de le p r e n d r e pour un 

chan t d ' a m o u r , su r tou t en se r appe l an t les m é 

lodieux accents de no t re ro s s igno l . » Quelques 

voyageurs ont e x p r i m é ce cri par Traaa a c c o m 

pagné de rooo, poussé d ' une voix r a u q u e , et 

l 'ont c o m p a r é au b ru i t que feraient deux m o r 

ceaux de bois r u g u e u x frottés l 'un cont re 

l ' au t re . 

Du m a t i n au soir, le c a r ancho est con t inue l le 

m e n t en m o u v e m e n t . Vers le c o u c h e r du soleil, 

il se r é u n i t à que lques -uns de ses semblab les , 

et à ses fidèles c o m p a g n o n s , les pe renop tè re s , 

puis tous ensemble vont se pe rche r , p o u r dor

mir , sur les b r a n c h e s d 'un a rb re isolé, au mi 

lieu des s teppes . On voit ces oiseaux s'y r end re 

de c inq et six l ieues à la ronde . S'ils ne t rouven t 

po in t d ' a rbre convenable , ils se posen t sur des 

buissons, su r des r o c h e r s , sur des nids de ter

mi tes . 
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Le mâle e t la femelle vivent toute l 'année dans 
l 'union la plus parfaite. On les reconnaî t tou 
j o u r s , m ô m e quand plusieurs sont r éun i s en 
une b a n d e . La saison des a m o u r s varie suivant 
les loca l i t é s ; elle r épond au p r i n t e m p s , dans 
l 'Amér ique c e n t r a l e , à l ' a u t o m n e , au Para 
guay. 

Ici, la pon te a lieu en août , s e p t e m b r e , oc to 
bre , d 'après d 'Azara. « Les ca racaras , dit-i l , pla
cent leur nid à la c ime des a rb res , et de préfé
rence sur ceux qu i sont les plus embar rassés de 
l ianes. Dans les con t rées où de parei ls a rb re s ne 
se r e n c o n t r e n t pas , c o m m e à Montevideo, ils font 
leur nid dans q u e l q u e hal l ier , le c o m p o s e n t tou
jou r s de bûche t tes et de peti tes l ianes , avec les
quelles ils forment une aire spacieuse , p re sque 
plate et tapissée d 'une couche épaisse de cr ins 
disposés sans a r t . Ils y déposen t deux œufs fort 
pointus à u r bou t , pointi l lés et tachetés de r o u g e 
de sang sur u n fond rouge t anné , et dont les 
d iamèt res sont de 26 et de 21 l ignes . Les j e u n e s 
éclosent couver ts de d u v e t , et revê ten t dans le 
nid la l ivrée des pa ren t s . Ceux-ci les é lèvent 
avec la p lus g rande tendresse , les a c c o m p a g n e n t 
pendan t long temps , mais une fois que leurs soins 
ne leur sont plus indispensables , ils les r e p o u s 
sent et les t ra i ten t avec indifférence. 

C a p t i v i t é . — On n'a pas de grands rense igne

m e n t s sur la vie du caracara en captivi té . 

Audubon parle d ' une p a i r e , q u e Sl robel c a p 
tu ra aux environs de Char les ton . Le mâle se 
mon t ra i t on ne p e u t plus despote à l 'égard de 
sa c o m p a g n e , et ne laissait j a m a i s échapper l 'oc
casion de la f rapper . Souvent , les mauvais t r a i t e 
m e n t é ta ien t tels que la m a l h e u r e u s e res ta i t p lu 
s ieurs m i n u t e s , c o u c h é e sur le dos , c h e r c h a n t à 
se défendre à coups de pat tes . Ni l 'un ni l ' au t re 
ne t émoiga ien t à leur ga rd i en la m o i n d r e ami 
tié. Quand on les pressai t , ils se défendaien t si 
v igoureusement , à coups d 'ongles et de bec , 
qu 'on étai t obl igé de les l âcher . Ils m a n g e a i e n t 
des a n i m a u x mor t s et vivants, des r a t s , des sou
ris , des poules , et se m o n t r a i e n t aussi adroi ts que 
les faucons et les aigles à enlever u n e proie dans 
leurs se r res . Us tena ien t l eur pro ie avec leurs 
ong l e s , et la déch i r a i en t par m o r c e a u x ; avec la 
cha i r ils avalaient les poils et les p l u m e s . Ils 
m a n g e a i e n t b e a u c o u p en une fois, niais p o u 
vaient j e û n e r l o n g t e m p s . L 'eau leur é ta i t abso
l u m e n t nécessa i re . A deux ans , ils avaient le 
p lum age des adul tes , mais ce ne fut q u e plus 
t a rd qu ' i l s se m o n t r è r e n t dans tou te l eur splen
d e u r . 

Un ca raca ra q u e nous avons au Ja rd in zoo lo

gique de H a m b o u r g n e nous a encore fourni 

a u c u n fait in té ressan t . Il est vrai que nous avons 

dû le me t t r e dans une cage é t ro i te , où il est con

t ra in t dans ses a l lu res . Il ne t é m o i g n e aucune 

ami t ié à son ga rd ien , et semble par fa i t ement in

différent à t o u t . On le voit des h e u r e s en t iè res , à 

l a m ê m e p l a c e , dans l ' immobi l i t é la plus complè te . 

C'est au plus s'il dresse et raba t de t emps en 

t emps sa h u p p e . Le plus o rd ina i r emen t , il se tient 

sur le pe rcho i r le p lus élevé de sa c a g e ; néanmoins 

il est assez souven t à t e r r e . La v iande est son mets 

favori; mais il ne refuse pas les a l imen t s végé

taux : les p o m m e s de t e r r e , n o t a m m e n t , semblen i 

lui p la i re t ou t p a r t i c u l i è r e m e n t . J e n ' a i j a m a i s 

en t endu sa voix. 

L E S R A N C A C A S — IBICTER. 

Die Schreibussarde. 

Caractères. — Ce genre est ca rac té r i sé p a r des 
formes svelLes, u n e q u e u e a l longée , r ecouver t e 
par les ailes dans p lus de la m o i t i é d e s a l o n g u e u r ; 
des tarses moyens , de m ê m e longueu r q u e le 
doigt m é d i a n ; un bec al longé, m i n c e , à c roche t 
faible, à bords festonnés, mais dépourvus de dent . 
Les l o r u m s , les joues et la gorge sont n u s , la par
tie a n t é r i e u r e seule de la l igne naso-ocu la i re 
é tan t couver te de soies éparses . 

LU RANCACA AQUILIN — IBICTER JQUILINUS. 

Der Ganga. The red-throated Falcon. 

Caractères. — Le rancaca aqui l in , q u e l 'on a 
aussi n o m m é rancaca à cou nu, rancaca améri
cain, et vu lga i r emen t ganga, a 60 cen t , de long 
et de l m , 1 5 à l m , 2 4 d ' envergure ; la longueur de 
l 'aile pliée est de 43 cen t . , celle de la q u e u e de 
26. Les adul tes ont la tê te , le cou, le dos , les 
ai les, la q u e u e , la po i t r i ne , les flancs, la par t ie 
supé r i eu re du vent re no i r s , à reflets verts méta l 
l iques ; le bas-ventre et les cuisses d 'un blanc 
g r i s ; l 'œil r o u g e vif; la c i re , l ' ex t rémi té de l 'angle 
bucca l , la base de la m a n d i b u l e infér ieure d 'un 
beau bleu de ciel ; les par t ies nues de la face 
d 'un rouge c i n a b r e ; le bec d 'un j a u n e verdât re 
clair, la po in te é tan t un peu p lus foncée que la 
base ; les pa t tes d 'un rouge o r a n g e . 

Les j eu n es ont des cou leurs plus mates ; leurs 
p lumes sont bordées de b r u n , e t ils ont l'œil 
b r u n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'espèce est 

propre à l 'Amér ique mér id iona l e . 
Slœurs, habitudes et régime, — Le rancaca 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E S E R P E N T A I R E R E P T I L I V O R E . 443 

aqui l in est le m o i n s c o n n u des oiseaux de ce t te 
famille. S c h o m b u r g k et l e p r i n c e de W i e d , seuls , 
l 'ont déc r i t . « Au Brési l , di t ce lu i -c i , le ganga 
ne semble hab i te r que les g rands sertongs, c'est-à-
d i re les forêts v ierges les p lus déser tes , et il se 
plaît dans les l ieux les plus désolés . J e ne le r en 
cont ra i , en a l lant vers le sud , q u e lorsque j ' e u s 
dépassé le 15° de la t i tude mér id iona le , et que j e 
me fus enfoncé au mi l i eu des forêts, en t re les 
fleuves Iléos et P a r d o . C'est là que , p o u r la p r e 
mière fois, j ' e n t e n d i s sa voix pe rçan te r e t en t i r 
a u sein des sol i tudes. P lus t a rd , j ' a i souvent pu 
observer ces oiseaux, soit seuls , soit pa r pa i res , 
soit enfin en t roupes assez n o m b r e u s e s , après la 
saison des a m o u r s . 

« Le ganga hab i t e les forêts, pa rce qu ' i l y ren
con t r e en a b o n d a n c e les g u ê p e s , les abei l les , et 
les a u t r e s insectes don t il se nou r r i t . Souven t , 
j ' a i t rouvé son es tomac c o m p l è t e m e n t r emp l i 
d e n ids de guêpes . Il vole , en c r ian t , d ' une 
b r a n c h e à u n e a u t r e , et se p e r c h e sur les ra
m e a u x desséchés des a rb res les plus élevés. On 
e n t e n d f r é q u e m m e n t sa voix, cons is tant en u n e 
g a m m e ascendan te ou d e s c e n d a n t e , q u e s u i t u n e 

so r t e de g loussement , c o m m e celui d 'une poule 
c o u v e u s e . Dans le bassin du Rio P a r d o . je vis 

| u n e b a n d e n o m b r e u s e de ces oiseaux, dans u n e 
forêt vierge qu i o c c u p a i t le versan t d ' u n e vallée 
profonde ; ils vola ient d ' a rb re en a rb re , se 

j j oua i en t dans l 'air , en poussan t de g rands cr is . 
Sonnin i di t qu ' i l s a c c o m p a g n e n t les toucans ; 
ma i s c 'est là u n e fable, inventée par les ind i 
g è n e s ; j a m a i s , p o u r m a par t , j e n 'ai vu ces o i 
seaux ensemb le . » 

S c h o m b u r g k ajoute q u e le r a n c a c a est u n des 
oiseaux de pro ie les p lus c o m m u n s à la Guyane , 
et qu' i l y vit tou jours en t r o u p e s . Il confirme les 
observat ions de Sonnin i et de M a u d u y t , mises 
en doute par le pr inoe de W i e d , et d 'après les-

I quel les cet oiseau se nour r i s sa i t de fruits et de 
baies . « Le p r emie r de ces oiseaux que j e blessai , 
d i t - i l , se m i t à vomir une quan t i t é cons idérab le 
de f ru i t s r ouges , q u e j e r e c o n n u s p o u r c e u x d ' une 
malpigfua.Le fait me p a r u t ex t rao rd ina i re ; auss i , 
j ' ouv r i s tous ceux q u e j e tuai ensui te , et c h a q u e 
fois j e t rouvai dans leur es tomac des fruits et des 
baies . Il n 'y a pas à dou te r q u e le ganga ne 
m a n g e aussi des r e p t i l e s ; mais les fruits f o r m e n t 
le pr incipal de ses r e p a s . 

On ne sait r i en du m o d e de r e p r o d u c t i o n du 
rancaca aqui l in , ni d e ses m œ u r s en capt i 
vi té . 

L E S G Y P O G É R A N I D É S — GYPOGERANL 

Die Kranichgeier. 

La famille des gypogéran idés , fondée sur u n 
genre de rapaces des plus cur ieux , n ' a p o i n t en
core une place bien fixe dans les m é t h o d e s ; ce
p e n d a n t la p lupa r t des na tu ra l i s t e s les r angen t 
dans le voisinage des polybor idés . 

C a r a c t è r e » . — Les gypogéran idés son t e s sen
t ie l lement carac té r i sés p a r des épe rons mousses 
aux ailes ; pa r leur q u e u e étagée ; leurs ta rses 
t rès-al longés, et leur pouce n o t a b l e m e n t sur 
monté . 

Cette famille repose sur un genre u n i q u e . 

L E S S E R P E N T A I R E S — GYPOGERANUS 

C a r a c t è r e s . — Les se rpenta i res on t les ailes 

longues, t r o n q u é e s à angle droi t , les cinq p remiè re s 
pennes é tan t d 'égale l o n g u e u r ; u n e apophyse 
osseuse en forme d ' épe ron mousse à l 'a r t i 
cu la t ion r a d i o - c a r p i e n n e ; la q u e u e t r è s - longue , 
con ique , les deux pennes méd ianes dépassan t de 
beaucoup les a u t r e s ; les tarses excess ivement al
longés ; les doigts cour ts ; les ongles p e u recour

bés , de l ongueu r m o y e n n e , é m o u s t é s , mais for ts ; 
le cou l o n g ; la tê te pe t i te , l a r g e ; le front u n peu 
ap la t i ; le bec plus c o u r t que la tê te , fort, épais , 
r e c o u r b é dès sa hase, b o m b é la té ra lement , c o m 
pr imé vers la po in te , t e r m i n é pa r un c roche t 
t r è s -po in tu , à bords droi ts et t r a n c h a n t s , sans 
den te lu re ni é c h a n c r u r e ; la cire é t e n d u e , d 'un 
côté , p r e sque j u s q u ' a u mil ieu de la m a n d i b u l e 
s u p é r i e u r e , de l ' a u t r e , j u s q u ' a u - d e s s o u s de 
l 'œil. Les p lumes sont g randes et a b o n d a n t e s ; 
l 'occiput por te une h u p p e formée de d o u z e 
p lumes , que l 'oiseau t ient d 'o rd ina i re r aba t t ue , 
mais qu' i l peu t relever à vo lon té . 

LE SERPENTAIRE REPTILIVORE — GYPQGER 4NUS 
JŒI'TILIVOltVS. 

Der Kranichgeier. The Secrelary Bird. 

I n d é p e n d a m m e n t du n o m de se rpen ta i r e , cet 
oiseau a encore r eçu ceux de sagittaire et de 
secrétaire. Cet te de rn iè re d é n o m i n a t i o n lui a été 
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donnée à cause de sa h u p p e , que l 'on a c o m 
parée à la p l u m e q u ' u n secré ta i re por te der
r iè re l 'orei l le . Les noms que les Arahes lui 
d o n n e n t sont plus poé t iques , mais p lus invrai
semblables e n c o r e . Dans le S o u d a n occ iden ta l , 
ou l 'appelle cheval du diable; dans l 'est , oiseau 
du sort. Chaque indigène a q u e l q u e his to i re à r a -
conler sur son c o m p t e ; mais toutes ces his to i res 
sont du doma ine de la fable, et n ' o n t pas la m o i n 
dre valeur p o u r le na tu ra l i s t e . J a m a i s j e n 'a i pu 
m'expl iquer ce que ce t oiseau avait de c o m 
m u n avec le sort , ce t t e chose si i m p o r t a n t e 
p o u r tou t m a h o m é t a n ; dans les légendes 
m ê m e s , je n 'ai pu t rouver a u c u n rense igne
m e n t . 

C a r a c t è r e s . — L e mâle adu l t e (fiy. 131) a le 
s o m m e t de la tê te , la h u p p e , la n u q u e , les r é m i 
ges, les rec l r ices , les deux médianes exceptées , 
noires , à ex t rémi tés b lanches ; le ven t re est rayé 
de noir et de gris c l a i r ; les cuisses , de noir et 
de b r u n ; les deux pennes caudales méd ianes sont 
gris-bleu, avec l ' ex t rémi té b l a n c h e , et tache tées 
de n o i r ; les couver tures inférieures de la q u e u e 
d 'un b r u n roux clair. L 'œil es t br.un g r i s â t r e ; le 
bec couleur de co rne foncé, noi r à la pointe ; la 
cire d 'un j a u n e foncé ; les tarses sont d 'un j a u n e 
o range . 

La femelle e t les j e u n e s diffèrent du mâle 
par une huppe p lus cour t e et des pennes cau
dales moins longues ; leur p l u m a g e est plus 
clair, l eurs cuisses sont rayées de b r u n et de 
blanc ; leur ven t re est b lanc . 

Le mâle a de l m , 1 2 à l m , 1 8 de l o n g ; la lon
g u e u r de l 'aile pliée est de 66 cent . ; les tarses 
ont plus de 30 cent . L a femelle es t un peu plus 
g rande que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le serpen

ta i re est r é p a n d u dans une g r a n d e pa r t i e de 
l 'Afrique. On le t rouve depuis le Cap j u s q u ' a u 
15° de la t i tude boréa le , et d e p u i s les côles de 
la m e r Rouge ju squ ' à celles du Sénégal . On le 
r encon t r e auss i aux P h i l i p p i n e s ; il serai t pos
sible cependan t , qu' i l n ' en fût pas or ig ina i re , 
et qu ' i l n 'y ait é té qu ' acc l ima té . Les se rpen ta i res 
du nord de l 'Afrique sont plus pet i t s que ceux 
du sud, aussi p o u r r a i t - o n les r e g a r d e r c o m m e 
appa r t enan t à deux espèces différentes. 

SI l eurs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les formes 

s ingul ières de cet oiseau peuvent déjà faire p r é 
s u m e r qu'il est des t iné à vivre dans les vastes 
n la inesde l 'Afrique cent ra le . Un rapace ainsi con
stitué doit passer sa vie à t e r r e . Il évite les fo
rêts c o m m e les m o n t a g n e s , et chasse su r tou t 
les an imaux te r res t res . ï e s tarses élevés sont 

carac té r i s t iques , e t il sait en faire u n excellent 
usage . A u c u n rapace n e c o u r t mieux que lui . 
Le corps levé, il m a r c h e des l ieues enl ières , 
sans se fa t iguer . Lorsqu ' i l chasse ou qu ' i l fuit, 
il cour t , le corps penché en avant , presque 
aussi vite q u ' u n e o u t a r d e , et il ne se sert pas 
volont ie rs de ses ailes. Avant de s 'envoler, il 
p r e n d un élan , et s emble avoir de la peine à 
s'élever, mais u n e fois pa rvenu à une cer ta ine 
h a u l e u r , il p lane l o n g t e m p s , sans d o n n e r un 
seul coup d 'a i le . Comme la c igogne , il é tend 
ses pat tes en a r r i è re , son cou en a v a n t ; son 
aspect est alors si ca rac té r i s t ique , qu ' on n e 
peu t le confondre avec a u c u n au t r e oiseau de 
pro ie . 

Tous les obse rva teurs s ' accordent à dire q u e 
les serpenta i res vivent par pa i res , et que c h a q u e 
paire habi te u n assez g r a n d d o m a i n e . Cet o i 
seau n 'est pas t r è s - c o m m u n ; on le t rouve c e 
pendan t pa r tou t , mais il est assez difficile à 
découvr i r . Parfois, il chasse des heu res en t iè res 
dans les massifs de h au t e s he rbes qui couvrent 
les s teppes et le dé roben t aux regards ; pu is , 
il se lève s u b i t e m e n t devant le cavalier, qu i ne 
pouvai t soupçonne r sa p résence . Lorsqu ' i l est 
rassasié, il se r e n d dans u n endro i t découver t , 
et y res te immobi le à la m ê m e place, en digé
ran t son repas . Il ne néglige cependan t j a m a i s 
tou te p rudence ; il se t ient toujours en garde 
devant l ' h o m m e , et voit dans c h a q u e voyageur 
un e n n e m i à fuir . 

Dans cer ta ines c i rcons tances , les s e r p e n t a i 
res se réunissent en grand n o m b r e . L o r s q u ' a -
van t l a saison des pluies on a l lume les h e r b e s 
desséchées des s t eppes , lorsque l ' incendie 
s 'étend sur p lus ieurs l ieues , poussan t devan t 
lui tous les a n i m a u x des s teppes , les serpen
taires accouren t et chassent tou t le long de la 
ligne de feu. 

Le se rpen ta i re se nour r i t su r tou t de rept i les , 
mais il n e déda igne pas les au t res ver tébrés , 
et , à cer ta ines époques , il ne m a n g e a peu près 
que des rep t i l es . Sa voraci té est incroyable ; 
j ama i s il n 'est rassasié. « L 'un des m a n g e u r s 
de serpents que j ' a i tués , d i t Le Vai l lant (1), et 
qui étai t un mâ le , avai t dans son jahot v ingt-
une pet i tes tor tues ent iè res , don t plusieurs avaient 
près de deux pouces de d i a m è t r e ; onze lézards 
de sept à hu i t pouces de long ; et t rois serpents 
de la longueur du bras et d 'un pouce d 'épais
seur . Out re ces a n i m a u x , j ' y t rouvai encore une 

(1) Le Vaillant, Hat. nut. des Oiseaux d'Afrique. Paris, 
1798, t. 1, p. 188. 
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m u l t i t u d e de sauterel les et d ' au t re s insectes 

dont plus ieurs é ta ient i n t ac t s . Les se rpents , les 

lézards e t les to r tues avaient tous c h a c u n un 

trou dans la tê te . J e t rouvai aussi dans l ' es to

mac t r è s - a m p l e de cet o i seau , une pelote 

grosse c o m m e u n œuf d 'oie ; elle n ' é ta i t com

posée que de ver tèbres de se rpents et de lé 

zards, d 'écail lés de tor tues , d'ailes et de pat tes de 

sauterel les et enfin d 'élytres de p lus ieurs sca

rabées . Cet oiseau rejet te pa r le bec t ou t e s les 

dépouil les ainsi que le font p lus ieurs au t r e s 

oiseaux de pro ie . » Heugl in croi t m ê m e qu' i l 

détrui t p lus de mammifè re s q u e de r e p t i l e s ; 

mais les au t r e s na tura l i s tes sont d ' u n e opin ion 

con t ra i re . 

De tou te a n t i q u i t é , on a cé lébré les comba t s du 

serpenta i re . « Il ose a t t a q u e r , dit encore Le Vail

lant ( t ) , u n e n n e m i aussi r edou tab le que le ser 

pent ; fuit-il, l 'oiseau le poursu i t , on di ra i t qu ' i l 

vole en rasan t la t e r r e ; il ne développe cependan t 

point ses ailes, pour s 'aider dans sa course , c o m m e 

on l'a dit de l ' a u t r u c h e ; il les réserve p o u r le com

bat, et elles dev iennen t alors ses a r m e s offensives 

e tdéfens ives .Le rept i le su rp r i s , s'il est loin de son 

trou, s'arrêLe, se redresse et che rche à i n t imide r 

l 'oiseau, par le gonflement ex t r ao rd ina i r e de sa 

tête et par son sifflement a igu. C'est dans cet ins

tant que l 'oiseau de pro ie , déve loppan t l ' une de 

ses ai les, la r a m è n e devant lui , et en couvre , 

comme d ' une égide, ses j a m b e s , ainsi q u e la 

partie infér ieure de son corps . Le se rpen t at ta

qué s ' é lance ; l 'oiseau bond i t , f rappe, r e c u l e , se 

jette en a r r i è r e , sau te en tous sens , d ' une m a 

nière v r a i m e n t c o m i q u e p o u r le spec ta t eu r , et 

revient au comba t en p résen tan t tou jours à la 

dent ven imeuse de son adversa i re le b o u t de 

son aile défensive; et p e n d a n t que celui-ci épuise , 

sans succès , son ven in à m o r d r e ses pennes in

sensibles, il lui dé tache avec l ' au t re aile de vi

goureux coups dont l 'énergie est p u i s s a m m e n t 

augmentée pa r les p roéminences et les dure lés 

dont j ' a i par lé p lus h a u t . 

« Enfin le rept i le , é tourd i d 'un coup d 'a i le , 

chancelle , rou le dans la pouss ière , où il est saisi 

avec adresse , et lancé en l 'air à p lus ieurs repr i ses , 

jusqu 'au m o m e n t où , épuisé et sans force, l 'oi

seau lui brise le c râne à coups de bec , et l 'avale 

tout ent ier , à moins qu ' i l ne soit t rop gros : dans 

ce cas, il le dépèce en l 'assujet t issant sous ses 

doigts. » 

Drayson avance que l 'on voit le se rpen ta i re 

chasser aussi sa proie en volant , n Un de ces oi-

(1) Le Vaillant, loc. cit., t. I", p. 177 

seaux, dit-il, p lane à environ soixante mèt res au -
dessus du so l ; tout à coup il s 'a r rê te , descend e t 
cour t sur sa p ro i equ ' i l a a p e r ç u e e t l ' a l t a q u e . « Ce' 
i[ue Drayson dit de ces a t t a q u e s , confirme p le i 
n e m e n t ce que Le Vail lant nous en a r acon té . 

Heugl 'n a vu un se rpen ta i re b royer d ' u n seu l 
coup de pat te la c a r ap ace d 'une to r tue du d é s e r t ; 
il est p robab l e qu ' i l se sert de la m ê m e a r m e 
cont re les s e rpen t s . D ' anc iens a u t e u r s r a p p o r t e n t 
que cet oiseau enlève dans les airs les se rpen t s , 
puis les laisse t o m b e r , de façon à ce qu ' i l s se 
b ro ien t con t re le so l ; les voyageurs les p lus r é 
cents n ' on t r ien vu de pareil ; la chose n é a n m o i n s 
n 'est pas invra i semblab le , et on sait q u e d ' a u t r e s 
rapaces se c o m p o r t e n t de cet te façon. 

Le se rpen ta i re succombe- t - i l à la m o r s u r e 
d 'un se rpen t ven imeux ou y est-il ré f rac ta i re? Le 
fait n 'es t pas d é m o n t r é ; mais , en tous cas , il 
avale des se rpents ven imeux avec leurs c r o c h e t s , 
et s 'expose ainsi , sans a u c u n e c ra in t e , au d a n g e r 
d'en être blessé. 

P lus ieurs au t eu r s on t par lé , et tous dans le 
m ê m e sens , du m o d e de r e p r o d u c t i o n dit s e rpen 
t a i r e , mais c 'est à Le Vai l lant et à J . Ve r reaux 
q u e nous devons les détai ls les p lus précis à ce 
sujet. E n j u i n ou en ju i l le t , les mâ les se l ivrent 
de violents comba t s p o u r la possession d ' u n e 
femel le ; celle-ci se donne au v a i n q u e u r , e t tous 
deux se m e t t e n t à cons t ru i re le n id . Celui-ci est 
p resque toujours é tabl i au hau t d 'un a rb re touffu, 
g é n é r a l e m e n t d ' un m i m o s a . Le fond en est formé 
de b ranches , reliées par de la t e r r e glaise ; l 'exca
vation est peu profonde , tapissée de duvet , de 
p lumes et d ' au t r e s subs t ances mol les . Le m ê m e 
nid sert p e n d a n t p lus ieurs années , e t on r e c o n 
naî t son âge au n o m b r e de couches d o n t il se 
compose , l 'oiseau en a joutant une c h a q u e a n n é e . 
Il arr ive souvent q u e les b r a n c h e s qui fo rment 
la c h a r p e n t e , végè ten t ; et e n t o u r e n t a lors le 
nid c o m p l è t e m e n t . Chaque soir , les d e u x époux 
r ev iennen t à leur nid pour y passer la n u i t . 
E n aoû t , la femelle pond deux œufs, t r è s - r a r e 
m e n t trois , a r rond i s , du vo lume de ceux d ' une 
oie , e n t i è r e m e n t b lancs ou semés de que lques 
points r ouges . Aprè s une i n c u b a t i o n de six s e 
m a i n e s , les pet i ts éc losent . Us son t t r è s - impar 
faits p e n d a n t l ong temps , l e u r s p a t t e s sont faibles ; 
aussi n ' e s t - ce q u ' à six mois qu ' i l s p r e n n e n t 
l eur e s so r ; avant c inq ou six m o i s , ils n e peu 
vent encore cour i r . 

C h a s s e . — La chasse du se rpen ta i re a ses dif
ficultés : on a de la pe ine à découvr i r cet o iseau, 
et plus encore à s 'en e m p a r e r . Heugl in dit qu ' on 
le poursu i t à cheval et qu 'on en p rend à la c o u r s e ; 
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j amais je n ' a i e n t e n d u racon te r r ien de pare i l , 
et je me t t r a i s ce réc i t en doute , si ce na tu ra l i s t e 
n 'a jouta i t avoir l u i - m ô m e p r a t i q u é cet te chasse , 
et c ap tu ré ainsi six se rpen ta i res en deux j o u r s . 
Tous les individus de cet te espèce, que j ' a i eu 
occasion de voir en l iber té , é taient excessive
men t t imides , et s 'envolaient avant qu ' on pût 
songer à les p o u r s u i v r e . 

C a p t i v i t é . — Pris j e u n e s et b ien soignés , les 
se rpen ta i res s 'appr ivoisent t r è s - r a p i d e m e n t . On 
peu t les laisser dans u n e basse-cour . Ils y vivent en 
fo r tbons rappor t s avec les poules , à c o n d i t i o n t o u -
lefois qu ' on ne les prive pas de n o u r r i t u r e ; car , 
dans ce cas , ils ne se font nu l s c rupu le de dévorer 
que lque poussin. On a di t qu' i ls r e n d a i e n t dans les 
basses-cours les m ô m e s services que les g r u e s ; 
qu ' i l s ré tabl issent la paix p a r m i la volaille ; q u e si 
deux coqs se ba t t en t , ils a c c o u r e n t , e t les sépa
ren t à coups de bec . Ils chassen t les r a t s , d é 
t ru i sen t les serpents qu i se glissent dans les 
basses-cours . Aussi , au cap de Bonne-Espé rance , 
les serpenta i res sont- i ls assez r e c h e r c h é s . On en 
voit r a r e m e n t dans les j a r d i n s zoologiques d 'Eu
r o p e ; je n ' a i r encon t r é j u squ ' i c i q u ' u n seul s e 
cré ta i re vivant au J a r d i n zoologique d 'Ams te r 
d a m . Depu i s p lus ieurs années , il y excite l 'ad
mira t ion de tous les v is i teurs . Il n 'es t pas difficile 
à nour r i r , et se t rouve t rès -b ien du rég ime o rd i 
na i re des rapaces . 

Au Cap, il est défendu, sous des peines I rès -
sévères, de tuer un se rpen ta i r e . On a essayé 
d ' acc l ima te r cet oiseau à la Mar t in ique , p o u r 
dé t ru i re les serpents à fer de l a n c e , le fléau de 
ce t te île ; ce t te ten ta t ive para î t ne point avoir 
réussi , du m o i n s on n 'a j a m a i s en tendu p a r l e r de 
son résu l ta t . 

II. L E S V U L T U R I E N S — VULTVRIN^. 

Die Geier. 

Les vul tur iens ou vu l tu rés fo rment le second 
sous -ordre des rapaces . J 'a i dit plus hau t les 
raisons qui m ' o n t dé t e rminé à les p lacer à la 
sui te des falconiens, et avant les s t r ig iens . Us 
sont , il est v ra i , les plus ignobles des r apaces , 
mais leurs sens sont plus é g a l e m e n t déve 
loppés . 

C a r a c t è r e s . — Les vu l tu r iens sont les p lus 
g rands de tous les rapaces : les plus pet i t s d ' en t r e 
eux ont encore la taille d ' un aigle . Ils on t une 
forte s t a tu r e , u n bec sol ide, des serres faibles ; 
des ailes g r andes , une q u e u e m o y e n n e . Leurs 
p l u m e s sont longues et grandes ; ce r ta ines par t ies 
d u corps en sont d 'o rd ina i r e d é p o u r v u e s ; e t 

j ama i s elles ne reflètent les tarses j u squ ' aux 
doig ts . 

Le corps est massif, p resque lourd ; la poi t r ine 
est t r è s - l a rge , le cou est très-long, compara t ive
m e n t à celui des au t res o iseaux de proie ; la tête 
g r a n d e ou p e t i t e ; le bec aussi long au moins et 
souvent p lus long que la tê te , droi t à sa base , 
c rochu s e u l e m e n t à l ' ex t rémi té de la mand ibu le 
supé r i eu re , p lus h a u t que la rge , à bords t rès -
t r a n c h a n t s et dépou rvus de den ts , à base recou
verte d ' u n e m e m b r a n e dans le t ie rs ou m ê m e 
dans la moi t i é de son é t e n d u e . Quelques espèces 
on t le bec couver t de saillies cu tanées , en forme 
de c rê te . 

Les ailes sont e x t r ê m e m e n t g randes , larges , 
a r rond ies ; la q u a t r i è m e r émige , et excep t ionne l 
l ement la seconde, é t an t la plus longue . La q u e u e 
est de l o n g u e u r m o y e n n e , a r r o n d i e , fo rmée 
de quatorze et r a r e m e n t de douze p e n n e s ro ides . 
Les ta rses sont épais , les doigts faibles, les 
ongles cour t s , peu r e c o u r b é s , m o u s s e s ; l 'oiseau 
ne peu t se servir de ses serres c o m m e d ' a rmes 
offensives. 

Quant aux organes in te rnes , les vu l tu r i ens 
p résen ten t la m ê m e conformat ion q u e les falco
n i d é s ; q u e l q u e s - u n s , cependan t , on t un plus 
g r a n d n o m b r e de ver tèbres cervicales . Les ver
tèbres coccygiennes sont p lus la rges , le b r éche t 
est m o i n s p r o é m i n e n t , les h u m é r u s p lus longs 
que chez les fa lcon idés ; l 'œsophage por te un 
j abo t v o l u m i n e u x , qu i , q u a n d il es t r emp l i d ' a 
l imen t s , forme au cou u n e t u m e u r cons idérable . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — N O U S t ra i tons 

les vu l tu r i ens d 'o iseaux ignobles , parce que nous 
n e les envisageons q u e sous u n p o i n t de v u e ; 
mais cet te qualification ne peu t l eur ê t re imposée 
d ' une m a n i è r e absolue . Bien au con t ra i r e , il faut 
les r ega rde r c o m m e très-élevés sous cer tains 
r appor t s . Ils on t u n pas n o n c h a l a n t ; ils t ien
nen t leurs ailes éca r t ées , et r a r e m e n t ils m e t t e n t 
leur p l u m a g e en o r d r e . L e u r m a r c h e n ' es t pas 
grac ieuse , il est vrai , mais ils m a r c h e n t facile
m e n t , b ien mieux que la p l u p a r t des fa lconidés , 
pas à p a s , et non en sau t i l l an t ; si l eu r vol est 
lent, s'il n 'est pas facile et r ap ide c o m m e celui du 
faucon, il est t r è s - s o u t e n u et ils peuven t d o m i 
ner le ven t . 

Leu r s sens sont auss i parfaits q u e ceux des 
au t r e s r a p a c e s ; sous le r appor t de la vue notam
m e n t , ils ne sont pas m o i n s bien pa r t agés q u e 
l'aigle et que le f a u c o n ; ils voient à u n e dis tance 
q u e nous ne pouvons appréc ie r q u ' e n employan t 
nos i n s t r u m e n t s les p lus pu i s s an t s . L e u r ouïe 
est b o n n e ; leur odora t p lus subt i l que chez les 
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autres rapaces , mais moins q u ' o n ne l'a d i t ; l eur 

goût est assez développé, et on ne pour ra i t 

leur refuser le tact . P a r c o n t r e , l eu r in te l l igence 

est méd ioc re . Sous ce l ' apport , ils sont b ien 

au-dessous des aqui l idés et des falconidés, et 

môme des s t r ig idés , de tous les rapaces les 

plus s tup ides . Us sont craint ifs , mais r a r e m e n t 

prudents , que re l l eu r s , colères , mais peu a u d a 

cieux, n u l l e m e n t c o u r a g e u x ; ils son t sociables , 

mais n u l l e m e n t paci f iques ; i l s ' sont m é c h a n t s et 

l âches ; leur in te l l igence n e s 'élève m ê m e pas 

jusqu'à la ruse . Us a p p r e n n e n t peu à peu à 

connaître les gens et les a n i m a u x qu i p e u 

vent leur n u i r e , et souvent les d i s t inguen t de 

ceux dont ils n 'on t r ien à c r a ind re . R a r e m e n t 

ils s ' a t tachent à d ' au t re s ê t res . Dans tout , 

ils se m o n t r e n t gross iers et s tup ides . Ils met

tent un cu r i eux e n t ê t e m e n t à exécuter ce 

liiiKiisi. 

qu' i ls on t une fois en t r ep r i s . Nous les d isons p a 

resseux, pa rce que nous les voyons res ter des 

h e u r e s en t i è res immobi l e s à la m ô m e place ; 

ma i s n o u s devr ions leur a cco rde r la qual i té op

p o s é e , q u a n d ils pa s sen tp re sque toute une j o u r n é e 

à voler dans Tair. Tou t , dans l eu r m a n i è r e de 

vivre, est u n mélange, des facul tés les p lus d i 

verses e t les p lus con t rad ic to i res en appa rence . 

On est t en té de les r e g a r d e r c o m m e des oiseaux 

ca lmes et paisibles, ' t and i s q u ' u n e observat ion 

p lus a t ten t ive nous les m o n t r e c o m m e les p lus 

passionnés d e tous les rapaces . 

Ce n 'es t que quand on s a i t q u e l e s t le r ég ime des 

vu l tu rés , qu ' on peu t a p p r e n d r e à les conna î t r e . 

App l iqué à eux , le m o t rapace pe rd sa significa

t ion . T rès -peu d 'en t re eux , et ceux-c i m ê m e 

excep t ionne l l emen t , a t t aquen t des a n i m a u x vi

van t s , e t e n c o r e le font- i ls d ' une façon toute 
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s ingu l i è re . D 'o rd ina i re , ils se c o n t e n t e n t de ee 

que le hasa rd leur l ivre. Ils se repa i s sen t des 

cadavres qu' i ls t r o u v e n t ; ils m a n g e n t les o rdu res 

qu ' i ls découv ren t . P o u r u n tel résu l ta t , ils n ' o n t 

pas besoin de beaucoup d ' i n t e l l i gence ; la vue 

leur en t ient lieu pa r f a i t emen t . Mais le hasard ne 

leur est pas tou jours favorable ; ils son t que lque

fois exposés à souffrir de la faim; auss i , lorsqu ' i ls 

ont t rouvé une p ro i e , se d é d o m m a g e n t - U s des 

souffrances qu ' i l s ont e n d u r é e s e t se gavent- i ls 

en prévoyance de l 'avenir . 

Les o i s e a u x , q u i se nour r i s sen t d e cette façon, 

ne peuven t vivre que dans la zone t ropicale , au 

plus dans la zone t e m p é r é e ; d a n s les cont rées 

glaciales , c h a q u e c r é a t u r e est obl igée de con

qué r i r sa n o u r r i t u r e . La n a t u r e , dans le S u d , 

est p lus g é n é r e u s e ; elle d o n n e t a n t aux vu l tu -

r iens , qu ' i ls ont peu à s ' inquié te r des moyens 

d 'ex is tence . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La Nouvelle-

Hollande exceptée , les vu l tu r i cns h a b i t e n t toutes 
les con t rées du globe . L ' anc ien m o n d e est plus 
r iche en espèces q u e le nouveau , e t celles ci ont , 
c h a c u n e , u n e a i re de dispers ion m o i n s l imi tée . 
Quelques-unes sont à peu près auss i nombreuses 
en E u r o p e qu ' en Asie ou qu ' en Afr ique . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — On r e n c o n 

t re les vul tur iens dans tou tes les local i tés , dans 
les pla ines les p lus c h a u d e s , b rû lées p a r le 
soleil des t rop iques , c o m m e sur les hau t s pics 
des mon tagnes les plus élevées. De tous les oi
seaux , ce sont eux qu i m o n t e n t le p lus h a u t dans 
les a i r s . Ils sont du res te o rgan isés pour suppor 
ter les var ia t ions de press ion a t m o s p h é r i q u e les 
plus cons idérab les . Quelques espèces seu lemen t 
para i ssen t confinées dans des locali tés dé te rmi 
nées . Ainsi , il en est que l 'on ne voit que dans 
les m o n t a g n e s , tandis q u e d ' au t res ne se rencon
t r en t que d a n s la p la ine . 

On ne peu t ass igner aux vu l tu r é s d ' hab i t a t 
p r o p r e m e n t di t . L e u r rég ime les force de fran
ch i r des espaces cons idérables , et ils le peuven t 
grâce à leurs é n o r m e s ai les . 

A l ' époque des a m o u r s s e u l e m e n t , les fonctions 
de la r ep roduc t ion , les soins à d o n n e r à leurs pe
tits les r e t i ennen t à un m ê m e end ro i t : tout le 
reste de l ' année ils voyagent . On peu t d i re qu ' i l s 
sont à la fois p a r t o u t et nul le par t . Ils appara i ssen t 
spon tanémen t , en grand n o m b r e , d a n s une cont rée 
o ù , p e n d a n t l o n g t e m p s , o n n ' e n avait vu a u c u n , e t 
ils d isparaissent de m ê m e , sans laisser de t races . 
Ceux qui vivent dans les m o n t a g n e s s e m b l e n t 
avoir des d e m e u r e s plus f ixes; on les r encon t r e 
dans les m ê m e s parages , m ê m e après la saison 

des a m o u r s . Quelques-uns seu lemen t évitent le 
voisinage de l ' h o m m e ; d 'au t res se fixent dans les 
lieux hab i tés , où ils t rouvent l eur n o u r r i t u r e 
quo t id ienne plus a i s é m e n t q u e dans les régions 
déser tes . Tou te s les villes d e l ' A f r i q u e e t du sud 
de l'Asie sont habi tées par des v u l t u r i e n s ; il en 
est de m ê m e dans l ' A m é r i q u e d u S u d . 

C'est s u r t o u t à l ' ac t ion qu ' i l faut voi r les vul
t u r i e n s ; ce n ' es t que là , et j ' e n par le pa r expé
r ience personne l le , q u e l'on voit se manifester 
tout l eu r ê t r e . 

Un c h a m e a u est é t e n d u m o r t sur les confins 
du déser t . Les fat igues d 'un long voyage , les 
a r d e u r s du s i m o u n l 'ont é p u i s é ; la veille, le 
chame l i e r lui a enlevé son fa rdeau , mais en 
vain, il n e reve r ra p lus , c o m m e ses c o m p a g n o n s , 
les b o r d s fertiles du Nil ; à b o u t de forces, il 
t o m b e pour n e plus se re lever . Son maî t r e l 'a
b a n d o n n e , car sa rel igion lui défend de t o u c h e r 
à un an ima l m o r t . 

Le l endema in m a l i n , son cadavre est encore 
é t endu in tact su r le sable qui lui a servi de lit 
de m o r t ; pa r h a s a r d , a u c u n e hyène n ' es t venue 
rôder aux env i rons . La décompos i t ion c o m 
m e n c e son œ u v r e . Mais, de grand m a t i n , un 
corbeau se m o n t r e sur une colline vois ine. De 
loin, il aperçoi t cel te r iche p â t u r e , il pousse 
un cr i , il accour t aup rès de cet le proie et la 
considère l o n g t e m p s . D 'au t res co rbeaux ont 
suivi son exemple et ils se t rouven t réunis en 
grand n o m b r e . D 'aut res rapaces accouren t aussi. 
Le mi lan pa ras i t e , le pe r enop t è r e ne t a rden t pas 
à se m o n t r e r , décr ivan t leurs cercles dans les 
a i r s ; un aigle s ' approche et plusieurs m a r a b o u t s 
volent , en dess inan t de vastes sp i ra les , au-des
sus de cet te pro ie convo i t ée . 

Mais le p r e m i e r coup est difficile à por ter . 
Les p remie r s arr ivés font de vains efforts pour 
déch i re r la peau de l ' an imal : elle est trop 
d u r e pour leurs faibles forces. C'est au plus si 
un pe renop tè re a p u t i r e r un des yeux hors de 
son o rb i t e . Il est dix h e u r e s ; c 'est le m o m e n t 
où les grands vul tur iens se sont réveillés et ont , 
l 'un après l ' au t re , q u i t t é l 'endroi t où ils avaient 
passé la nu i t . Ils ont longé la m o n t a g n e ; mais 
ils n 'y on t r ien t rouvé ; ils s 'élèvent dans les 
airs , j u s q u ' à une h a u t e u r p rod ig i euse . Us y dé
cr ivent leurs c e r c l e s , c h a c u n suivant les au t res 
du r e g a r d . Celui-ci descend-i l ou s'éfève-t-il , 
les a u t r e s l ' im i t en t , se por t en t avec lui de tel 
ou de tel cô té . A cet le hauLeur, ils découvrent 
un hor izon i m m e n s e , et leur vue est si per
çan t e que r ien ne leur é c h a p p e . De loin, le 
vul tur ien a ape rçu des oiseaux se pressan t à un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



e n d r o i t ; il est sûr que sa pa r t l'y a t t end . Il d e s 
cend r a p i d e m e n t d 'une centa ine de mè t r e s , ins
pecte encore mieux la disposi t ion des l ieux, 
puis , t ou t à coup , fe rmant les a i les , n 'obé is 
sant qu 'à la p e s a n t e u r , il se laisse t o m b e r de 
plusieurs centa ines de mè t re s , et irai t se broyer 
contre le sol, s'il n 'ouvra i t à t e m p s ses ailes 
pour ra len t i r sa chu te et c h a n g e r sa d i rec t ion . 
Arrivés p rès de t e r r e , les vul tur iens les plus 
lourds é t enden t leurs pa t tes , t and i s q u e ceux à 
long cou, à s t a tu re plus légère , m o n t e n t , d e s 
cenden t , ob l iquen t avec auLant de légèreté que 
le faucon. Les vu l tur iens , à ce m o m e n t , sont loin 
de se m o n t r e r paresseux et l o u r d s ; ils déplo ien t 
une adresse dont ils para issa ient incapables . 

Une fois que l 'un d 'eux a donné l ' exemple , 
tous les au t res le suivent sans hés i te r . Us savent 
que le festin les a t t e n d ; ils accouren t de tous 
les côtés . Chaque m i n u t e , on en en tend un s'a
bat t re avec grand b ru i t ; dans toutes les d i r e c 
t ions , on en voit su rg i r qu i , un ins tant a u p a 
ravant , appara issa ient à pe ine c o m m e u n poin t 
noir sur l 'azur du ciel . Rien ne peu t m a i n t e n a n t 
les dé ranger . Ils ne conna issen t plus le p é r i l ; 
l 'appari t ion d 'un chasseu r ne peu t m ê m e les 
met t re en fuite. Arrivés à te r re , ils couren t , 
le cou t endu , la q u e u e relevée, les ailes à demi 
ouver tes , et se p réc ip i ten t sur le cadav re . 

Les oiseaux p lus faibles leur font p lace ; mais 
entre ceux d 'égale force c o m m e n c e u n e série 
de c o m b a t s . Le t u m u l t e , les disputes , les ba
tailles qui éc la tent à ce m o m e n t , sont i ndes 
criptibles, et il faut y avoir assisté p o u r pouvoi r 
s'en faire u n e idée . 

Deux ou trois coups de bec ont suffi p o u r 
déchirer la peau . Les espèces à bec sol ide se 
précipi tent a lors sur les m u s c l e s , tandis que 
les plus faibles enfoncent le plus qu ' i l s p e u 
vent leur long cou p o u r enlever les in tes t ins . 
Us se p o u s s e n t , se repoussent mu tue l l emen t 
avec rage . Le foie et les p o u m o n s sont dévorés 
sur p l ace ; les intest ins sont t irés a u dehors , et 
il faut que le r apace sou t ienne de r u d e s c o m 
bats avant de res te r m a î t r e d ' un m o r c e a u . De 
nouveaux venus se p résen ten t con t inue l l emen t 
pour p r end re place au festin , et à c h a q u e 
fois, ce sont de nouvel les lu t tes , u n nouveau 
Lumulle : c'est à peine si ceux qu i sont plei
nement rassasiés s 'é loignent de bon gré . Les 
plus faibles se t i ennen t à q u e l q u e d i s tance , mais 
prêts à profiter de la p r e m i è r e d ispute p o u r 
enlever q u e l q u e m o r c e a u . Au-dessus d ' eux , 
planent des aigles et des mi l ans , qui fondent 
subiLement au mil ieu des comba t t an t s , saisis

sent un m o r c e a u de cha i r , et d ispara issent avant 
que les vul tur iens a ient eu le t e m p s de châ t i e r 
l eur t émér i t é . 

E n que lques m i n u t e s , un pet i t m a m m i f è r e est 
c o m p l è t e m e n t dévoré ; un bœuf, un chameau 
ne font guère q u e les frais d 'un r e p a s . Rassa
siés, les ignobles rapaces ne s ' envolent q u ' à 
r eg re t ; on dirait qu ' i ls sont con t ra r iés que l e u r 
es tomac ne puisse eng lou t i r que les t rois ou 
q u a t r e livres de chair qui le go rgen t . 

Mais ces repas de vu l tu r iens n 'on t pas lieu 
pa r tou t de la m ê m e façon. Déjà d a n s le midi 
de l 'Europe , et dans tou te l 'Afrique, d ' au t r e s 
hô tes affamés viennent r é c l amer leur par t du 
festin. Dans p resque tous les pays du Sud , les 
chiens n e se nour r i s sen t que de c h a r o g n e . 
Dans l 'Afrique cent ra le , les m a r a b o u t s , ces 
g rands échassiers au bec v igoureux, exigent 
qu 'on par tage avec eux . Les vul tur iens ont de 
rudes combats à sou t en i r ; mais la faim les 
pousse , les r end h a r d i s , en fait des adversai res 
r edou tab le s . Les chiens on t beau g rogne r et 
m o n t r e r les d e n t s , ils sont mis en fuite, et n e 
peuvent p re sque r ien cont re les vu l tu r i ens . C'est 
à peine si leurs den t s a t t e ignen t quelquefois le 
bout de l'aile de l 'oiseau, qui peu t , au c o n t r a i r e , 
à chaque coup de bec , leur faire u n e b lessure 
profonde. Il n ' e n est pas de m ê m e des m a r a 
bou t s ; ceux-c i ne se laissent pas chasser p a r 
les v a u t o u r s ; ils c o m b a t t e n t , d 'a i l leurs , à a r m e s 
égales et savent conqué r i r u n e p lace , en d i s 
t r i buan t à dro i te e t à gauche de v igoureux coups 
de b e c . 

Dans cer taines c i rcons tances , les vu l tu r i ens on t 
b ien de la pe ine à s ' assurer leur n o u r r i t u r e . 
D'après u n e commun ica t i on verbale du profes
seur Behn , c o m m u n i c a t i o n qui est confi rmée 
par J e r d o n , les vu l tu r i ens sont , aux Indes, les vé
r i tables fossoyeurs. L 'H indou , t r op pauvre pour 
payer les frais d 'un b û c h e r , se con ten te d ' é t e n d r e 
le cadavre d 'un des siens sur une couche de 
paille qu ' i l a l l ume , afin que le m o r t ne soit pas 
privé de la f lamme puri f icatr ice , puis il le j e l te 
dans les eaux sacrées du Gange . A m e s u r e que-
le corps se décompose , il m o n t e à la surface de 
l 'eau, et un vau tour arr ive sur lu i . Lesa i l e s é t en 
dues , le rapace c h e r c h e à se m a i n t e n i r en é q u i 
l ibre et c o m m e n c e à se r epa î t r e . D 'après Behn , 
il se sert souvent de ses ailes, c o m m e d 'une 
voile, p o u r faire échoue r le cadavre sur u n b a n c 
de sable , et le dévorer plus à l 'aise; mais alors 
d'auLres vul tur iens v iennent r é c l a m e r leur par t , 
et les m a r a b o u t s ne t a rden t pas à se mont re r , 
pour pa r tager le festin. 
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Bien q u ' o n ne voie d 'ordinaire q u ' u n seul in 
dividu sur un cadavre en t ra îné par le fleuve, il 
est p robab le que p lus ieurs che rchen t à s ' empa
re r d e cel le m ô m e pro ie . J e r d o n a vu , u n e fois, 
au mi l ieu du Gange, un vautour qui avait é té 
p robab lement expulsé de dessus u n cadavre , et 
qu i , b a t t a n t l 'eau de ses a i les , che rcha i t à ga
gner le r ivage. 

Poussés par la faim, les vu l tu r i ens osent quel 
quefois a t t aquer des a n i m a u x vivants, ceux sur
tou t qu i sont déjà m a l a d e s . Cependan t ils ne 
sont pas rapaces dans la véri table accept ion du 
mot . Tel n 'est m ô m e pas le plus nob le d 'en t re 
eux , le gypaète , quel les que soient les his toires 
q u e l 'on a racontées sur son c o m p t e . T a n t qu ' i l 
n 'es t pas t r op affamé, il ne se n o u r r i t éga l emen t 
que de c h a r o g n e s . Tous les vu l tu r iens s e m b l e n t 
préférer à t ou t au t r e les cadavres des m a m m i f è 
r e s ; mais ils ne déda ignen t pas pour cela ceux 
des o iseaux et des rept i les : j ' e n ai vu dévorer un 
c rocodi le . Ils m a n g e n t aussi des poissons . 

Les pet i tes espèces sont plus sobres q u e les 
g r andes . Que lques -unes pa ra i s sen t pouvoir se 
passer de chair , du moins pour q u e l q u e t emps , 
e t se nour r i s sen t des e x c r é m e n t s de l ' h o m m e ou 
d ' an imaux et d ' insectes . 

Le repas fini, les vu l tu r iens ne qu i t t en t pas vo
lon t i e r s , avons-nous dit , l ' endroi t où il a eu l ieu. 
Ils res ten t dans les environs , e t d i g è r e n t ; p lus 
tard, ils vont se désa l térer . Ils bo ivent b e a u c o u p , 
e t a i m e n t à se ba igne r . A la vér i té , a u c u n oiseau 
n 'en a a u t a n t besoin q u ' e u x ; car , après c h a q u e 
r epas , ils sont dégoû tan t s de saleté . Une fois 
ne t toyés , ils se l ivrent au repos . Ils se t i ennent 
sur l eu r s pat tes , les ailes é t e n d u e s , se chauffant 
a u solei l ; ou bien ils se c o u c h e n t su r le sable , 
c o m m e les échass i e r se t les pa lmipèdes . Ce n 'es t 
que vers le soir qu ' i ls se r e n d e n t à l ' endroi t où 
ils passent la nu i t . 

Quand on effraye sub i t emen t un vu l tu r i en , 
peu après son repas , il a l ' hab i tude , avant de 
p r e n d r e son vol, de vomir u n e par t ie de ce qu ' i l 
a dévoré ; il fait de m ô m e , quand il est blessé. 
J ' a i souvent observé ce l'ait sur des vautours 
captifs, et j ' a i vu, de p lus , qu ' i ls mangea ien t de 
nouveau ce qu' i ls venaient de r e n d r e . 

Au m o m e n t de s 'envoler, les vu l tu r i ens font 
p lus ieurs bonds , qui se suivent de t r è s - p r è s ; 
p u i s , ils d o n n e n t que lques coups d'aile. Une 
fois ar r ivés à une cer ta ine h a u t e u r , ils se m e u 
vent à peu près sans b a t t r e des a i les ; ils se con
ten ten t d 'en change r l ' incl inaison, tan tô t s'a-
baissant , t an tô t s 'élevant, suivant la d i rec t ion 
d u vent . Us gagnen t sans efforts apparen t s des 

h a u t e u r s prodig ieuses ; ils volent t rès- longtemps, 
et font, d 'un t rai t , des trajets de p lus ieurs lieues, 
t r è s - r ap idemen t et sans se fat iguer . 

Ils passent la nu i t sur des a rbres , ou sur des 
saillies de roche r s , su ivant les espèces . 

L 'on croyait autrefois q u e les vul tur iens se gu i 
da ient p r i n c i p a l e m e n t par l 'odorat . Les observa
t ions de beaucoup de na tura l i s tes , confirmées 
par celles que j ' a i faites mo i -môme , d é m o n t r e n t le 
con t r a i r e . Un cadavre en p le ine décomposi t ion , 
don t l 'odeur infecte se r épand au lo in , a t t i re les 
vu l tu r i ens , on ne peut le n i e r ; mais ce n 'es t pas 
là le cas o rd ina i r e . On croyai t que ces oiseaux 
sen ta ien t un cadavre à p lus ieurs l ieues de dis
t a n c e ; on croyai t m ô m e qu ' i l s é ta ient a t t i rés 
par l 'odeur du m o r i b o n d . Or, Le Vai l lant a vu, 
et je l 'ai cons ta té après lu i , q u e les vautours a c 
cou ren t a u p r è s de cadavres tou t frais, et qu i 
n ' e x h a l e n t e n c o r e a u c u n e odeu r . J e les ai vus ar
river de tou tes les d i rec t ions , que l q u e fût le vent 
qu i soufflât; enfin, ce que Le Vai l lant avait égale
m e n t observé , je n e les ai vus appara î t re auprès 
d 'une c h a r o g n e cachée , que lorsque celle-ci 
avait été découver te et s ignalée par les co rbeaux . 
J e crois donc pouvoir affirmer que la vue est 
leur sens le plus parfai t , que c 'est l eur œil qui 
les guide dans leurs en t repr i ses . 

Les vu l tu r i ens se r ep rodu i sen t au c o m m e n c e 
m e n t du p r in t emps , dans tous les pays où ils ha
b i t en t . Les espèces ra res , seules, n ichen t isolées; 
les au t res vivent en c o m m u n a u t é . Us établ issent 
l eur a i r e , les u n s sur les a rb re s , les au t re s 
p a r m i les r o c h e r s ; d ' au t res , enfin, sur le sol. 
Que lques -uns suppor ten t la p résence , au mil ieu 
de leurs colonies, d 'o iseaux é t r ange r s , de cigo
gnes , pa r exemple . 

Lorsque les vu l tu r i ens n i c h e n t su r les a rbres , 
l eur a i re est é n o r m e , mais ne dilfère pas de 
celle des aut res r a p a c e s . La c h a r p e n t e en est 
faite de b r a n c h e s fortes, de la grosseur du b r a s ; 
pu is , v i ennen t des b r a n c h e s p lus pe t i tes , et l'ex
cavation est formée de r a m e a u x e t de pet i tes 
r a c i n e s ; souvent elle est r e m b o u r r é e de poils. 
Lorsque le nid repose sur les roche r s ou sur le sol, 
c 'est à pe ine s'il p eu t recevoir le n o m d 'a ire . ' 

Dans tous les endro i t s où ils son t chassés , ces 
oiseaux ne s 'é tabl issent que s u r des roche r s ou 
des a rb res inaccess ibles : il en est a u t r e m e n t là 
où ils se sen ten t en s û r e t é ; d a n s l ' in tér ieur de 
l 'Afrique, p a r exemple , on t rouve souvent leurs 
a i res sur des a rb re s t r è s - b a s , s a r de véri tables 
buissons . 

Les œufs, a u n o m b r e de deux ou de trois par 
couvée , sont le plus g é n é r a l e m e n t ovalaires, à 
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coquil le r u g u e u s e , à fond gr isât re ou j a u n â t r e , 

semés de t aches , de points , de raies de c o u l e u r 

foncée. Il est p robab le q u e le mâle et la femelle 

les couvent a l t e rna t ivemen t : c'est du m o i n s le 

cas de cer ta ines espèces . La d u r é e de l ' i n cuba 

tion est encore i n d é t e r m i n é e . 

Les peti ts naissent c o m p l è t e m e n t couver ts d 'un 

duvet plus ou m o i n s épais . Ils sont incapables , 

pendan t l ong temps , de se suffire à eux -mêmes , 

e t ce n 'es t qu ' au bou t de p lus ieurs mois qu ' i ls 

peuvent p r end re l e u r essor. 

Les pa ren t s t é m o i g n e n t à leur p rogén i tu r e la 

plus g r a n d e t end re s se , la défendent en cas de 

danger , mais non pas con t re l ' h o m m e . Au c o m 

m e n c e m e n t , les n o u v e a u - n é s reçoivent des al i 

men t s décomposés , à moi t ié d i g é r é s ; plus ta rd , 

les paren ts l eur d o n n e n t une n o u r r i t u r e plus so

lide ; ma i s ils on t fort à faire p o u r les satisfaire, 

ca r ils sont encore p lus affamés qu ' i l s n e sont 

voraces e u x - m ê m e s . Après avoir pr is l eur essor, 

les j eunes ont enco re besoin , p e n d a n t que lques 

semaines , des soins d u pè re et de la m è r e . 

Bientôt , ils a p p r e n n e n t à pourvo i r e u x - m ê m e s à 

leur subs i s tance , et ils mani fes ten t alors tous 

les ins t inc ts de leur r ace . 

Les vu l tu r i ens ont de n o m b r e u x r ivaux, mais 

peu d ' e n n e m i s . Des paras i tes les t o u r m e n t e n t ; 

les a igles , les faucons , les cornei l les les p o u r 

suivent e t les i nqu i è t en t ; les ch iens et les m a r a 

bouts leur d i spu ten t l eur n o u r r i t u r e . L ' h o m m e 

reconna î t les services qu' i ls lui r enden t , il ne les 

chasse q u e lo r squ 'oub l i eux de l eu r rôle de fos

soyeurs, ils se p e r m e t t e n t d ' a t t aque r les t rou

peaux. Le gypaète e t le c o n d o r sont les deux 

malheureux auxque l s on fait expier tous les 

cr imes dont se r e n d e n t coupables tous les r a -

paces. Les au t re s espèces , pa r con t re , sont l 'objet 

d 'une t e r r e u r supers t i t i euse . On ne leur accorde 

pas d ' ami t ié , et el les ne sont pas compr i se s dans 

les legs des m a h o m é t a n s r i ches e t b ienfa isants . 

L 'Hindou voit dans ces o iseaux, qui m a n g e n t ses 

morts , des ê t res sacrés , qu ' i l ne peu t pour su iv re . 

L ' indigène de l ' in tér ieur de l 'Afrique les laisse 

l ib rement vaquer à leurs occupa t ions , b ien qu ' i l 

ne les absolve pas c o m p l è t e m e n t de t o u t méfai t . 

Des écrivains, accep tan t t rop doc i l emen t les réci ts 

plus que fantas t iques de ce r ta ins voyageurs , ont 

pris ces oiseaux pour en faire des sujets de 

haute fantaisie l i t téra i re ; de m ê m e q u e la p o -

lypharmac ie s 'est empa rée de leurs in tes t ins , 

pour en faire des m é d i c a m e n t s mervei l leux. 

C a p t i v i t é . — Tous les vul tur iens s u p p o r t e n t 

faci lement la capt ivi té . Ils sont rus t iques et t rès -

capables de résister au froid. Du res te , en l iber té , 

ne s u p p o r t e n t - i l s pas p re sque i n s t a n t a n é m e n t 

des c h a n g e m e n t s considérables de t e m p é r a t u r e 

en s 'élevant et en s 'abaissant dans les a i r s ? Us 

se c o n t e n t e n t de la n o u r r i t u r e la plus vu lga i re , 

et , lorsqu ' i l s sont rassasiés , ils peuvent res te r à 

j e u n des semaines ent ières . 

Us s 'apprivoisent r a p i d e m e n t : leur indifférence 

leur fait s u r m o n t e r b ien des misères qu i accom

p a g n e n t fa ta lement la capt ivi té . Q u e l q u e s - u n s , 

cependan t , font excep t i on ; ils n e voient dans leur 

m a î t r e q u ' u n e n n e m i , auque l ils c h e r c h e n t à 

faire sentir leur force. 

Les vul tur iens ne deviennent in téressants q u e 

q u a n d on leur d o n n e une vaste cage , où on les 

m e t avec d 'au t res grands rapaces . Us res ten t pai 

sibles p r e s q u e toute la j o u r n é e , mais , à cer ta ins 

m o m e n t s , s u r t o u t à l ' heure du repas , la plus 

g rande agi ta t ion r ègne au sein de cet te société . 

C'est le m ê m e t u m u l t e q u ' e n l iber té , a u t o u r du 

cadavre d ' un a n i m a l . C h a c u n c o m b a t et fait 

usage de tou tes ses a r m e s p o u r res te r ma î t r e du 

mei l l eur m o r c e a u . La force, la ruse sont t o u r à 

t ou r mises en usage ; cependan t le p roverbe finit 

ici encore pa r se vérifier : le d ro i t du p lus fort 

est toujours le mei l leur . Le vau tou r fauve, s u r 

tout , se fait r e m a r q u e r pa r ses a l lures ; le p lu 

m a g e hér i s sé , le cou r e n t r é , les yeux flam

boyan t s , il se t ient devant la v iande qu 'on lui a 

j e tée , sans y t o u c h e r , mais b ien décidé à défen

d re à tous les au t res d 'en a p p r o c h e r . Les coups 

de bec p leuven t à droi te et à g a u c h e , et a u c u n de 

ses c o m p a g n o n s n 'ose s ' aventurer t rop près de 

lu i . Il r e s semble , en ce m o m e n t , à un se rpen t 

qu i c h e r c h e à m o r d r e , et cet te r e s semblance est 

d ' au t an t p lus complè t e , que l 'oiseau fait e n t e n 

dre un sifflement tout à fait ana logue à celui du 

se rpen t . Son i m p u d e n c e , son égoïsme i r r i ten t ses 

au t res c o m p a g n o n s de capt iv i té , et il en résu l te 

des comba t s violents , auxque l s c h a c u n doit 

p r e n d r e p a r t , s'il veut par t ic iper au festin. Ce 

sont alors des sifflements, des cr is , des piai l le

m e n t s , des c l a q u e m e n t s de bec , des coups d'aile 

et de b e c ; un t apage infernal en un mo t , dont la 

p l u m e n e peut d o n n e r u n e idée . 

Dans ces dernières années , on a vu à p lus ieurs 

repr i ses cer ta ines espèces de vu l tu r iens n iche r 

dans divers j a rd ins zoologiques. Mais l eu r s pon

tes n ' o n t donné a u c u n résu l ta t . 
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LES G VTA ELIDES — GYPAETl. 

Die A-dlergeier 

Les gypaët idés diffèrent des au t re s r a p a c e s a u 
tan t par leurs ca rac tè res phys iques que par leurs 
m œ u r s ; on a donc eu raison d 'en faire une fa
mille à p a r t . 

Caractères. — Ils ont pour ca rac tè res essen
tiels des yeux à fleur de t è t e ; la tè te et le cou 
c o m p l è t e m e n t e m p l u m é s ; la cire cachée par de 
longues soies dir igées en avant et couchées sur 
le b e c , et des tarses e m p l u m é s j u squ ' aux doigts 
ou n u s dans u n e faible é t e n d u e . 

Les gypaë t idés offrent que lques pa r t i cu la r i t é s 
o r g a n i q u e s in téressantes a noter . Us on t 13 ver
tèbres cerv ica les , 8 dorsales et 7 c a u d a l e s ; le 
s t e r n u m long et l a r g e ; le b r éche t t rès élevé ; 
l ' h u m é r u s et l 'omopla te t rès - for t s ; la clavicule 
épaisse, t r è s - r a p p r o c h é e du s t e r n u m ; les os des 
m e m b r e s infér ieurs faibles; le c râne aplat i et 
é t ro i t s u p é r i e u r e m e n t , t r ès - la rge i n t é r i eu r e 
m e n t ; les deux a r t i cu la t ions de la m â c h o i r e in
fér ieure d is tan tes de 8 cen t , l 'une de l ' au t re ; 
les m â c h o i r e s très-f lexibles; la cavité c rân ienne 
é t ro i te . 

La langue est cour t e et large ; le palais couver t 
de papil les co rnées . L 'œsophage , t r è s - l a rge , plis
sé , suscept ib le de se di la ter cons idé rab lemen t , ne 
cons t i t ue , en réa l i té , du pha rynx à l ' es tomac, 
q u ' u n e seule e t vaste poche , dans laquel le la r é 
gion œ s o p h a g i e n n e p r o p r e m e n t d i te , le j abo t et 
l ' es tomac ne sont séparés que par des bourre le ts 
peu p r o n o n c é s . Ce de rn i e r est cy l i nd r ique , plissé 
et t rès -ex tens ib le , et r en fe rme une grande q u a n 
tité de g landes , qu i séc rè ten t un suc gas t r ique 
ac ide , à o d e u r désagréab le . 

La l o n g u e u r de l ' intestin est m o y e n n e . Le 
pancréas es t t r è s -g rand . 

Les musc les pec to raux sont b e a u c o u p plus d é 
veloppés que chez les au t re s rapaces ; les muscles 
de la mâcho i r e et ceux des j a m b e s sont faibles. 

L 'œil a une conformat ion toute p a r t i c u l i è r e . 
Chez les au t re s oiseaux, l ' iris seul est à découver t ; 
chez les gypaètes , la sc lé ro t ique est appa ren t e , 
et forme a u t o u r de l 'iris un bour re le t c i rcula i re , 
d 'envi ron 4 mil l . d ' épa isseur , et v ivement co
lorée . Les fosses nasales sont t r è s - g r a n d e s , 
pourvues do cornets longs et deux fois c o n t o u r 
nés sur e u x - m ê m e s . 

L 'orei l le est assez parfaite : aussi l 'ouïe est-elle, 
avec la vue, le sens le p lus déve loppé . 

Le cerveau est pet i t , et le cervelet , seul , p r é 

sente des sillons p rofonds . 

La famille des gypaë t idés ne repose que sur le 

genre su ivan t , et forme en q u e l q u e sor te t r an 

sition en t r e la t r ibu des falconiens et celle des 

vu l tu r iens . 

L E S G Y P A E T E S — GYPAETOS. 

C a r a c t è r e s . — Les gypaètes ont le corps 

épais , a l longé ; la tête g r a n d e , longue , aplal ie 
a n t é r i e u r e m e n t , un peu b o m b é e pos t é r i eu re 
m e n t ; le cou c o u r t ; les ailes t rès - longues et 
s u b a i g u ë s , la t ro is ième p e n n e é t a n t . u n peu 
plus longue que la d e u x i è m e et la q u a t r i è m e , 
beaucoup p lus longue q u e la p r e m i è r e ; la queue 
longue , con ique , formée de d o u z e p e n n e s ; le 
bec long et for t ; é chanc ré à la base de la m a n 
dibule supé r i eu re , qu i est renflée à la poin te et 
fo r tement r ecou rbée en c r o c h e t ; les pa t tes 
cour tes et r e l a t i v e m e n t faibles; des doigts de 
l o n g u e u r m o y e n n e , très-faibles ; des ong les 
forts, peu recourbés et émoussés . Les p lumes 
du corps sont g randes et a b o n d a n t e s ; celles de 
la tê te sont é t ro i tes . 

On ne sait enco re si tous les gypaètes a p 
p a r t i e n n e n t ou non à u n e m ê m e espèce. Ce qui 
est hors de dou le , c'est q u e ceux qu i vivent en 
Asie et en Afrique diffèrent assez no tab lemen t 
de ceux qu i h a b i t e n t les Alpes . Quant à leurs 
m œ u r s et à leurs hab i tudes , quel le que soit leur 
pa t r ie , elles sont les m ê m e s p o u r tous , c o m m e 
nous le ver rons p lus loin. 

LE GYPAETE BARBU — GYPAETOS KAHJIATVS. 

Der Bartgeier. The Lammerge.yer. 

C a r a c t è r e s . — Le gypaëLe b a r b u , vu lga i re 
men t lammergeier, n o m qui signifie : vautour des 
agneaux (Gg. 132), a, d ' après mes mesu re s (qui ne 
s 'appl iquent qu ' au gypaète d 'Espagne) , de t , 0 4 
à l m , 2 0 d e long et de 2™,50 à 2 , n , 80 d 'enver
g u r e ; l 'aile pliée mesure de 82 à 85 cen t . , et la 
queue de 50 à 58 cen t . Un mâle , mesuré par 
Heuglin, avait \m,Q?i de long et l m , 3 0 d ' e n v e r 
gure ; l 'aile avait 90 c e n t , et la ciieue. 50-
D'après J e r d o n , le gypaète de l 'Asie d u Sud a, 
le m â l e , 46 pouces de long et 108 pouces d ' en -
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v e r g u r e ; la femelle, 48 pouces de long et 114 

pouces d ' enve rgu re ; la l ongueur de l 'aile est de 

34 pouces , celle de la q u e u e de 19 (mesure an 

glaise). LegypafMe des Alpes serai t p lus g rand : 

Schinz lui d o n n e ^,'¿2 de long ; Tschud i j de 

1M ,32 à l m , 4 8 , S" 1,!3 d ' enve rgu re , et S8 cent , 

de queue . D'après Heugl in , les gypaë tesd 'Af r ique 

varient t r è s -peu suivant le sexe, t and i s q u e , 

chez ceux d 'Asie et d 'Eu rope , la femelle est 

plus grande que l e ,mâ le . 

L 'adu l te a le front , le s o m m e t et les côtés de 

la tête d 'un b lanc j a u n â t r e , à p l u m e s soyeuses 

plus foncées ; l 'occiput et la n u q u e d 'un j a u n e 

roui l le ; les p l u m e s du dos , du c roup ion , les 

couver tures supé r i eu re s de l 'aile et de la q u e u e 

d 'un uo i r f o n c é , avec la t ige b l a n c h â t r e et 

l 'extrémité t achée de j a u n â t r e ; les pennes des 

ailes et de la q u e u e noi res sur les barbes ex

ternes , d 'un gris cendré sur les barbes in te rnes , 

avec la t ige b l a n c h â t r e ; t ou t e la face infér ieure 

du corps j a u n e - r o u i l l e , p lus foncé à la gorge 

qu 'aux au t r e s pa r t i e s ; les côtés de la po i t r ine 

et les cuisses m a r q u é s de q u e l q u e s t aches 

b runes ; la po i t r ine o rnée d ' une sorte de col l ier 

de p l u m e s b l a n c - j a u n â t r e , à taches n o i r e s ; u n e 

ligne noi re , qui par t du bec , se dir ige vers l 'œil, 

se r e c o u r b e ensu i te vers l 'occiput , mais sans se 

r éun i r avec celle du côté o p p o s é ; l 'œil b l a n c ; 

la sc lé ro t ique d 'un rouge v e r m i l l o n ; la cire 

d'un no i r b l euâ t re ; le bec gr is , à po in t e n o i r e ; 

les pa t tes gris de p l o m b . 

Les j eu n es on t l 'œil d ' u n gris cendré ; le bec 

b leuâ t re , l ' a rê te et la pointe de la m a n d i b u l e 

infér ieure p lus foncés que le reste ; les pa t tes 

d 'un vert pâle sale, nuancé de b leuâ t re ; la cire 

d'un no i r b l euâ t r e . 

Les tou t j e u n e s gypaè tes on t le dos b r u n -

noirâtre , avec que lques p lumes tachetées de 

b l a n c ; le cou et la tête n o i r s ; la face infé

rieure d 'un b r u n roux clair. Ce n ' es t q u ' a p r è s 

plusieurs m u e s , qu ' i l s acqu iè ren t leur p l u m a g e 

définitif. 

Les gypaètes d u sud de l 'Espagne et du sud 

de l 'Afrique sont plus foncés ; ceux des P y r é 

nées et de l 'Himalaya , plus clairs que ceux qu i 

habi tent les Alpes Su isses ; d ' un a u t r e cô té , la 

couleur b r u n e de leurs p l u m e s peu t ê t re enlevée 

par le lavage, et par divers agents ch imiques . 

On en a voulu conc lure q u e cet te cou leur n ' a p 

par tenai t pas en propre à l 'o iseau; qu 'e l le ne 

lui venai t q u ' à la sui te de longs bains dans des 

eaux fer rugineuses . Cela peu t ê t r e ; mais , en tou t 

cas, la chose est de peu d ' impor t ance , car on 

sait combien les eaux fer rugineuses sont com

m u n e s sur tou tes les hau te s m o n t a g n e s , d é t e l l e 

sor te q u ' a u c u n gypaè te n ' es t exposé à en man

q u e r . Il nous faut a jouter q u e ces oiseaux diffè

r en t encore e n t r e eux par des ca rac t è re s au t r e s 

que ceux tirés d e la co lora t ion . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les gypaètes 

sont r é p a n d u s dans u n e g r a n d e par t ie de l 'an

cien con t inen t . En E u r o p e , ils h a b i t e n t les 

Alpes , les m o n t a g n e s de la Transy lvan ie , les 

Ba lkans , les P y r é n é e s , tou tes les cha înes de 

m o n t a g n e s des trois pén insu le s mér id iona les , 

le Caucase , l 'Altaï . E n Asie, on les r encon t r e 

dans tou tes les h a u t e s m o n t a g n e s , celles de 

l ' ex t rême nord-es t , p e u t - ê t r e , exceptées . Dans 

l 'Himalaya, on les t rouve , d ' après J e r d o n , depu i s 

le Népaul j u squ ' à C a c h e m i r e . En Afr ique, on 

les voit depuis le nord-oues t j u squ ' au sud-es t 

de cet te par t ie d u globe. Us sont c o m m u n s dans 

l 'Atlas et en Abyssinie , r a res dans les m o n t a 

gnes de l 'Egypte , et on ne les r e n c o n t r e q u ' e x 

cep t i onne l l emen t dans la vallée du Nil . A d a m s , 

qui dans ses chasses dans l 'Himalaya a appr is 

à c o n n a î t r e assez bien le gypaë le , p o u r ne pas 

le confondre avec u n a u t r e oiseau, di t en avoir 

fait lever u n du s o m m e t de la g rande pyramide . 

H a r t m a n n en vit un près des rap ides de W a d i -

Halfa. P o u r m a par t , je n ' a i j amais aperçu de 

gypaële en Egypte ni en Nubie ; j ' e n ai r e n c o n 

tré b e a u c o u p , a u con t ra i r e , dans l 'Arab ie P é -

t rée . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . -— Il n 'y a 

pas long temps q u e nous connaissons bien l 'h is 

toire na tu re l l e du gypaète : après avoir f r é q u e m 

m e n t observé l 'oiseau en Espagne , j ' a i été un 

des p r e m i e r s a i e p ré sen t e r sous son vrai j o u r . 

A c t u e l l e m e n t , nous possédons à ce sujet de 

n o m b r e u x m a t é r i a u x ; J e r d o n , A d a m s , Hodgson , 

Irby , Heugl in , S impson , Gurney, K r u p e r , 

m o n frère et d ' au t re s encore ont appor té t an t 

de faits, et tous si u n a n i m e m e n t c o n c o r d a n t s , 

que l 'on ne p e u t p lus c ro i re à t ous les réc i ts 

t o u c h a n t le lammergeier des Alpes. Aussi , ne 

t iendrai- je a u c u n c o m p t e de tou tes les histoi

res dont on l'a fait le hé ros , et j e me con ten

tera i de renvoyer le l ec teur , qui en sera i t f r iand, 

aux livres de S t e inmul l e r , de S c h i n z , d e T s c h u d i . 

Ce n'est pas que j e m e t t e en d o u t e , le mo ins 

d u m o n d e , la vérac i té de" ces a u t e u r s ; mais , 

dans m a convic t ion , ce qu ' i ls r a p p o r t e n t du 

gypaète doit s ' app l iquer à l 'aigle fauve. Sch inz 

nous app rend que , dans les Alpes , ces deux oi

seaux sont souvent confondus l 'un avec l ' au t re ; 

qu ' on les appelle ind i f fé remment aigle doré ou 

vautour doré. II incl ine à croire que les enfants 
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enlevés par ces o iseaux, l 'ont été par l 'aigle 
bien p lu tô t que par le gypaë te . Nous ver rons , 
d 'a i l leurs , que de tous les rapaccs de sa taille le 
gypaëte est un des plus inoffensifs. 

Dans nos Alpes , dans l 'Himalaya et dans les 
m o n t a g n e s de l 'Abyss inie , le gypaëte n e se 
t rouve que dans la zone la p lus h a u t e ; il en est 
a u t r e m e n t dans d 'autres rég ions . Cet oiseau 
a ime les l ieux élevés, ma i s il descend q u e l 
quefois dans le pays en p la ine . 

En E s p a g n e , le gypaë te habi te toutes les 
hau t e s m o n t a g n e s ; c e p e n d a n t on le t rouve t r è s -
f r é q u e m m e n t à u n e a l t i tude de 2G0 à 300 m è 
t r e s . La n a t u r e de ces m o n t a g n e s expl ique ce fait 
pa r f a i t emen t ; elles sont t e l l e m e n t sauvages , 
q u ' à u n e faible h a u t e u r , les g rands oiseaux de 
proie y t r o u v e n t des endroi t s excel lents p o u r 
n iche r . Il en est de m ê m e en Grèce et dans le 
sud-est de l 'Afrique. 

Le gypaëte vit isolé, ou avec sa femelle , t r è s -
r a r e m e n t r éun i à q u e l q u e s - u n s de ses s e m 
blab les . J e n 'en ai j a m a i s r encon t r é p lus de c inq 
e n s e m b l e , e t je crois que le na tura l i s te suisse, 
qu i dit en avoir observé une b a n d e de qu inze , 
a fait e r r e u r . Chaque paire hab i te u n d o m a i n e 
de p lus i eu r s l ieues ca r rées de superficie, et c h a 
que j o u r elle le p a r c o u r t , avec u n e ce r ta ine 
r é g u l a r i t é . 

Le m a t i n , il est r a re d 'apercevoi r un gypaë te . 
Il res te encore l o n g t e m p s après le lever du 
soleil à l 'endroi t où il a passé la nu i t . Ce n'est 
g u è r e qu ' au bou t d 'une h e u r e e t demie qu ' i l se 
m e t en c o u r s e . Le mâle et la femelle volent à 
u n e pet i te d is tance l 'un de l ' a u t r e ; ils su ivent 
les cols des m o n t a g n e s , ne s 'élevant guère à plus 
de 30 mè t r e s au-dessus du sol. Le gypaë te sui t 
la cha îne de m o n t a g n e s dans le sens de sa lon
g u e u r ; r encon t re - t - i l un pic élevé, il le con
t o u r n e , p o u r en exp lore r les deux versants . Si 
des vallées coupen t la cha îne p r inc ipa le , il les 
t raverse sans abaisser son vol. Quand il p a r c o u r t 
ainsi les a i rs , le gypaëte ne se laisse pas facile
m e n t d é t o u r n e r de sa r o u t e . J ' e n ai vu un voler 
si près d 'un e rmi tage , qu 'on aura i t pu le t i rer 
avec du p l o m b . Il n 'a nul le p e u r de l ' h o m m e ; 
b ien des fois, j ' a i pu en observer qui passaient 
tout près de moi . « Ce n 'es t a u c u n e m e n t un 
o iseau craintif, dit Adams ; souvent , quand il 
c h e r c h e sa n o u r r i t u r e , il vole à pe ine à quelques 
brasses au-dessus des h o m m e s . » 

Le gypaëte avance avec u n e g r a n d e r ap id i t é , 
sans ba t t r e des a i l e s ; son al lure est é l égan te , et 
on ne peu t le confondre avec un aigle ou u n 
vau tou r . J ' aura is été bien p lu tô t t en té , de loin, 

de le p r en d re pour u n f a u c o n , m a i s celui-ci a de 
fréquents baLlements d 'ai les qui le font recon
na î t re . D 'au t res y on t été t r o m p é s . « Son vol, 
di t Denney , ressemble à un tel point à celui des 
grands faucons , q u e j ' a i é té on n e peu t plus 
s u r p r i s , l o r squ ' ap rè s avoir t ué m o n p remie r 
gypaë te , j e r e c o n n u s un v u l t u r i d é . » 

En volant , le gypaëte r e g a r d e de tous côtés, 
j u squ ' à ce qu' i l ait découver t q u e l q u e c h o s e ; il 
se m e t alors à déc r i r e des spirales , son compa
gnon le re joint , et tous deux res tent souvent 
l ong t emps à la m ô m e p lace , avan t de poursu iv re 
leur r o u t e . La pro ie a p e r ç u e en vaut-elle la 
pe ine , ils descenden t à t e r r e , puis couren t sur 
elle, c o m m e le font les corbeaux . Le gypaëte 
ne dévore sa proie que dans des endroi t s élevés, 
de pré fé rence au s o m m e t d 'un roche r . Il lui est 
difficile, semble- t - i l , de p r e n d r e son essor et il 
a ime m i e u x se t rouver à u n e ce r ta ine h a u t e u r , 
d 'où il p o u r r a s 'é lancer sans effort. Lorsqu ' i l 
p lane , la br i se la plus légère lui suffit pour s 'é 
lever au plus h a u t dans les a-irs. Au repos , su r les 
roche r s , le gypaëLe t i en t indi f féremment le corps 
dans u n e d i rec t ion p r e s q u e pe rpend icu la i re ou 
hor i zon ta l e . Il m a r c h e assez bien, moins bien ce
p e n d a n t q u e le co rbeau . 

In te r rogez u n chasseur espagnol , d igne de foi, 
et demandez - lu i ce que m a n g e le g y p a ë t e ; il 
n ' au ra à vous r acon te r a u c u n e de ces h is to i res 
épouvantab les que les Suisses a i m e n t à impu te r 
à cet oiseau ; le quebranta-huesos (le b r i seur d 'os) , 
vous dira-t- i l , se nour r i t de ch a ro g n e , de l ièvres , 
de lap ins , de pet i ts m a m m i f è r e s , et su r tou t d 'os , 
qu ' i l br ise en les laissant t o m b e r d ' une très-
g rande h a u t e u r . Pe r sonne , en E s p a g n e , chasseur 
ou natura l i s te , ne r ep résen te ra le gypaëte c o m m e 
l 'oiseau de pro ie le plus t e r r i b l e . C h a q u e fois 
q u e j ' a i d e m a n d é quel étai t l 'oiseau qu i enlevait 
des chèvres , des m o u t o n s , des ch iens , des en
fants , on m ' a n o m m é l 'aigle fauve e t non le 
gypaë t e . De l 'aigle seul j ' a i e n t e n d u racon te r 
au t an t d 'h is to i res q u e du l a m m e r g e i e r des Alpes, 
et des his toires ana logues . En s o m m e , le gypaëLe 
est r ega rdé en Espagne c o m m e un oiseau inof
fensif ou tou t au moins peu dange reux . Aucun 
berger ne le r e d o u t e , a u c u n mé taye r ne se plaint 
de ses r ap ine s ; tous, au con t ra i re , s ' accordent à 
d i r e , q u e , c o m m e les v a u t o u r s , il fond sur les 
cha rognes , et laisse t o m b e r les os de t rès -haut 
pour les br iser . J 'a i vu m o i - m ê m e , dans la Sierra-
Nevada, un gypaëte s 'élever à p lus ieurs reprises 
au-dessus d ' u n roche r , y de scend re , y p rendre 
q u e l q u e chose , r e m o n t e r en l 'air, p o u r redescen
dre de nouveau , et j e n'ai p u t rouver à parei l le 
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conduite d ' au t r e expl icat ion plausible que celle 

qu 'en d o n n e n t les Espagnols . On n 'a d 'a i l leurs 

aucune raison pour dou te r qu' i l br ise les os de 

cette façon. Les pyga rgues , les co rbeaux , les 

mouet tes font de m ê m e , au r a p p o r t de na tu ra 

listes t r ès -d ignes de foi. 

En 1856, Heugl in disait : «Le gypaëtê d 'Abys-

sinie vit s u r t o u t des restes de bétai l qu ' on abat , 

et au besoin, il se n o u r r i t de cha rogne . J e ne 

puis confirmer l 'assert ion de Ruppe l l , qu ' i l a t ta 

querai t les chèvres e t les m o u t o n s . Dans l ' es

tomac d 'un seul , de lous ceux que j ' ouv r i s , je 

trouvai des rats é p i n e u x ; dans tous les au t res , 

je t rouvai des débr is de peau et d 'ossements de 

bétail de b o u c h e r i e . » E n 1862, le m ê m e a u t e u r 

a jouta i t : «Les gypaètes a r r iven t en g rand n o m 

bre près des aba t to i r s , et ils m a n g e n t des os 

UREHM. 

é n o r m e s , qu ' i ls d igè ren t avec u n e rapidi té in

c royable . » 

K r u p e r a observé cet oiseau en Grèce . « Lors 

que l 'on e n t e n d p r o n o n c e r le n o m de l a m m e r -

geier , on se figure aussi tôt l 'oiseau de pro ie de 

tous le p lus c o u r a g e u x , le p lu s h a rd i , le p lus 

r edou tab le . Mais mér i te - t - i l r é e l l emen t u n e p a 

reille r e n o m m é e ? Doit- i l insp i re r u n e j u s t e 

c ra in te aux h o m m e s e t au bétai l ? ou b ien est-ce 

sans motifs plausibles q u ' o n lui acco rde pare i l 

h o n n e u r ? Dans l 'Arcadie , où les m o n t a g n e s n e 

sont pas t rès -é levées , son d o m a i n e c o m m e n c e 

aux bo rds de la m e r . Que dôrobe-t - i l là, d a n s la 

p la ine? E s t - c e des chèvres , des m o u t o n s , des 

veaux qu ' i l d é v o r e ? On le voit p l a n e r au-dessus 

du versan t boisé d 'une col l ine , il décr i t des ce r 

cles, la t ê te p e n c h é e , l 'œil fixe; t ou t à coup i l 
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se laisse t o m b e r et d ispara i t au regard . Il a saisi 
une proie , c'est sû remen t une chèvre . — N o n , ce 
n 'es t q u ' u n e t o r t u e , qui va servir à apaiser sa 
faim ou celle de ses pet i ts . P o u r pouvoir s'en 
n o u r r i r , il l ' empor te dans les a i rs , et la laisse 
t o m b e r sur un roche r , où elle se b r i se . J e n'ai 
p u , j u s q u ' à p résen t , ê t re t émoin de ce fait, mais 
S i m m p s o n , qui a observé le gypaète en Algér ie , 
me l'a affirmé ; il m ' a racon té que c h a c u n de ces 
o iseaux avait un r o c h e r à lui , où il br isai t ainsi 
les t o r t u e s ; S i m m p s o n en a vu l u i - m ê m e . Le 
44 mar s 1861 , j e visitai l 'aire d ' u n g y p a è t e ; au 
pied du roche r où il é ta i t é tab l i , se t rouvai t u n e 
g rande quant i té d 'ossements e t d 'écai l lés de 
to r tues . » 

« Les os bien r emp l i s de m o e l l e , écr i t 
S i m m p s o n , en 1860, sont des friandises avide
m e n t r e c h e r c h é e s p a r le gypaète ; les au t re s vau 
tou r s on t dévoré un a n i m a l ; à la fin du re 
pas , il se m o n t r e , il enlève les os, les b r i se e t en 
avale les m o r c e a u x . Il br ise les os en les laissant 
t o m b e r , sur u n e p ie r re d ' une t r è s - g r a n d e h a u t e u r . 
C'est un de ces oiseaux, sans dou te , qu i tua 
^Eschyle en laissant t o m b e r u n e t o r t u e su r son 
c râne . Il est t r ès -vorace . A u t o u r de son aire , on 
t rouve en quan t i t é de os des t o r t u e s , et d ' au t r e s 
subs tances pare i l les . Ce n 'es t pas à d i re qu ' i l 
s 'en nour r i s se exc lus ivement ; de t emps à a u t r e , 
il dévore un a g n e a u , u n l ièvre , u n e pou le , b ien 
que son bec e t ses serres ne soient pas fort vi
gou reux , e t qu ' i l ne puisse déch i re r sa pro ie , 
c o m m e le font l 'aigle et le vau tou r . Mais il y sup
plée pa r la facilité avec laquel le s 'opère sa dég lu 
t i t ion. Les Grecs c ro ien t qu' i l p e u t tout avaler 
et tou t d igé re r , et ils r a c o n t e n t à ce sujet des 
h is to i res t e l l e m e n t fan tas t iques , q u e j e n e peux 
les r épé t e r . J 'a i vu un j o u r u n vieux gypaëLe qui 
avait avalé u n os, ou q u e l q u e au t re objet dif
ficile à d igérer , dans u n e posi t ion assez cr i t ique : 
p o u r facili ter la dég lu t i t ion , il étai t forcé de 
s ' appuyer sur les longues pennes de sa q u e u e , H 

« La cha rogne , dit I rby, en 1861 , pa ra î t ê t re 
la n o u r r i t u r e à peu p rès exclusive du gypaëte . » 

« Cet oiseau, avance Gurney, avale de t rès -
g rands os. Tous ceux que je tua i , sur la côte 
sud-es t de l 'Afr ique, en avaient l ' e s tomac r e m 
p l i . Ces os avaient é té avalés , c o m p l è t e m e n t dé 
poui l lés de cha i r , et j e vis un gypaëte m a n g e r 
u n os de s séché . J 'a i t rouvé avec ces os de grandes 
q u a n t i t é s de poils d ' a s chkoko ; c 'est u n e preuve 
q u e le gypaëte se n o u r r i t aussi de ces a n i m a u x , 
qu ' i l enlève q u a n d ils sont à se chauffer au soleil , 
devant l eu r s t e r r i e r s . » 

« Le gypaè te , r acon te A d a m s au sujet de celui 

de l 'H ima laya , p r e n d b e a u c o u p de marmot t e s , 
mais il ne se nour r i t pas exc lus ivement de proie 
v ivante ; souvent , on le voit p l ane r au -dessus 
des m o n t a g n e s , c h e r c h a n t que lque cadavre à dé
vorer . Dans les m o n t a g n e s de Cachemi re , j e tuai 
u n gypaëte , d a n s l 'esLomac duque l j e t rouvai plu
s ieurs t r è s - g r a n d s os et u n sabot de b o u q u e t i n . » 

H u t t o n assure que le gypaëte d'Asie se nour r i t 
s u r t o u t de ch a ro g n e , et n 'enlève que t r è s - r a r e 
m e n t u n a n i m a l vivant, d ' u n e taille supé r i eu re 
à celle d ' une p o u l e . Hodgson est d u m ê m e avis ; 
il a joute q u e cet o iseau, q u a n d il s 'agit de con
q u é r i r u n e p ro ie , n ' a n u l l e m e n t peu r de l ' h o m m e . 

J e crois que ces c i ta t ions sont suffisantes p o u r 
que le l ec t eu r puisse po r t e r un j u g e m e n t s u r la 
va leur des réc i t s des chas seu r s suisses. Devan t 
une pare i l le conco rdance de t an t d ' a u t e u r s diffé
r en t s , j e ne crois p lus que les divers gypaë tes diffè
ren t sous le r a p p o r t des m œ u r s , c o m m e j e l 'avais 
admis au t refo is ,en c royan t mes p r o p r e s obse rva 
t ions en con t r ad ic t ion si f lagrante avec t o u t e s les 
anc iennes d o n n é e s . Mais je ne puis t a i re q u e les 
m ê m e s bis toires on t cours e n c o r e en d ' au t r e s pays 
qu ' en Suisse. Ainsi , en Sa rda igne , on p a r l e de 
comba t s à m o r t e n t r e l ' h o m m e et le g y p a ë t e . 
Les Bédou ins de l 'Arabie Pé t r ée m ' o n t assuré q u e 
le budj é ta i t l ' ennemi le plus r edou tab l e de l e u r s 
t roupeaux . L ' évêque Hebe r r a c o n t e , p o u r ne 
l 'avoir sans d o u t e appr i s q u e par o u ï - d i r e , q u e 
dans les rues d 'Almora , le gypaëte enlevai t des 
enfants . Les indigènes de l 'Himalaya p r é t e n d e n t 
que cet oiseau ravit des chevreaux , des m o u t o n s , 
des chèvres , et j u s q u ' à de j eu n es veaux. J e c ro i s 
qu ' i l est possible que le gypaëte pousse des 
mammi fè r e s adu l t e s dans u n p réc ip ice , qu ' i l 
effraye des h o m m e s en volant devant eux , e n les 
t o u c h a n t p r e s q u e ; mais j e suis pe r suadé qu ' i l n ' a 
r ien du cou rage ex t r ao rd ina i r e , de l ' i m m e n s e 
soif de sang e t de ca rnage q u ' o n lui p r ê l e . D a n s 
tous les cas où un gypaë te a a m e n é la p e r t e d ' u n 
g rand m a m m i f è r e , la t e r r eu r qui s'est e m p a r é e 
de celui -c i a été la cause de sa m o r t . Un m i l a n 
aura i t pu p r o d u i r e le m ô m e ré su l t a i . J e m e t s 
donc fo r t ement en dou te l 'op in ion du c é l è b r e 
chasseur de c h a m o i s , Colani . Un gypaëte ava i t 
passé tou t près de lui e t de Lenz , et il c r o y a i t 
que cet oiseau avait voulu pousser Lenz d a n s le 
p réc ip i ce . Le g y p a ë t e , en effet, ne c ra in t p a s de 
voler tou t p r o c h e de l ' h o m m e , que ce lu i -c i s o i t 
ou non au b o r d d ' un ab îme . J e ne puis pas n o n 
plus d o n n e r ra ison à Gloger. Dans u n e l e t t r e , 
qu ' i l écr i t à u n na tu ra l i s t e d i s t i ngué , le p a s t e u r 
Snel l , il c h e r c h e à d é p e i n d r e les m œ u r s d u g y 
paëte dans les t e rmes suivants : « T o u t e s a s t a t u r e , 
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ses pat tes cour tes et faibles, ses ailes longues et 

étroi tes , sa queue longue et con ique , son p lu 

mage d u r et lisse, t ou i fait d u gypaète un oiseau 

on ne peu t m i e u x a r m é pour l ' a t taque . Il est 

év idemment des t iné à pousser les m a m m i f è r e s , 

de g rande et de moyenne tail le, au bord d ' un pré

cipice, sans les saisir avec ses serres t rop faibles. 

Le faucon fond de h a u t sur un pigeon ou sur un 

autre oiseau p e r c h é sur un toit , sur u n e b r a n c h e , 

le saisit avec ses serres et l ' égorge ; le gypaète , 

lui, t ue ses vic t imes en les poussan t et en les 

précipi tant dans l ' ab îme. Ne r e n c o n t r e - t - i l au 

cune p ro ie , se t rouve- t - i l dans un endro i t où il 

y a peu de ravins ou de préc ip ices , il est n a t u 

re l lement obl igé de se c o n t e n t e r de c h a r o g n e ; 

il se compor t e c o m m e les loups et les r e n a r d s , 

que l 'on ne p e u t c e p e n d a n t pas m e t t r e à côté de 

l 'hyène, c o m m e des m a n g e u r s de c h a r o g n e ; il 

fait ce q u e font les faucons en capt ivi té , qu i dé

vorent les oiseaux m o r t s . Il souffre l ong t emps de 

la faim, p lu tô t que de s 'adresser aux peti ts a n i 

m a u x , cont re lesquels il ne peu t employe r ses 

moyens d ' a t t aque o rd ina i re s . Il m o r d , c o m m e 

les vau tou r s , il n ' égorge pas, c o m m e les faucons. 

De là p rov iennen t toutes les pa r t i cu la r i t é s de ses 

m œ u r s . J e ne doute pas qu ' i l ne boive le sang , 

comme le font tous les au t res r apaces , et q u ' a 

près avoir précipi té u n e vic t ime dans l ' ab îme , 

il ne l 'achève en lui c o u p a n t les caro t ides à 

coups de bec . Cet o rgane , chez lui , m e para î t 

tout à fait conformé p o u r cela. » 

Les t e m p s où la ph i losoph ie na tu re l l e es

sayait de se passer de faits sont h e u r e u s e m e n t 

loin de nous . Tou tes les supposi t ions , tou tes les 

hypothèses ne n o u s satisfont p l u s ; il nous faut 

des faits préc is , des observat ions non p réconçues ; 

et, si nous envi geons le gypaète sous ce point 

de vue , le seul rée l , n o u s ver rons qu' i l n 'es t 

_ pas a u t r e chose q u ' u n pe rcnop tô re en g r a n d : 

un r apace sans forces, l âche , p a u v r e m e n t doué 

sous le r a p p o r t phys ique c o m m e sous le r a p 

port i n t e l l ec tue l ; n ' a t t a q u a n t q u ' à l 'occasion un 

petit ver tébré vivant , c o m m e le font tous les ra

paces sans except ion , se nour r i s san t o r d i n a i r e 

ment de débr is d ' an imaux . Le gypaète n 'es t pas 

organisé p o u r ê t re un carnass ier , mais b ien u n 

mangeur d'os : c 'est ce qu ' i nd iquen t ses faibles 

armes , son œ s o p h a g e i m m e n s e , son e s tomac 

capable de tou t d igérer . Il ne lui faut qu 'un 

temps inc royab lement cour t , p o u r d igérer les 

plus g rands os . Georgi , l 'excel lent pe in t re qui 

illustra l 'ouvrage de Tschud i , m 'a racon té avoir 

un jou r , au moyen d 'une lune t te d ' app roche , 

observé un gypaè te , qu i , pe rché sur un roche r , 

a t t enda i t que fût accompl i e la digest ion d ' un 

os t rès- long qui lui sor ta i t e n c o r e , en par t ie , d u 

bec . On a p lus ieurs fois fait des observat ions 

ana logues chez les gypaètes captifs. 

En E u r o p e , le gypaète se r e p r o d u i t au c o m 

m e n c e m e n t de Tannée ; en Asie et en Afr ique , 

la saison des a m o u r s coïncide avec les p r e m i è 

res s ema ines du p r i n t e m p s de ces c o n t r é e s . 

J e recueil l is les p r e m i e r s r e n s e i g n e m e n t s à Ce 

sujet chez les be rgers de l 'Arabie Pé t rée : j e 

cite t ex tue l l ement . — o Ce b r igand , ce fils d ' u n 

b r i g a n d (qu 'Al lah le d a m n e lu i et tou te sa pos

tér i té ) , é tab l i t sa d e m e u r e sur la c ime d ' u n e 

m o n t a g n e , au fond d 'une c a v e r n e ; r a r e m e n t 

le fils d 'Adam est capable d'y a r r ive r ; car au

cun c h e m i n pra t icab le n 'y condui t . Mais a t te ins-

tu ce t te h a u t e u r , tu vois alors un g rand lit, que 

ce scé léra t s'est fait avec les poils des chèvres 

qu'il a tuées , et dessus, un ou deux œ u f s ; c a r i e 

budj est si affamé et si vorace, qu ' i l ne pond j a m a i s 

plus de deux œufs ( tandis que d ' au t res oiseaux 

en on t un b ien plus g r a n d n o m b r e ) . Ces œufs 

sont b lancs , mais tachés du sang des a n i m a u x 

q u e l 'oiseau a dévorés . » Nous avons r eçu d a n s 

ces de rn ie r s t emps et à p lus ieurs repr i ses , s u r 

tout des P y r é n é e s , des œufs de gypaète ; ces œufs 

sont g r ands , a r rond i s , à coqui l le d 'un grain gros

sier ; à fond d 'un b lanc sale, p a r s e m é de t aches 

plus ou moins g randes d 'un gris c e n d r é ou gris 

r o u x , et de points j aune -oe re , ou b r u n r o u x . 

Mon frère est, j e crois , le p r e m i e r na tura l i s te 

qui ait visité u n e aire de g y p a è t e . Cette a i re 

é ta i t sur u n e saillie r ocheuse , q u ' u n e masse sur

p l o m b a n t e p ro tégea i t un p e u con t re les r a y o n s 

du soleil, et à u n e c inquan t a ine de brasses d u 

pied du roche r . Toutefois , on y aborda i t facile

m e n t . L 'a i re é ta i t t r è s - g r a n d e ; son d i a m è t r e 

était d 'environ t n , , 6 0 , sa h a u t e u r de t m è t r e ; 

l 'excavation cen t ra l e avait GO cent , de d i a m è t r e 

e t 14 cen t , de p ro fondeur . La charpente, en 

était formée de b r a n c h e s longues , var ian t , pour 

la grosseur , de celle d u pouce à celle d ' u n b r a s 

d 'enfant ; puis venai t u n e m i n c e couche de p e 

t i tes b r a n c h e s , dans lesquel les é tai t c reusée 

l 'excavat ion cen t ra le , que tap issa ien t des Qbres 

d 'écorces , des poils de vache e t des cr ins de 

cheval . Le roche r , t ou t aux a l en tou r s , étai t cou

vert d 'une épaisse couche d ' e x c r é m e n t s , d ' u n 

b lanc de ne ige . 

S i m m p s o n visita u n e a u t r e a i re en Grèce . Elle 

étai t , n o u s d i t K r u p e r , formée de fortes bran

ches et c o m m e feut rée de poils de c h è v r e , e t 

était apla t ie . Au mil ieu de l 'aire se t rouvai t un 

j eune gypaète de t ro is s emaines , en touré d 'une 
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grande quan t i t é d 'os, d 'un pied d 'âne en t i e r , 

de t o r tues en abondance . Les deux pa ren t s s 'ap

p rochè ren t , poussè ren t des sifflements r e s sem

b lan t assez à ceux que poussen t des be rge r s ; 

ils é ta ien t inquie t s , t o u r m e n t é s , ma i s ils n 'osè

ren t a t t aque r S i m m p s o n ; Kruper , du m o i n s , n ' e n 

par le pas . 

Voici ce que dit A d a m s , au sujet d ' u n e t ro i 

s ième a i re , qu ' i l t rouva dans l 'Himalaya . «Dans 

l 'Himalaya, le gypaète n i che sur les roche r s , 

dans des endro i t s inaccess ib les . La saison des 

a m o u r s t ombe en avril et en m a i . Aux envi rons 

de S imla , je vis une aire avec deux j e u n e s , dans 

u n e caverne d 'un r o c h e r à p ic ; t o u t au tou r se 

t rouva i t u n e grande quan t i t é d 'os de m o u t o n 

et d ' au t res an imaux . C'étaient les débr is p rove 

n a n t d ' un é tab l i s sement eu ropéen , à q u e l q u e s 

mil les de là. » 

q> L ' h o m m e excep té , le gypaè te a peu d ' e n n e m i s . 

Mais b e a u c o u p d ' an imaux le t o u r m e n t e n t . Mon 

frère vit u n j o u r des pseudaë te s poursu iv re u n 

gypaè te . D'après A d a m s , le mi lan govinda et 

l ' anomalocorax sont les l o u r m e n t e u r s o rd ina i 

res du gypaè t e ; S i m m p s o n ajoute que souvent les 

pet i ts faucons l ' a t t aquen t et le ha rcè l en t . 

C h o s s e s . — La chasse de cet oiseau est, on 

le c o m p r e n d , des p lus difficiles. A mo ins d 'un 

h e u r e u x hasa rd , on ne peu t q u e le t i re r à l'affût, 

p rès de son n i d , ou d ' u n e cha rogne qui ser t 

d ' appâ t . E n Suisse , on l 'a t t i re en versan t d u 

sang sur la ne ige . Blessé, j a m a i s le gypaète n e 

songe à se défendre con t re l ' h o m m e ; il se b o r n e 

à h é r i s s e r ses p l u m e s et à ouvrir son bec ; il t en te 

b ien de saisir snn adversa i re , mais il est r ap i 

d e m e n t d o m p t é . Il a la vie t r è s - d u r e ; il faut 

u n coup de feu b ien dir igé p o u r le t u e r . J ' en 

t irai un ; la bal le lui déch i ra le foie et sort i t pa r 

la r ég ion l o m b a i r e . L 'o iseau t o m b a à t e r r e et 

su rvécu t encore 36 h e u r e s à sa b les su re . On p r e n d 

aussi cet oiseau dans des pièges amorcés avec 

de la v iande . 

C a p t i v i t é . — On a souvent observé le gypaëte 

en captivi té : il se m o n t r e le m ê m e qu 'en l iber té . 

Au c o m m e n c e m e n t de m a r s 1857, m o n frère re

çu t un j e u n e gypaëte : il avait été pr is par deux 

b e r g e r s , qui l 'avaient donné à n o u r r i r à un bou

cher , duque l m o n frère le r e ç u t . Lorsque les 

bergers s'en e m p a r è r e n t , les pa r en t s v in ren t vo

ler t ou t près d ' eux , mais ne les a t t aquè ren t poin t . 

Quelques p ier res qui l eur furent j e tées suffirent 

p o u r les é lo igner . 

« L o r s q u e j e le vis p o u r la p r e m i è r e fois, di t 

m o n frère, il étai t t rès -maladro i t . Il ne pouvai t 

se teni r sur ses pat tes ; et lorsqu ' i l é ta i t forcé de 

se lever, il se r emet t a i t aussi tôt sur ses tarses, ou 
se coucha i t sur le ven t r e . Il p rena i t avec son bec 
les m o r c e a u x de viande q u ' o n lui donna i t , les 
lançai t en l 'air, les ra t t rapa i t ad ro i t emen t , et les 
avala i t ; il préférai t la cha i r aux os , auxquels , 
souvent , il ne toucha i t pas . Si on lui in t roduisa i t 
de force, dans le j abo t , des os à po in tes ou à a n 
gles sa i l lants , il faisait des efforts p o u r vomir , 
j u squ ' à ce qu ' i l les eût rejetés. 

« J e le laissai encore u n cer ta in t e m p s chez 
son anc ien p r o p r i é t a i r e ; mais , c o m m e tou tes les 
semaines , mes devoirs m é d i c a u x m 'appe la ien t 
dans le vi l lage, je ne m a n q u a i s pas de lui r e n d r e 
visite c h a q u e fois. 

« Établ i dans u n e pet i te cour , il se m o n t r a i t 
joyeux c h a q u e fois q u e son m a î t r e venai t le v i 
s i ter , et il t é m o i g n a i t de son plaisir pa r ses cr is . 
Le j o u r , on le m e t t a i t au soleil . Là il é ta la i t ses 
ailes et sa q u e u e , se coucha i t sur le ven t re , éten
dait les pa t tes et res ta i t ainsi immob i l e des 
heu res en t i è r e s , d o n n a n t tous les s ignes du p lu s 
g rand c o n t e n t e m e n t . 

« Au b o u t d ' un mois , il pu t se t en i r d e b o u t 
e t c o m m e n ç a à b o i r e . D'une pa t t e , il ma in t ena i t 
so l i demen t le vase q u ' o n lui donna i t , p longeai t 
son bec dans l ' eau , et , re je tan t v ivement la t ê te 
en a r r i è re , il lançait du fond d e sa gorge u n e 
g rande q u a n t i t é de l iqu ide , puis fermait le bec . 
Il buvai t c o m m e les v a u t o u r s et les a u t r u c h e s . 
Quat re ou six gorgées s embla i en t suffisantes pour 
le désa l té rer . 

- « A ce m o m e n t , il che rcha i t à a t t e ind re à 
coups de bec les m a i n s et les pieds des pe r sonnes 
qui l ' en toura ien t , mais j a m a i s il n e fit r ien à 
son m a î t r e . Au b o u t d 'un moi s , j e l ' emmena i à 
Murc ie . Il avait a lors tou tes ses p l u m e s ; celles 
de la col lere t te c o m m e n ç a i e n t à p o u s s e r ; sa 
q u e u e étai t bien formée , ma i s n 'avai t pas encore 
a t t e in t sa l ongueu r défiuitive. J e le mis dans une 
g rande cage , à laque l le il s 'habi tua a isément . 
Les deux p remie r s j o u r s , c ependan t , il ne m a i i r 
gea pas, et ne b u t q u e de l ' eau . Au b o u t de ce 
t e m p s , il eu t fa im. J e lui j e t a i des os, il n'y 
toucha pas ; j e lui donna i des abat t i s de poules, 
il n 'y t o u c h a pas davan tage . Je voulus lui pousser 
de force un os dans le gosier , il le vomi t ; ce ne 
fut que b ien plus t a rd qu ' i l se mi t à m a n g e r des 
o s . Il avala avec avidi té de la v iande fraîche de 
bœuf e t de m o u t o n . Après son p r e m i e r repas 
dans sa nouvel le loge, il se c o u c h a sur le sable 
p o u r se r epose r et se chauffer au solei l . 

« Que lques j o u r s lui suffirent p o u r a p p r e n d r e 
à me conna î t r e c o m m e son m a î t r e . 11 me répon
dai t , arr ivai t à m o n appel , se laissait caresser et 
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prendre par moi , t and i s qu ' i l hér issai t son p l u 

mage dès q u ' u n é t r a n g e r s ' approcha i t . Il s e m 

blait avoir voué u n e ha ine t ou t e pa r t i cu l i è r e aux 

paysans qui por ta ien t le cos tume de la Vega. Un 

jour , il se p réc ip i ta en c r i an t sur u n j e u n e garçon 

que j ' ava is chargé de ne t toye r sa loge, et le força 

d 'en sor t i r , à coups de b e c . Une a u t r e fois il dé 

ch i ra la veste et le pan ta lon d ' un paysan qui y 
était e n t r é . L o r s q u ' u n ch ien ou u n chat s 'ap

p rocha ien t , il hé r i s sa i t ses p l u m e s et c r ia i t de 

colère. Par con t r e , dès qu ' i l en tenda i t ma voix, 

il accoura i t à la gr i l le , poussa i t u n léger cr i de 

joie , m o n t r a i t son plais ir de mil le man iè r e s . Il 

passait son bec à t ravers les ba r r eaux et j oua i t 

avec mes do ig t s , que j e pouvais m e t t r e dans son 

bec, sans avoir à c r a i n d r e d 'ê t re m o r d u . Lorsque 

je le laissais sort ir , il semblai t t r anspo r t é de plaisir 

et se p r o m e n a i t t o u t a u t o u r de la cour , lissait ses 

p lumes , essayait de voler . 

(i De t e m p s en t e m p s , j e lui ne t toya is l ' ex t ré 

mité de ses p e n n e s , car il les souil lai t cont inue l 

lement . A cet effet, je. le met ta i s dans u n e cuve 

et l 'arrosais . Ce lavage lui é tai t fort d é s a g r é a b l e , 

et, chaque fois qu ' i l se renouvela i t , il se d é b a t 

tait c o m m e un fur ieux. Il appr i t b ien tô t à con

naî t re la cuve e t à la c r a i n d r e . Dès q u e son p l u 

mage étai t r edevenu sec, il paraissai t plus à 

son aise , et il étai t con ten t q u a n d j e l 'aidais à 

r e m e t t r e ses p l u m e s en o r d r e . 

« Il vécu t ainsi j u s q u ' à la fin de m a i . II m a n 

geait seul de la v iande , des os, mais pas d 'o i 

seaux. J e lui présenta i des p igeons , des pou les , 

des perdr ix , des cana rds , des grives, des choucas , 

il ne t o u c h a à a u c u n e de ces espèces, m ê m e 

alors qu ' i l é ta i t le plus affamé. Si j e lui in t ro

duisais de force de la v iande d 'oiseau dans le bec, 

avec ou sans p l u m e s , il la vomissai t aussi tôt ; par 

contre , il mangea i t la cha i r de t ou t e espèce de 

mammifères . Cet te ten ta t ive , r épé tée p lus ieurs 

fois, a toujours eu les m ê m e s résu l t a t s . 

« A la fin de ma i , m o n favori (car il l 'était 

devenu} r e ç u t un c o m p a g n o n . Un paysan m e fit 

dire qu'il avait pris u n aguila real, dont il avait 

cassé l 'aile, et m e fit d e m a n d e r si je voulais Ta

cheter : j e refusai , j ' ava i s assez d 'un oiseau de 

proie. Mais le paysan revint et m ' appor t a la m è r e 

de m o n gypaè te . J e lui d e m a n d a i c o m m e n t il se 

Tétait p rocurée . Sa fi l le, m e répondi t - i l , étai t 

venue à lui en c r i an t : « Pè re , de r r iè re n o t r e 

« maison , sur le r o c h e r , se t ient un h o m m e e n -

ci veloppé dans un m a n t e a u no i r et il ne b o u g e 

« pas. » Le paysan a c c o u r u t avec son fusil, et, à 

cent pas de sa d e m e u r e , il vit le g y p a è t e , 

immobi le dans u n e caverne p ro t égée con t re les 

rayons du soleil de m i d i . Il lui envoya une balle 

qui lui fracassa u n e ai le, à l 'ar t iculat ion du ca rpe . 

L 'o iseau blessé étai t c o u c h é sur le côté sa in ; il 

m o n t r a i t sa colère en ouv ran t son bec et en hé

r issant les p l u m e s de son c o u . Quand q u e l q u ' u n 

s ' approcha i t , il suivait de Tœil tous ses mouve

m e n t s , che rcha i t à lui donne r des coups de bec , 

et t ena i t so l idement ce qu ' i l avait u n e fois saisi. 

J e lui a m p u t a i son a i leblessée . L a d o u l e u r causée 

par cette opé ra t ion le r e n d i t fur ieux; il morda i t 

tou t a u t o u r de lui , e t se servait de ses griffes 

avec ad resse . 

« J e le m i s alors avec le j e u n e gypaè te . Il se 

coucha su r le sol de la cage . Le j e u n e t ou rna 

tout a u t o u r de lui , s ans éveiller son a t t en t ion . 

On lu i j e t a de la v i ande , il n 'y t oucha pas . Le 

l endemain , il se t ena i t sur ses pa t tes ; le sur len

d e m a i n , j e lâchai mes deux oiseaux d a n s la cour . 

Le vieux m a r c h a i t à pas c o m p t é s * l e s p l u m e s 

des cuisses p e n d a n t e s , la q u e u e re levée , le bec 

ouver t , sans pa ra î t r e s ' inquié ter de ce qu i l ' en

toura i t . J e l eur donnai d e T e a u ; le j e u n e accou 

r u t et c o m m e n ç a à bo i r e . Lorsque le vieux l 'eut 

vu, il se d i r igea aussi vers le vase, et b u t avec un 

plaisir visible. I m m é d i a t e m e n t après , il devin t 

p lus g a i ; il avala la v iande q u ' o n lu i m i t dans 

le bec et qu ' i l avait rejetôe jusque- là . Il ne t o u c h a 

cependan t pas à la cha i r d 'o iseaux, e t j a m a i s on 

ne p u t lui en faire m a n g e r le p lus pet i t m o r c e a u . 

<i Bientôt , sa fureur se dissipa. Il se choisi t 

dans la cage u n e saillie d u m u r et en fit sa de 

m e u r e . 11 res ta i t là t ou t le j ou r , sans faire a t ten

t ion à ce qu i se passait a u t o u r de lu i . Quand on 

le m e t t a i t dans la cour , il se hâ t a i t de r e t o u r n e r 

dans sa loge . Au b o u t de que lques j o u r s , je pus 

le caresser . 

ce P e u de t e m p s a p r è s , on donna aux deux 

gypaètes u n e nouvel le société , u n choucas . Ils 

ne p a r u r e n t point p r e n d r e ga rde à ce nouvel 

a r r ivant , et celui-ci n e t a r d a po in t à se m o n t r e r 

h a r d i et i m p u d e n t ; il r epoussa i t à coups de 

bec les gypaètes , loin de l ' abreuvoi r , t an t qu ' i l 

ne s 'était pas lu i -même désa l té ré . Il l eur enlevai t 

des m o r c e a u x de la v i a n d e qu ' i l s é ta ient en train 

de m a n g e r . Tous deux se soumet t a i en t à ces 

ex igences ; ils a t t enda ien t , l 'œil s tup ide , que le 

choucas eû t fini de boi re , e t s 'avançaient ensui te 

t i m i d e m e n t p o u r é t a n c h e r l eur soif. Une g r a n d e 

d o u c e u r paraissai t ê t re le fond de tou t l eur ê t r e . 

Lo r sque , le soir , ils se tenaient su r le pe rcho i r le 

p lus élevé de leur loge, je pouvais passer au-

dessous d ' eux , sans qu' i ls songeassent à m e faire 

du m a l ; b ien plus, le j e u n e se baissai t p o u r se 

faire caresser . 
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« Que lques jours après , je reçus un j e u n e 
aigle fauve, p resque assez fort p o u r voler ; et 
d e u x p e r c n o p l è r e s . Les gypaètes p a r u r e n t assez 
é tonnés de voir ces nouveaux compagnons , mais 
ils ne leur firent a u c u n m a l ; le j e u n e , lors 
qu ' i l s 'é tendai t sur le sable, laissait m ô m e u n 
des pc rcnop tè res se me t t r e sur son dos . J e mis un 
psPudaële Bonelli avec eux ; dès ce m o m e n t , le re
pos fut t r oub lé pour tou jours . 

« Cependan t celui-ci al lai t avoir un adversa i re 
d igne de lu i . On m ' a p p o r t a un t ro is ième per-
cnop t è r e et u n g r a n d - d u c . Ce de rn i e r c h e r c h a 
aussi tôt un coin obscur et t r anqu i l l e . Ses com
pagnons le cons idé rè ren t l ong temps avec cu 
r iosi té ; le j e u n e gypaète s ' approcha de lu i , le 
r ega rda , l ' examina sous tou tes les faces, et se 
mi t à vouloi r , avec son bec , t â t e r l e p l u m a g e de 
ce nouvel a r r ivan t si m a u s s a d e . Il en r e ç u t un 
v igoureux c o u p de griffe, e t d e m e u r a stupéfai t 
de cet te b ru t a l i t é , puis t o u r n a fièrement le dos 
à cet hô te incivi l . 

« Le soir, t o u t e la société se réunissa i t su r le 
p e r c h o i r ; l 'aigle fauve le p r e m i e r , pu is le g r a n d -
d u c , à côté de lui le j eune gypaè te , puis u n p e r -
cnoptè re , et enfin le vieux gypaète . Le pseudaë te 
Bonell i ne se pe rcha j a m a i s . T a n t que je restais 
dans la cage , ils d e m e u r a i e n t t r a n q u i l l e s ; mais 
u n e fois q u e j ' e n étais sor t i , le j e u n e gypaète 
c o m m e n ç a i t à s 'occuper du g r a n d - d u c , et en re 
cevai t des coups à c h a q u e tentat ive d 'agression. 
N é a n m o i n s , il ne cessait ses a t t a q u e s q u e q u a n d 
le g r a n d - d u c s 'était déc idé à qu i t t e r le pe rcho i r 
e t à g a g n e r l e p l anche r de la cage , où il r e n c o n t r a i t 
le pseudaë te Bonel l i . La lu t te c o m m e n ç a i t alors 
en t re ces deux pr i sonnie rs ; ils se griffaient et 
s ' a r r acha ien t les p l u m e s , p e n d a n t q u e les autres 
o iseaux d e m e u r a i e n t t ranqui l les spec ta teu r s de 
la bata i l le . 

« La c o u l e u r r o u g e n e fait r ien aux gypaètes ; 
je m ' en suis assuré p lus ieurs fois. Us m e voyaient 
souvent vêtu d 'une robe de c h a m b r e doub lée de 
r o u g e , et j a m a i s ils n ' en p a r u r e n t i r r i tés . Ils ne 
m o n t r a i e n t n u l penchan t pa r t i cu l ie r p o u r les 
enfants , c o m m e Crespon le dit d u gypaète de 
Sarda igne . Lorsqu ' i l s é ta ient lâchés dans la cour , 
ils passaient souvent près d 'enfants en t r a in d e 
j o u e r , sans j a m a i s les t o u c h e r , sans m ê m e les 
h o n o r e r d 'un r ega rd . Ce n 'é ta i t q u e q u a n d on 
les exci tai t , qu ' i l s se m o n t r a i e n t f u r i e u x : le 
j eune s u r t o u t était le plus i r r i table ; ma i s leur 
fureur se décha îna i t aussi bien cont re les g randes 
p e r s o n n e s q u e con t r e les enfants . 

« M a l h e u r e u s e m e n t , l eur cage était exposée 
aux rayons b rû lan t s du soleil d 'Espagne , ce qui 

fut t r è s - p r o b a b l e m e n t cause que le vieux gy

paète devint ma lade et finit par m o u r i r d 'une 

inf lammat ion des p o u m o n s . Le j e u n e gypaète , 

les trois pe rcnop tè re s et le p s e u d a ë t e conservè

ren t l eur san té , et on p u t les envoyer en Alle

m a g n e . En rou te , le gypaëte eut fort à souffrir 

de la c h a l e u r ; il res ta i t le bec l a r g e m e n t ouver t , 

r é c l aman t de l 'air frais et de l ' eau . Chaque fois 

que la vo i tu re s 'a r rê ta i t , il passai t la tê te en t re 

les b a r r e a u x de sa cage , c o m m e pour d e m a n d e r 

à bo i r e ; et, q u a n d nous r empl i s s ions son désir , 

il a t t acha i t sur nous u n œil plein de r e c o n n a i s 

sance . 

« Dans la t raversée , il conqu i t r a p i d e m e n t 

l ' ami t ié de tous les mate lo ts , et il fut r i c h e m e n t 

n o u r r i aux dépens de la cuis ine du bord . On le 

laissa souvent l ibre sur le p o n t du nav i re , et 

j ama i s il ne fit m i n e d 'essayer la pu issance de 

ses a i les . » 

Schei t l in a observé deux au t r e s gypaè tes , qui 
avaient été pr is à l 'âge adu l te . « On mit le p r e 
mier , di t- i l , dans une pièce spécia le : au c o m m e n 
c e m e n t , il se t ena i t toujours t o u r n é con t re le 
m u r ; mais une fois qu'i l f u t h a b i t u é à s o n m a î t r e , 
il ne le fit p lus . On l'avait a t t aché avec u n e c o u r 
roie à un pe rcho i r , pour l ' empêche r de s 'en
voler ; il la coupa d 'un coup de bec . 

« On lui mi t une c h a î n e , il la t i ra , la m o r d i t , 
mais en va in ; on du t la lui enlever, et le laisser 
l ibre , sans l iens. Au c o m m e n c e m e n t , il hé r i s -
s a i t s e s p l u m e s dès qu ' on l ' app rocha i t ; p lus tard, 
il ne se mon t r a i t colère qu 'à la vue des é t rangers . 
Une seule fois, en dix ans , il blessa à la m a i n , 
d 'un coup de bec, une pe r sonne t rop confiante 
qu i voulait j oue r avec lui . 

«II r ega rda i t avec des yeux l a r g e m e n t ouverts 
tou t ce qui para issa i t nouveau . On dit q u e cet 
oiseau ne peut s u p p o r t e r la c o u l e u r r o u g e ; ce 
qu ' i l y a de positif, c'est qu ' i l sait la reconna î t re . 
Q u a n d son ma î t r e s ' approcha i t avec des habits 
au t r e s q u e ceux qu' i l por ta i t d ' o rd ina i r e , il se 
compor t a i t à son égard c o m m e avec un é t r an 
ger ; ma i s , dès qu ' i l en tenda i t sa voix, il t émo i 
gnai t qu' i l le reconnaissa i t . Celui-ci pouvai t im
p u n é m e n t le caresser , le soulever pa r les ailes, 
les lui é ta ler p o u r m o n t r e r son enve rgu re . Des 
m a r m o t t e s c o u r a i e n t dans la c h a m b r e , sous sa 
vue , et il ne para issa i t pas y faire a t t en t ion . Il 
r egarda i t les ch iens avec des yeux g r andemen t 
ouver ts , mais j a m a i s il n 'essaya de les a t t aquer . 
A u c u n a n i m a l ne le c r a i g n a i t ; seuls , les chats 
ava ien t une telle f rayeur en sa présence , qu 'on 
aura i t dit qu ' i ls vola ient dans la c h a m b r e ; d ' u c 
bond , ils sau ta ien t par la fenêtre dans la rue . On 
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pouvait lui m e t t r e en t r e les pa t tes des colombes , 
des pies, des cornei l les , elles ne bougea ien t pa s . 
Aucune ne faisait s e u l e m e n t m i n e de s 'envoler , 
ne paraissai t inquiè te le moins du m o n d e ; tou tes 
se mon t r a i en t pa r fa i t ement indifférentes , e t se 
laissaient p r en d re par lui ; u n e fois pr ises , il les 
couebai t sur son percho i r , puis l e n t e m e n t , t o u t 
à son aise, sans para î t re affamé, il l eu r a r racha i t 
la t ê t e ; et ap rès , t ou t aussi l e n t e m e n t , il l e u r 
ouvrait le ven t r e , coupa i t les pa t tes et les ailes, 
dépouil lai t le t r onc de sa p e a u , et m a n g e a i t en
suite les os. On ne pouvait l ' hab i tuer à un a u t r e 
rég ime. Il é tai t l ou rd et pa resseux , et res ta i t 
tout le j o u r sur son perchoi r . Le m e t t a i t - o n à 
te r re , il r egarda i t en l 'air et ne pouvai t de long
temps se déc ider à s 'envoler . Lui in t rodu i sa i t -on 
une p ipe d a n s le be c , il la ga rda i t . A u c u n b ru i t 
ne paraissai t l ' impress ionner . Son oeil seul é ta i t 
vivant, el a u c u n ê t r e , je crois , n ' e n possède 
un aussi b e a u . L 'express ion , c e p e n d a n t , en est 

p lu tô t f a rouche qu ' in te l l igen te . Il a imai t à boire 
de l 'eau et du lai t . La ve rmine le t o u r m e n t a i t ; 
il se laissait p a t i e m m e n t o indre d 'hu i le , et se 
m o n t r a i t r econna i ssan t du service qu i lui était 
ainsi r e n d u . 

a Un second gypaète qu i tomba ma lade sou
pirai t souvent c o m m e u n h o m m e , et se laissait 
m é d i c a m e n t e r . Ses ailes furent frappées d e ^ a -
ralysie , il les laissa t omber , et se c o u c h a sur 
son pe rcho i r . Sa faiblesse s 'é tant a c c r u e , il sauta 
à t e r r e , se c o u c h a sur le cô té , soup i ran t t ou jou r s , 
et s ' endormi t de son de rn i e r sommei l , c a l m e et 
t r anqu i l l e . » 

K r u p e r vit u n gypaète captif à A t h è n e s ; il 
mangea i t , à ce qu' i l r a p p o r t e , des peaux d 'o i 
seaux empai l lés , du pa in b l anc . Il appr i t bien 
vite à conna î t r e K r u p e r , à se laisser caresser par 
lui , ce qu ' i l n e souffrait pas de la p a r t d 'un 
é t r anger . 

LES VULTURIDES. — VULTURES. 

Die Geier. 

C a r a c t è r e s . — Les vul tur idés on t des formes 

plus massives que les gypaët idés et sont les p lus 
lourds de tous l e s r a p a c e s . I l s o n t l e corps é p a i s ; 
l a p o i t r i n e e x t r ê m e m e n t l a r g e ; les ailes l o n g u e s , 
larges et u n p e u a r r o n d i e s ; les pennes r o i d e s ; 
les tarses forts et de m o y e n n e h a u t e u r , n u s à 
part i r des t a l o n s ; les doigts longs et forts, sans 
être p r e n a n t s ; les ongles peu recourbés et m o u s 
ses ; le bec à peu près de la l ongueu r de la t ê t e , 
fort, droit , t r ô s - r ecou rbé , plus hau t q u e la rge , 
à c roche t de longueur moyenne e t assez acé ré , à 
bords t r a n c h a n t s e t l égè remen t échanc rés ; les 
plumes t rès-grandes , longues e t l a rges . Une 
partie du corps en est c o m p l è t e m e n t d é p o u r v u e , 
est nue ou s i m p l e m e n t recouver te d ' une sorte 
de duvet p i leux plus ou moins se r ré . Les cou leurs 
sombres , mal définies, p r é d o m i n e n t dans le plu
m a g e ; quelques vu l tu r idés , c e p e n d a n t , ont u n 
plumage b izar re . Les par t ies nues ont des cou
leurs vives. Les yeux sont g rands et expressifs ; 
les nar ines , d iversement disposées. 

L E S S A R C O R A M P H E S — 

SARCORAMPUVS. 

Die Kummgcier. 

C a r a c t è r e s . — Les s a r c o r a m p h e s doivent être 

regardés c o m m e les p lus nobles de tous les vul

tu r idés . Ils on t le corps m é d i o c r e m e n t a l longé ; 
les ailes longues et minces , la q u e u e l o n g u e , les 
tarses élevés, les doigts longs , le cou moyen , la 
tê te p e t i t e ; le bec long, a r r o n d i , c o m p r i m é la té
r a l e m e n t , for tement c r o c h u , s u r m o n t é , chez le 
m â l e , d ' u n e sorte de c rê te , et en tou ré dans la ré 
gion du m e n t o n d ' u n lobe cu t ané . L e u r s nar ines 
ne sont pas séparées par u n e cloison. Ils on t les 
p l u m e s plus é t ro i tes que les au t re s vu l tur i 
dés , mais les couleurs en sont plus vives. Cer ta i 
nes par t i es sont e n t i è r e m e n t nues . Le mâle est 
p lus g rand que la femelle. 

LE SARCORAMPHE CONDOR — SARCORIIÂMFIIUS 
GRYPBUS. 

Der Kcmdor. The Condor. 

Le condor (fig. 133) a eu le m ê m e sort q u e le 
gypaè te . On l'a m é c o n n u , on l'a accusé , on a écrit 
sur lui les his toires les plus fabuleuses, et on les a 
c rues . Les savants e u x - m ê m e s se sont laissés aller 
à lui d o n n e r le n o m de griffon (gryphus). T a n t 
d 'exagéra t ion s 'expl ique : « Dans ce pays ex t raor 
dinai re , dit T s c h u d i , où l 'on t rouvai t l 'or et 
l ' a rgent à foison, les a n i m a u x devaient aussi , 
pensai t on, p ré sen t e r des formes toutes pai li-
cul ières ; on dévorai t av idemen t les réci ls des 
voyageurs , qui n 'ava ient observé q u e super l i -
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c ie l lement , et on laissait libre carr ière à son ima

g ina t ion , pour ajouter encore à leurs réc i ts . » Ce 

n 'es t q u e dans ce siècle que l 'on a établi la vér i 

table his loire na tu re l l e du condor . Cependan t , 

r é c e m m e n t encore , des natural is tes ont pris sous 

leur responsabi l i té des assert ions é v i d e m m e n t 

fausses. Mais Humbold t , Darwin , d 'Orbigny et 

-J. J . d e T s c h u d i nous ont fait b ien conna î t r e cet 

oiseau, j u squ ' à eux , fabuleux, et nous possédons 

ac tue l lement u n e descr ip t ion complè te et exacte 

de son g e n r e de vie. 

Caractères. — Le condor adu l t e mâ le a le 

p l u m a g e noi r , avec de faibles reflets b leu 

d 'acier ; les r émiges p r ima i r e s d ' un noir m a t ; 

les r émiges secondai res d ' un noir gr i sâ t re fran

gées ex t é r i eu remen t de b lanc ; les grandes 

couver tures d u d e u x i è m e o r d r e b l anches sur 

les b a r b e s e x t e r n e s ; l 'occ iput , la face et la 

gorge d ' un gris n o i r â t r e ; le cou cou leur de chair 

l ivide, la région du jabot d ' un rouge p â l e ; u n 

étroi t lobule c u t a n é , qui p e n d à la gorge , e t 

les deux plis v e r r u q u e u x des côtés du cou, d ' un 

rouge vif; le bas du cou orné d ' une colleret te 

de p lumes assez longues et b l a n c h e s ; l 'œil r o u g e -

c a r m i n vif ; le bec cou leu r de c o r n e ; les pa t tes 

d 'un b r u n f o n c é . 

La femelle n 'a poin t de crê te ; la peau n u e de 

la t ê t e est b r u n â t r e , le p l u m a g e , en e n t i e r , 

d 'un b r u n noi r un i fo rme, avec des te intes c e n 

drées sur les ai les. 

D 'après H u m b o l d t , le mâle a l m , 0 8 de long 

e t 2 m , 9 0 d ' envergure ; la longueur de l'aile est 

de l , c , 2 1 , celle de la q u e u e de 39 cen t . Une 

femel le , q u e m e s u r a le m ê m e na tu ra l i s t e , avait 

3 cent , de l o n g u e u r , et 23 cent , d ' enve rgu re de 

moins . D a r w i n , de son côté , avance avoir t u é 

u n c o n d o r de l m , 2 0 de long et de 2 m , 8 0 d ' enver 

gu re . Mais Poeppig dit en t e rmes formels : « A u 

cun condor q u e j ' a i e vue n 'avai t moins de 3 m , 3 0 

d ' e n v e r g u r e ; j ' e n mesura i u n grand n o m b r e , 

en été , dans les Andes , en hiver , à T a l c a h u n a n o , 

et j e t rouva i que la plus grande envergure fut de 

5™,94. » Une telle différence en t r e ces chiffres et 

ceux de H u m b o l d t et Darwin laisse supposer , ou 

que P o e p p i g n ' a pas pris lui m ê m e les mesures 

don t il par le , ou que, s'il les a pr i ses , il a dû 

c o m m e t t r e une e r r e u r . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les hau te s 

m o n t a g n e s de l 'Amér ique du Sud sont la pat r ie 
du c o n d o r . On le t rouve depuis Quito j u s q u ' a u 
48° de la t i tude Sud . Dans les Andes , il hab i t e 
s u r t o u t une zone de 2 à 5000 m è t r e s au-dessus 
du niveau de la m e r ; au dé t ro i t de Magellan e t 
en Pa lagon ie , il arrive j u s q u ' a u bord de la m e r 

et n i che sur les falaises escarpées , dont le 
pied est baigné par les flots. Au P é r o u et dans 
la Bolivie, il descend souvent j u s q u e sur les 
cô te s ; d 'après Tschud i , il est dix fois plus abon
dan t dans les. h a u t e u r s q u e dans la p la ine . On 
a d m e t g é n é r a l e m e n t q u e , d e tous les oiseaux, 
c'est celui qui s 'élève le plus h a u t dans les a i r s . 
D 'après H u m b o l d t , on le voit f r é q u e m m e n t pla
ne r au -des sus d u Ch imboras so , b ien au delà 
des n u a g e s , et à u n e h a u t e u r qu ' i l évalue à plus 
de 7,000 m è t r e s . 

Mœurs, habitudes et régime. — Tou t , 
dans les m œ u r s e t les h a b i t u d e s du c o n d o r des 
Andes , le m o n t r e c o m m e u n vér i table vau tour . 
11 est sociable et vit en bandes qui s 'élèvent 
j u s q u ' à q u a r a n t e ou c i n q u a n t e individus, mais 
q u i , au m o m e n t des a m o u r s , se s épa ren t pa r 
paires . Chaque b a n d e s 'établi t sur une paroi 
de roche r , et y res te a t t a c h é e . Le m a t i n , elle 
pa rcour t u n d o m a i n e , don t on a de la pe ine à 
s ' imaginer l ' é tendue . Us s 'élèvent d ' abord l e n 
t emen t , avec que lques coups d 'a i les ; p u i s , 
c o m m e tous les g rands vul tur idés , ils se m e t 
t en t à p laner , sans agi ter leurs ailes ; ils déc r i 
vent de vastes cerc les , et , suivant la d i rec t ion 
du vent , ils s 'élèvent dans les a i rs , ou redescen
den t vers la surface du sol. L 'un d ' en t r e eux 
aperçoit- i l q u e l q u e proie , il se laisse t omber , 
et tous les au t re s le suivent . « E n moins d 'un 
q u a r t d ' heu re , dit T s c h u d i , des nuées de condors 
s 'abat tent sur le cadavre a b a n d o n n é d 'un a n i 
mal , q u a n d u n ins tan t aupa ravan t l 'œil le plus 
p e r ç a n t n ' e n pouvai t découvri r u n seul . » L e u r 
chasse a- t -e l le été h e u r e u s e , ils rev iennen t vers 
mid i à leur r oche r , et s'y reposen t quelques 
h e u r e s ; le soir , ils se r e m e t t e n t de nouveau en 
quê te de n o u r r i t u r e . 

Les condors , c o m m e tous les vul tur idés , se 
nou r r i s s en t p r inc ipa lemen t de cha rogne . H u m 
boldt di t q u ' à deux , ils chassent le cerf des 
Andes , le p u m a , la v igogne ,e t m ê m e le guanaco 
e t les v e a u x ; ils fa t iguent ces an imaux , les 
f rappent de leurs griffes ou de leur bec jus
q u ' à ce que , t o m b a n t exténués, ils ne puissent 
plus se re lever et deviennent la proie du rapace . 
Il ajoute q u e les dégâts causés pa r les condors , 
aux t r o u p e a u x de la province de Qui to , su r tou t 
aux t roupeaux de breb is et de vaches , son t sou
vent c o n s i d é r a b l e s ; mais les observa teurs plus 
m o d e r n e s , n o t a m m e n t d 'Orbigny et Tschud i , 
s ' accordent à d i re q u e les condors sont complè 
t e m e n t inoflensifs p o u r les vigognes ou les gua-
nacos adul tes : ce n 'es t pas à d i re , cependan t , 
qu ' i l s ne c o m m e t t e n t aucun dégâ t . D'après 
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Tschudi , ils suivent les t roupeaux sauvages et 

domest iques pour s 'abal t re i m m é d i a t e m e n t sur 

les a n i m a u x qui pér issent , et les t r o u p e a u x de 

vigognes, de guanacos et d ' au t re béta i l sont 

si n o m b r e u x , dans les m o n t a g n e s , qu ' i l s y t rou

vent tou jours u n e n o u r r i t u r e abondan te . Un 

grand n o m b r e d 'en t re ces a n i m a u x m e u r e n t de 

faim ou d ' acc iden t ; d 'un au t re côté , les femelles 

me t t en t bas des pet i ts mor t s -nés , aussi les c o n 

dors ont-ils r a r e m e n t à souffrir de la fa im. Pa r 

fois m ê m e , tou jours selon T s c h u d i , ils fondent 

sur de j eunes agneaux nouveau -nés , ou sur des 

chevaux m a l a d e s , don t ils ag rand i s sen t à coups 

de bec les b lessures , et qu ' i l s finissent pa r t u e r , 

en l eu r ouvran t la po i t r ine . Us suivent con t i 

nue l l ement les chasseurs . Lorsque ceux-ci dé

poui l lent une vigogne ou u n cerf des Andes , ils 

sont en tourés de bandes de condors , qui se pré-

HUEIIM. 

c ip i ten t avec avidité su r les in tes t ins , et ne t é 

m o i g n e n t pas la m o i n d r e frayeur de l ' h o m m e . 

Ils a c c o m p a g n e n t le p u m a d a n s ses excurs ions , 

p o u r dévorer les reliefs de ses r epas . « Quand les 

condors s 'abat tent , di t Da rwin , et q u ' e n s u i t e 

tous ensemble s 'envolent s u b i t e m e n t , le Chilien 

sait qu ' i l y a là u n p u m a , qui veille su r sa 

proie et en chasse ces voleurs . » 

Au t e m p s où les b reb i s a l la i tent l eu r s pe t i t s , 

les condor s suivent les t roupeaux , et profi tent 

de t o u t e occasion favorable pour enlever u n 

chevreau ou u n agneau . Aussi , les ch iens de 

berger sont-i ls dressés à cour i r a u t o u r d u t rou

p e a u , t a n t que l ' ennemi est en vue ; à r e g a r d e r 

c o n s t a m m e n t en h au t , et à aboyer v i g o u r e u s e 

m e n t . 

Sur les bo rds de la mer , ils se nou r r i s sen t 

des grands mammi fè r e s m a r i n s , que les flots 
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ont je tés sur la plage. Ils évitent le voisinage des 
hab i t a t ions , sans cependan t avoir p e u r de 
l ' h o m m e . Ils n ' a t t aquen t pas les e n f a n t s , ou 
du moins n ' e n a-t-on pas d ' exemple . Souven t , 
au d i re de H u m b o l d t , les enfants d o r m e n t en 
plein air , tandis que leurs pa ren t s r a m a s s e n t de 
la ne ige , pour aller la vendre d a n s la p la ine , 
sans avoir r ien à r e d o u t e r du c o n d o r . Les In
d iens , de leur côté , a s suren t q u e cet oiseau de 
proie n 'es t nu l l emen t dange reux p o u r l ' h o m m e . 

Les condors e n t a m e n t une proie c o m m e les 
au t re s vul tur idés . o Ils c o m m e n c e n t , dit T s c h u d i , 
par enlever les par t ies qui leur offrent le moins 
de rés is tance , les yeux, les orei l les , la langue 
et les part ies molles au p o u r t o u r de l ' anus , où 
ils font un g r a n d t rou , p o u r p é n é t r e r dans la 
cavité abdomina le . Lo r sque p lus ieurs sont 
r éun i s au tour d 'un cadavre , les orifices na ture l s 
n e suffisant plus pour l eur pe rme t t r e de se rassasier 
r a p i d e m e n t , ils p r a t i q u e n t des ouve r tu re s à 
la po i t r ine ou au vent re . Les Indiens p r é t e n d e n t 
que le condor sait par fa i tement la place du 
c œ u r , et que c'est l ' o rgane qu' i l r e che rche 
tou jours le p r e m i e r . » 

Rassasié, le condor est lourd et paresseux . Si 
on le force à s 'envoler, il vomi t les a l iments 
qui r empl i s sen t son j abo t . Dans cer ta ines loca
l i tés, s u r t o u t dans les hau te s mon tagnes , ils 
sont très-difficiles à é lo igner de leur pro ie , et 
ils y r ev i ennen t toujours . Le long des côtes, ils 
sont plus craintifs et p lus p r u d e n t s . 

Le condor n i che au c o m m e n c e m e n t de l 'an
née . Son a i re , si t a n t est qu 'on puisse lui donne r 
ce n o m , est é tabl ie sur les r oche r s les plus 
inaccessibles des s o m m e t s des Cord i l lè res . S o u 
vent la femelle pond sur le sol n u ses deux œufs, 
qui sont d ' un b lanc j a u n â t r e , à pe t i tes taches 
b runes . Les j e u n e s naissent couver t s d 'un duvet 
g r i sâ t re ; ils croissent l e n t e m e n t , ne p r e n n e n t 
leur essor que long temps après l 'éclosion, et 
r e s ten t l ong t emps encore après sous la tu te l le 
des pa ren t s . E n cas de dange r , ceux-ci les dé
fendent avec c o u r a g e . « En ma i 1841 , r acon t e 
Tschud i , n o u s nous éga râmes sur u n e crê te 
e sca rpée , en poursu ivan t u n cerf blessé et nous 
ape rçûmes à m o i n s de qua t r e p ieds au-dessous 
de n o u s trois femelles en t ra in de couver ; 
elles nous accue i l l i ren t avec des cris a t roces , 
nous m e n a c è r e n t , et nous p û m e s c r a ind re 
d 'ê t re préc ip i tés par elles en bas de cet te crê te , 
à pe ine large de deux p ieds , où nous n o u s 
t rouvions . Nous ne pûmes nous sauve r qu 'en 
nous re t i r an t p r o m p t e m e n t vers un endro i t plus 
large , a 

C h a H N e . — Les Ind iens p r e n n e n t beaucoup 
de condors , et ils s e m b l e n t se faire un plaisir 
tou t par t icu l ie r de ma l t r a i t e r ces ma lheu reux 
oiseaux. Ils r empl i s sen t le ven t re d 'un animal 
m o r t d 'herbes narco t iques : après s'en êLre 
r epu , le condor vacille, t i t ube , c o m m e enivré, 
et sa cap tu re devient facile. D 'autres fois, Ton 
dispose dans la pla ine de la viande au milieu 
d 'un enclos, et Ton a t t end que les condors soient 
rassasiés , pu is , s ' é l ançan t sur eux à br ide aba t 
tue , on les p r e n d avec le l azzo . Molina nous 
parle d ' un a u t r e genre de chasse , et son réci t , 
que lque invra i semblab le qu ' i l para isse , a été 
confirmé par T s c h u d i . Une peau de bœuf, à 
laquel le t i ennen t encore que lques débr is de 
cha i r , est é t endue sur le sol, et sous elle se 
cache u n Ind ien , m u n i de lacets . « Quand u n 
condor s'est posé, l ' Indien relève la peau a u t o u r 
de sa pa t t e , qu ' i l coiffe c o m m e d 'un doigt de 
gant , et l ' a t t ache , et q u a n d que lques-uns sont 
ainsi a t t achés , il s 'é loigne en r a m p a n t . D ' au t r e s 
Indiens a c c o u r e n t a lo r s , j e t t en t des m a n t e a u x 
sur les oiseaux, e t les e m m è n e n t dans les vil
lages , où ils doivent figurer dans les courses de 
t au reaux . Hui t j o u r s avant la fête, les condors 
ne reçoivent r i en à m a n g e r . Le j o u r fixé, on 
a t t ache un condor sur le dos de c h a q u e tau
reau , q u ' o n a blessé aupa ravan t de que lques 
coups de lance . L 'o iseau affamé ag rand i t la plaie, 
et i r r i te ainsi le t a u r e a u , au g rand c o n t e n t e m e n t 
des I n d i e n s . 

« Sur le h a u t p l a t eau de la province de H u a -
roch i r in , il est u n endro i t où on tue fac i lement 
un g rand n o m b r e de condors . C'est u n e sorte 
d ' en tonno i r n a t u r e l , de 60 pieds environ de pro
fondeur , et qui a a u t a n t de d i a m è t r e à son ou
ver ture . On me t su r le bord le cadavre d ' un mule t 
ou d 'un l ama . Bien tô t les condors ar r ivent ; en se 
d isputant , en t i ran t c h a c u n de leur cô té , ils 
finissent par faire r o u l e r le cadavre au fond du 
t rou , et ils l'y su ivent p o u r le d é v o r e r ; mais , 
u n e fois rassasiés, ils n e peuvent plus sort ir de 
cet en tonno i r , tant ils sont a lourd i s . A ce m o 
ment , appara i s sen t les Ind iens , qu i , a r m é s de 
longs bâ tons , a s s o m m e n t ces oiseaux. » T s c h u d i 
ajoute qu'il a assisté à u n e parei l le chasse , où 
Ton tua v ing t -hu i t condo r s . On r e t i e n t c eux q u e 
Ton garde captifs à l 'a ide d ' u n a n n e a u passé au 
travers des na r ines . 

Dans les h a u t e s m o n t a g n e s , il n 'es t pas t rès-
difficile de chasser le c o n d o r avec les a rmes à 
feu; il y est si c o m m u n , q u ' o n peu t ê t re ce r ta in 
d'en r encon t r e r . Ulloa croi t q u ' u n e balle ne peut 
percer le p l u m a g e , mais a u c u n chasseur h a b i -
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tué à man ie r la ca r ab ine n e souscr i ra à ce t te 

asser t ion. Cependan t H u m b o l d t cite un fait qu i 

d é m o n t r e que la vie du c o n d o r est bien p lus 

d u r e q u e celle d ' a u c u n au t r e oiseau de pro ie . 

« A R iobamba , dit il (1), n o u s t r o u v a n t dans la 

maison de no t re ami don Xavier Matusar , cor -

régidor d e l à p r o v i n c e , nous ass is tâmes aux ex

pér iences q u e les Ind iens firent sur u n condor 

pour le t u e r . On c o m m e n ç a pa r l ' é t rang le r avec 

un lacs ; on le pend i t à u n a rb re ; on le tira avec 

force par les p ieds p e n d a n t p lus ieurs m i n u t e s . 

A peine le lacs fut-il ô t é , que le condor se p r o 

mena i t c o m m e si on ne lui eût fait a u c u n m a l . 

On lui t i ra , avec le pis tolet , t rois balles à moins 

de quat re pas de d i s t a n c e ; tou tes lui e n t r è r e n t 

dans le corps . Il é ta i t blessé au cou , d a n s la po i -

ir ine, au v e n t r e ; il resta tou jours sur pied. Une 

c inqu ième bal le frappa con t re le f émur et r e 

tomba pa r t e r r e . Le condor ne m o u r u t q u ' u n e 

d e m i - h e u r e après des b lessures n o m b r e u s e s 

qu'i l avait r e ç u e s . Bonp land a conservé long

temps cet te balle renvoyée p a r le choc con t re le 

fémur . » 

C a p t i v i t é . — On a souven t observé des c o n 

dors captifs. Que lques -uns s 'apprivoisent parfa i 

t e m e n t , d ' au t re s r es ten t toujours m é c h a n t s et 

sauvages . T s c h u d i en posséda un qui se défen

dait v i g o u r e u s e m e n t q u a n d on voulai t le t ou 

cher , et qu i a r r acha c o m p l è t e m e n t u n e oreille 

au nègre c h a r g é de le soigner . Peu après , ce 

môme condor poursu iv i t un pe t i t négr i l lon de 

trois ans , le jeta à t e r r e , et , à coups de bec , lui fil 

à la tôte p lus ieurs blessures mor te l l e s . A b o r d du 

navire, il blessa p lus ieurs mate lo t s qui l 'avaient 

excité ou qui l 'avaient a p p r o c h é de t rop p rè s . 

Les condors d u Ja rd in zoologique de H a m 

bourg ne t é m o i g n e n t pas à l ' h o m m e la m o i n 

dre affection ; ils on t déjà c h e r c h é p lus ieurs fois 

à mord re l e u r gard ien . 

Hacke l , pa r c o n t r e , a eu long temps deux de 

ces oiseaux qui é ta ient c h a r m a n t s , a Leur dou 

ceur, dit le comte Gourcy, est i nc royab l e ; leur 

intel l igence, l eur j u g e m e n t ne sont pas moins 

r emarquab l e s . Us onl pr is leur m a î t r e en affec

tion, le mâle s u r t o u t , et, à sa vue, il ne m a n q u e 

jamais de sau te r de jo ie dans sa cage . A son 

c o m m a n d e m e n t , il mon te à son pe rcho i r , vienl 

se poser su r son b ra s , se laisse po r t e r par lui , 

lui caresse la figure avec son b e c ; c e l u i - c i , de 

son côté , lui me t le doigt dans le bec , le couche 

sur le dos , lui t i re les p l u m e s , joue avec lui 

comme avec u n ch ien . La femelle ne t a r d e pas à 

(1) Al, de Humboldt, Recueil d'observat. de-zool. et 
d'anat. cotnp. Paris, 1807, p. 75. 

devenir ja louse de ces caresses et elle t ire son 

ma î t r e par son h a b i t , j u s q u ' à ce qu'il lui ait 

donné à m a n g e r . Us sont t rès- ja loux l ' un de 

l ' au t re , e t souvent ils déch i r en t les vê tements de 

leur m a î t r e , c h a c u n le t i ran t de son cô té . Le 

mâle sau te j o y e u s e m e n t de pa r t e t d ' au t r e , 

c o m m e un e n f a n t ; il joue avec t o u t . Ces c o n 

dors diffèrent de tous les rapaces pa r leur p r i -

vau té , et des vau tou r s par leur ga ie té . » 

Les condors vivent en t rès -bonne h a r m o n i e 

avec les au t res vu l tú r idos . Ils se servent de l eu r 

bec avec t an t d 'adresse et de force, q u e les vau 

tours fauves, e u x - m ê m e s , leur c èden t la p lace . 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Le c o n d o r joua i t u n 

grand rôle dans la re l ig ion des anc iens P é r u 

viens. A u j o u r d ' h u i , il fourni t encore des méd i 

c a m e n t s préc ieux à la t h é r a p e u t i q u e i n d i e n n e . 

Son cœur , c ru ou desséché et r édu i t en p o u d r e , 

est employé c o m m e r e m è d e con t re l 'épi lepsie ; 

la m u q u e u s e de l ' e s tomac ser t de t op ique p o u r 

les cancers du sein, et T s c h u d i dit en avoir o b 

servé de t r è s -bons effets. 

L E S A R C O R A M P H E D E C A L I F O R N I E — 

SARCORAMPHUS CALIFOUNIAIS'US. 

T)er Greifgeièr, The càlifornian Vulture. 

C a r a c t è r e s . —- Cette e s p è c e , d 'après Taylor , 

a une l ongueu r de 1"°,4S, sur lesquels 41 c e n t , 

a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e , et u n e envergure de 

2™,86. Son p l u m a g e est u n i f o r m é m e n t b r u n 

foncé ou n o i r ; u n e t a c h e t r i a n g u l a i r e d 'un b l a n c 

sale se t rouve sous l 'aile et s 'é tend su r la p o i 

t r i n e ; que lques p lumes ex ternes de la pa r t i e in 

férieure de l 'aile ont un reflet b l anc . La t ê t e , 

sauf une bande t r i angu la i r e couver te de pet i tes 

p l u m e s , est c o m p l è t e m e n t n u e , et d 'un j a u n e 

c i t r o n ; le cou est cou leu r de cha i r sale . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

habi te les m o n t a g n e s de la Californie. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il V i t p a r m i 

les roche r s , mais il descend souvent j u s q u ' a u 

bord de la m e r . Les poissons forment sa pr inci 

pale n o u r r i t u r e ; sous tous les au t r e s r a p p o r t s , il 

ressemble à l 'espèce p r é c é d e n t e . 

L E S A R C O R A M P I I E P A P A — SARCORAMPHUS 
ItiYPARCUVS) PAPA. 

Der Konigsgcier. The King-Vulture. 

Le s a r e o r a m p h e papa ou royal (fit/- 134) a 
été r é c e m m e n t séparé des c o n d o r s , el on en 
a fait le genre gyparchus, en invoquan t des 
carac tè res de peu de va l eu r . D 'après T s c h u d i , 
ce qui le d i s t ingue su r tou t des condor s , c'est 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



la conformat ion des na r ines . Quant aux diffé
rences de colorat ion, elles ne peuven t ê t re éle
vées au r a n g de carac tè res génér iques . 

a De m ê m e q u e le condor au P é r o u , de 
m ê m e , au Mexique et dans l ' A m é r i q u e du Sud , 
le s a r c o r a m p h e royal a a t t i ré l ' a t tent ion des p re 
miers voyageurs , dit T s c h u d i . Hernandez l'a 
connu et décr i t . Son p l u m a g e à cou leurs vives 
et superbes lui a valu le n o m de roi des vau
tours (rex vulturum). Ce n o m a e n c o r e u n au t r e 
motif : c o m m e tous les au t r e s g rands rapaces , 
le s a r c o r a m p h e papa r ègne et d o m i n e sur les 
espèces plus pet i tes : par sa force, pa r sa vo
lonté , il l eu r inspire le plus g rand respec t . 

C a r a c t è r e s . — Un s a r c o r a m p h e papa adul te 
est un oiseau r ée l l emen t supe rbe . Il a la part ie 
a n t é r i e u r e du dos et les couver tu res supér ieures 
de l 'aile d 'un blanc rougeâ t r e vif; le vent re et 
les p l u m e s sous-alaires d ' un b lanc j i u r ; les p e n 
nes des ailes et de la q u e u e no i r e s , les p r e m i è r e s 
lisérées de gris en dehors ; la col lere t te grise ; le 
s o m m e t de la tête et la face d 'un rose cou leu r de 
chai r , et couverts de poils cour t s et ro ides , en 
ar r iè re et aux papil les ve r ruqueuses d 'un rouge 
foncé ; un repli c u t a n é , se d i r igeant vers l 'occi
p u t , éga lement d 'un rouge foncé ; la c i re , le 
cou et la tê te d 'un j a u n e clair ; la crê le h a u t e , 
l obu lée , noi re ; le hec no i r à la base , d ' un rouge 
vif en son mil ieu, b lanc j a u n â t r e à la p o i n t e ; les 
pa t t e s d 'un gris n o i r ; l 'œil b lanc d ' a rgen t . 

Les j e u n e s sont d ' u n b r u n u n i f o r m e , plus 
foncé sur le dos ; le c roup ion el les j a m b e s sont 
b l ancs . 

D 'après T s c h u d i , le condor royal a 88 cent , de 
longueur , e t d 'après Burmeis te r 94 cent . D 'A-
zara lui r econna î t î m , 8 6 d ' envergure . _La lon
gueur de l 'aile pliée est de 55 cen t . , celle de la 
queue de 2 5 . 

La femelle est plus g rande que le m i l e ; mais 
la c rê te c h a r n u e qui s u r m o n t e le bec est plus 
pet i te chez elle que chez celui -c i . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Sarco

r a m p h e papa hab i t e tou tes les terres basses 
de l 'Amér ique , depuis le 32° de la t i tude aus
t r a l e , j u squ ' au Mexique et a u T^xas ; on l'a 
m ê m e r e n c o n t r é dans la F lo r ide . Su r les m o n 
tagnes , il n e s'élève pas à plus de 1600 m . a u -
dessus d u niveau de la m e r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — D'après d'A-

zara, H u m b o l d t , le pr ince de W i e d , d 'Orbigny, 
S c h o m b u r g k , T s c h u d i et d 'au t res na tura l i s tes 
qu i on t par lé de ses m œ u r s , le s a r c o r a m p h e 
papa f réquente les forêts vierges et les pla ines 
couver tes d ' a r b r e s ; j ama i s on n e le r e n c o n t r e , 

ni dans les s teppes , ni dans les mon tagnes d é 
nudées . Selon d 'Orb igny , il est à pe ine moit ié 
aussi c o m m u n q u e le condor ; il est dix fois p lus 
r a r e que l ' u r u b u , et q u i n z e fois plus que le 
gallinazo. 

Le s a r c o r a m p h e royal passe la nu i t sur les bas
ses b r a n c h e s des a rb re s , à la lisière de la forê t ; 
il semble avoir u n e préfé rence p o u r ce r ta ines 
places et on voit p lus ieurs de ces vu l tu r idés s'y 
réuni r . Seul ou en société, il se lève de g rand ma
t in et plus tô t q u e le condo r ; il e r re le long de la 
forêt et dans ses environs , c h e r c h a n t si un j a g u a r 
n 'a r i en chassé pour l u i . Aperçoi t - i l enfin que l 
que cadavre , il se laisse t o m b e r b r u y a m m e n t , 
mais sans a b o r d e r i m m é d i a t e m e n t sa p r o i e ; il 
se pose au con t ra i re à q u e l q u e d is tance , sur un 
a rb re ou sur le sol ; il r en t r e la tête et le cou en
tre les épaules , et je t te de temps à au t r e sur sa 
proie u n regard plein de convoit ise . On dira i t 
qu ' i l s 'exerce à exci ter encore davantage son 
appét i t par la vue. Ce n 'est g é n é r a l e m e n t q u ' a u 
b o u t d 'une demi -heure qu ' i l se m e t en devoir de 
le satisfaire. 11 est toujours p r u d e n t , et c o m 
m e n c e par b ien s 'assurer si r ien ne le m e n a c e . 
Souvent il se gave au point qu ' i l ne peu t se 
mouvo i r qu ' avec peine. L o r s q u e son j abo t est 
rempl i d ' a l imen t s , le s a r c o r a m p h e papa exhale 
u n e o d e u r i n s u p p o r t a b l e ; lo rsqu ' i l est vide , il 
a, c o m m e tous les vu l tu r idés , une t r è s - fo r t e 
odeur de m u s c . Son repas t e r m i n é , il s 'envole 
s u r u n a r b r e élevé, de préfé rence sur u n a rbre sec , 
p o u r y faire sa d iges t ion . 

D'Orbigny assure qu' i l a t t a q u e le j e u n e b é 
ta i l ; a u c u n au t r e observa teur n e fait m e n t i o n 
de parei l fait. 

D 'ord ina i re , ce sont les u r u b u s et les a u r a s , 
c o m m u n s pa r tou t , qui sont les {jjemiers à dé
couvr i r le cadavre d 'un an imal , mais ils doivent 
a b a n d o n n e r le festin q u a n d leur roi vient e n 
p r e n d r e sa par t . « Des cen la ines de v a u t o u r s , 
dit S c h o m b u r g k , sont réun is au tou r d ' u n e cha 
r o g n e ; mais ils se r e t i r en t tous , dès que le sar
c o r a m p h e royal se m o n t r e . P e r c h é s su r u n a r b r e 
voisin, ou s i m p l e m e n t posés à t e r r e , ils a t t en 
dent , l 'œil b r i l l an t de convoitise et d 'envie, q u e 
leur tyran ait ca lmé sa faim et se soit r e t i r é . A 
pe ine a-t-il achevé son repas , q u e tous se p r é c i 
p i t en t , et c 'est à qui au ra la me i l l eu re p a r t de 
ses res tes . J 'a i été souvent t émo in de ce fait, et 
je puis assurer q u e devant a u c u n au t re oiseau, 
les pet i tes espèces de vu l tu r idés n ' a b a n d o n n e n t 
l e u r proie c o m m e ils le font devant le sa r co 
r a m p h e papa . Dès que ce lu i -c i appa ra î t a u loin, 
tous se re t i r en t , q u e l q u e occupés qu ' i ls soient ; 
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et quand il a p p r o c h e , ils on t l 'air de le sa luer , 

en élevant et aba i s san t a l t e rna t ivemen t leurs 

ailes et leur q u e u e . Le s a r c o r a m p h e royal a-l- i l 

pris p l a c e , tous sont s i lencieux, et a t t e n d e n t 

t ranqui l lement qu ' i l lui plaise de se re t i re r . » 

Tschudi a mis en d o u t e ce réci t de Schom-

b u r g k ; n i lui ni son ami S t e p h a n n 'on t observé 

pareille condui te . S c h o m b u r g k a repoussé leur 

critique sur ce po in t , et à m o n avis, v ic tor ieuse

ment. Les mûmes rappor t s qui exis tent en t re le 

sa rcoramphe papa d ' u n cô té , les u r u b u s et les 

auras de l 'aut re , n o u s les avons observés aussi, 

Jerdon en t re le v a u t o u r chauve de l ' Inde et les 

petits vul tur idés , m o i en t re le vau tour chauve 

d'Afrique et les p e r c n o p t è r e s de cel te c o n t r é e . 

Je crois qu' i l en est ainsi p o u r tou tes les 

espèces de ce t te famil le . 

Nous m a n q u o n s de détai ls précis su r le m o d e 

de r ep roduc t ion du s a r c o r a m p h e papa . Des 

Indiens ont r acon té à d 'Azara qu ' i l n ichai t dans 

les creux des t roncs d ' a rbres ; le p r ince de W i e d 

en d o u t e ; T s c h u d i conf i rme le d i re de d 'Azara, 

Schomburgk n ' en sait r i e n ; d 'Orbigny n ' a j a 

mais vu le n id d e cet oiseau, mais on lui a ra 

conté la m ê m e chose qu 'à d 'Aza ra ; Burmies ter i 

| d i t que ce c o n d o r n iche su r des a rb res élevés, 

; m ê m e au s o m m e t de fortes b r a n c h e s m o r t e s . 

Il au ra i t deux œufs, b l ancs . P e n d a n t p lus ieurs 

mois , on voit les pet i ts , q u i on t déjà pr is l e u r 

essor , res ter dans la c o m p a g n i e de leurs p a r e n t s . 

C a p t i v i t é . — Il n e doi t pas ê t r e facile de t i rer 

ou de p r e n d r e un condor royal . Le pr ince d e 

W i e d ne p u t s'en p r o c u r e r u n seu l . Notre j a r d i n 

zoologique n ' en a j u s q u ' i c i possédé q u e deux 

individus , que nous n ' a v o n s pas gardés long

t e m p s ; tous deux n o u s é ta ien t arr ivés fort m a 

lades . Leu r s m œ u r s , en capt iv i té , ne diffèrent 

n u l l e m e n t de celles des a u t r e s vau tours 

LES G Y P S — GYPS. 

Die Gänsegeier. 

C a r a c t è r e s . — Les gyps , ou vautours-oies, 

q u e nous pouvons p lacer i m m é d i a t e m e n t après 

les condor s , bien qu ' i l s ne soient pas les p lus 

nobles r ep résen tan t s de la famil le des vu l tur idés 

dans l ' anc ien m o n d e , les gyps , dis- je , sont ca

rac tér i sés pa r u n corps r e l a t i v e m e n t é lancé , des 

ailes assez é t ro i tes , u n e q u e u e de l o n g u e u r 

m o y e n n e , des pat tes basses , et s u r t o u t p a r u n e 
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t ê t e longue , r e s semblan t à celle de l 'oie , se con
t i n u a n t insens ib lement avec le cou , et recou
ver te de que lques soies épaisses , duveteuses . Le 
b e c es t faible et long. Les p l u m e s sont g randes : 
elles var ien t beaucoup avec l ' âge . Les j e u n e s 
on t des p l u m e s p lus longues et p lus étroi tes q u e 
les adu l t e s ; celles sur tout de la col lere t te p r é 
sentent u n e conformat ion tou t e par t i cu l iè re , Il 
est s u r p r e n a n t que des orn i tho log is tes t r è s -d i s 
t ingués n ' a ien t pas r e c o n n u ce t te différence ; 
aussi , j e dois insis ter sur ce fait que les j e u n e s 
gyps sont fac i lement reconna issab les aux p l u 
mes longues et flottantes qui cons t i tuen t leur 
co l le re t te , t and is q u e les vieux on t cet te colle
r e t t e formée de p lumes cour tes , éba rbées , et 

^ p l u t ô t semblables à des poi ls . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce genre a 

des r ep résen tan t s dans t o u t l ' anc ien c o n t i n e n t : 
u n e seule espèce appa r t i en t à l 'Europe . 

L F , G Y P S F A U V E — GYPS FVLVVS. 

Der faille Gànsesgeier. The griffin Vullure. 

C a r a c t è r e s . — L e gyps fauve (fig. 133 e t Pl . XI) 

est un oiseau de l m , 1 3 de long, sur 2 m , 7 2 d 'en
vergure ; la longueur de l 'aile pliée est de 72 cen t . , 
cel le de la queue de 3 2 . Son p luma ge est d 'un 
b r u n fauve clair un i fo rme, le ven t re é tan t plus 
foncé q u e le dos . Chaque p l u m e est bordée d 'un 
l iséré clair . Les g randes couver tu res supér ieures 
de l 'aile sont bo rdées de b lanc , ce qu i forme 
u n e b a n d e claire en travers de l 'aile. Les r émiges 
p r i m a i r e s et les rec l r i ces sont noires ; les r émiges 
seconda i res d 'un gris b r u n , bo rdées en dehors 
d 'un mince liséré fauve; les p l u m e s de la col le
re t te b lanches ou d 'un b lanc j a u n â t r e . L 'œil 
es t b r u n c l a i r ; la cire gris de p l o m b foncé ; le 
bec b r u n de corne ; les pat tes son t d ' u n gris 
b r u n â t r e clair . 

Les j e u n e s oiseaux on t u n p luma ge plus foncé, 
avec les tiges des p lumes plus a p p a r e n t e s . Les 
p l u m e s de la col leret te sont b r u n e s , l ongues et 
minces , tandis q u e , chez l ' adul te , elles sont cou r 
tes , ébarbées et b l anches . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L e gyps fauve 

est c o m m u n dans la Transylvanie , dans tou te la 
pén insu l e He l lén ique , à pa r t i r des Ba lkhans , 
dans l 'est , le sud et le cen t re de l 'Espagne et 
d a n s le sud de l ' I ta l ie ; quelquefois , ma i s r a re 
m e n t , il s 'égare j u s q u ' e n A l l emagne . Il est bien 
plus r é p a n d u encore dans tou te l 'Egypte , dans 
le n o r d de la Nub ie , dans la p r inc ipau té de 
T u n i s , en Algér ie , au Maroc , et il est éga lement 
c o m m u n dans le nord-oues t de l'Asie. On le r e 

t rouve dans l 'H ima laya ; ma i s il descend r a re 
m e n t dans les p la ines de l ' Inde , où il est rem
placé pa r deux espèces voisines, les gyps indicus 
et gyps bengnlicus, qu i lui r e s semL '^n t b e a u 
c o u p . 

L E G Y P S D E R U P P E L L — GYPS ItUPPELLII. 

Der Sperbergeier. The Sparrowhaivh-Vultare. 

C a r a c t è r e s . — Le gyps d e Ruppel l , q u ' o n a 
quelquefois n o m m é vautour-épervier, est l 'espèce 
la plus bel le du g e n r e . C'est un oiseau de I r a ,05 
de long et de 2"',<17 d ' e n v e r g u r e ; la longueur de 
son aile p l iée est de 66 cent . , et celle de la q u e u e 
de 26. L ' adu l t e a toutes ses p l u m e s , les rémiges 
et les rec t r i ces exceptées , d 'un b r u n gris foncé, 
bo rdées à leur e x t r é m i t é d ' u n l iséré p lus ou 
moins l a rge , d e m i - c i r c u l a i r e , d ' u n blanc sale ; 
le cou à pe ine couver t de que lques p lumes 
éparses et d ' u n gris b l eu , pa s san t au r o u g e cou
leur de cha i r sur les côtés de la gorge ; les par t ies 
n u e s de l 'épaule d ' u n gris cendré , bordées de 
rouge d e c o u l e u r c h a i r ; l 'œil g r i s d ' a r g e n t ; le bec 
j a u n e à la rac ine , c o u l e u r de p l o m b à la p o i n t e ; 
la cire no i re ; les pa t tes d ' u n gris de p l o m b 
foncé. La col leret te est composée de p l u m e s 
c o u r t e s , b l a n c h e s , semblab les à des poi ls . 

L e s j e u n e s on t des p lumes d ' un gris b r u n foncé, 
à, tiges et à liséré j a u n e b r u n â t r e ; les pennes 
des ailes et de la q u e u e d 'un b r u n no i r ; l 'œil b r u n 
r o u g e â t r e c l a i r ; le bec e n t i è r e m e n t noi r , sauf 
ses bords qui sont b l euâ t r e s ; les pa t tes d 'un gris 
ve rdâ t r e . La col leret te est formée de p l u m e s lon
gues , m inces , d 'un brun foncé, à t iges b r u n - j a u n e . 
Ce n ' es t q u ' a p r è s p lus i eu r s années que le p l u 
m a g e des j e u n e s r e s semble à celui des adu l tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le gyps de 

Ruppe l l se t rouve dans tout le cen t re de l 'Afri
q u e , à par t i r de la N u b i e ; il y remplace le gyps 
fauve. Dans le sud d e ce t te par t ie du m o n d e , il 
est r e m p l a c é à son t o u r p a r une espèce t r è s -
voisine, le gyps Kolbii. 

Nous ferons r e m a r q u e r , en passant , q u e les 
vu l tú r idas voisins du gyps fauve, n 'on t pas e n 
core été é tud iés d 'une m a n i è r e suffisante, et 
qu 'on ne p e u t pa r c o n s é q u e n t se p r o n o n c e r en 
t o u t e assurance sur leur i n d é p e n d a n c e spéc i 
fique. 

Alneurs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — T o u s les gyps 

para i s sen t h a b i t e r les roche r s , e t ce n 'est q u e là 
q u e l 'on t r o u v e leurs aires : aussi les r e n c o n t r e -
t -on su r tou t a u voisinage des m o n t a g n e s e sca r 
pées . J a m a i s j e n'ai vu le gyps fauve p e r c h é sur 
u n a r b r e ; pa r con t re , le gyps de Ruppe l l y passe 
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souvent la n u i t . D'après ce que j ' a i pu obser 

ver, les gyps m a n q u e n t t o t a l emen t dans l ' inté

r ieur des forets. 

Les m œ u r s des gyps se r a p p r o c h e n t beaucoup 

de celles des au t res vul tur idés ; toutefois , elles 

p résen ten t q u e l q u e s différences i m p o r t a n t e s . Les 

gyps se m e u v e n t avec plus de rapidi té et d 'é légance 

que les au t res vu l tu r idés de l 'ancien m o n d e ; en 

s 'abat tant , s u r t o u t , ils déploient p r e s q u e au t an t 

de légèreté q u ' u n faucon, et c h a n g e n t faci lement 

de d i rec t ion , tandis que les au t res se laissent 

tomber ve r t i ca lement presque j u s q u e sur le sol. 

A te r re , ils m a r c h e n t assez bien pour q u ' u n 

h o m m e ait de la pe ine à les a t t e indre à la cou r se . 

De tous les vu l tur idés , ils sont les plus rusés , 

les p lus colères , les p lus violents. L e u r intel l i 

gence est b o r n é e ; les basses qual i tés , seules , 

semblent ê t re développées chez eux . 

Ils vivent en g randes sociétés , n i chen t en c o 

lonies, et se r éun i s sen t souvent à d'auLres v a u 

tours ; mais ils sont tou jours les p r e m i e r s à a m e 

ner la d iscorde , et ne t a r d e n t pas à d o m i n e r les 

autres espèces . Ils m a r c h e n t dro i t sur celui qu i 

les a t t a q u e . Blessés, ils se défendent avec r age , 

se préc ip i ten t m ê m e sur l ' h o m m e , font des 

bonds d ' u n d e m i m è t r e de h a u t , c l aquen t d u 

bec et s 'é lancent toujours vers la figure de l eu r 

adversaire . Quand on les a t t a q u e , ils se sauvent 

d 'abord en c o u r a n t ; mais les se r re - t -on de t rop 

p r è s , ils se r e t o u r n e n t s u b i t e m e n t , sifflent 

c o m m e les h i b o u x , rou len t des yeux furieux. 

Est-on pa rvenu à les saisir , ils se défendent avec 

leurs se r res , et , que lque peu acérées qu 'e l les 

soient, elles n ' en font pas moins des blessures 

dangereuses . Us ne se compor t en t pas a u t r e m e n t 

vis-à-vis de leurs semblab les . Il arr ive parfois 

que deux gyps, qu i , jusque- là , avaient vécu dans 

'a paix la plus p r o f o n d e , qui volaient t r anqu i l l e 

ment l 'un à côté de l ' au t re , c o m m e n c e n t un 

combat , dans l ' a r d e u r d u q u e l ils oub l i en t la 

hauteur où ils se t r ouven t . 

« Dans u n e chasse à la S ie r ra de Guadar 

rama, di t m o n f rère , je vis hau t , dans les a i rs , 

deux gyps fondre tout à coup l 'un su r l ' a u t r e ; 

ils se saisirent m u t u e l l e m e n t , et , incapbles de 

cont inuer à voler, ils t o m b è r e n t à t e r r e en tou r 

bi l lonnant c o m m e u n e masse ine r t e . Cela ne 

refroidit pas leur fureur . Ils c o n t i n u è r e n t la 

lut te , sans se p r éoccupe r de ce qui les envi ron

nait. Un be rge r vou lu t s 'en e m p a r e r et t o m b a 

dessus avec un bâ ton . Il leur fallut recevoir p lu 

sieurs coups , avant que l ' idée l e u r vînt qu ' i l s fe

raient b ien mieux de s 'éloigner et de r eme t t r e à 

plus tard la repr ise de leur due l . Us finirent par 

se séparer et pa r se sauver à t i re-d 'ai le , cha

cun de son côté . » 

Ils ont leur rôle dé t e rminé dans l ' a t taque d 'un 

cadavre : ce sont eux qui m a n g e n t s u r t o u t les 

o r g a n e s con tenus dans les cavités. Que lques 

coups de bec leur suffisent p o u r ouvr i r dans la 

paroi abdomina l e u n e b r è c h e suffisante p o u r y 

en t re r leur long cou. On voit, à leurs t ressai l le

m e n t s , avec quei le a r d e u r ils sont à l 'œuvre . Us 

avalent les viscères , c o m m e le c œ u r , le foie, 

sans sort i r la t ê te de la cavité a b d o m i n a l e ; q u a n t 

aux in tes t ins , ils les t i ren t h o r s du corps , puis 

les coupen t d 'un coup de bec et les avalent par 

morceaux . L e u r tête, et l eur cou sont r ecouver t s 

de sang et de débr is , l eur aspect est h ideux . J e 

ne sais si, en réa l i t é , ils a t t a q u e n t les a n i m a u x 

ma lades ou m o u r a n t s , c o m m e le fait le con

dor . Les Arabes et les be rge r s des montagnes 

du sud de la Hongr ie leur i m p u t e n t de parei ls 

méfai ts . Ces dern ie rs on t assuré à Làzàr q u e 

le vau tou r chauve a t t aqua i t et tua i t les m o u t o n s 

égarés . 

D 'après mes observa t ions , les gyps d o r m e n t 

l o n g t e m p s p e n d a n t l e j o u r . Ce n 'es t que q u e l q u e s 

heures avant midi qu ' i l s se m e t t e n t en chasse , 

e t , vers midi , ils p r e n n e n t l e u r n o u r r i t u r e . Lors

qu' i ls on t des pe t i t s , ils sont tenus à plus d ' a c 

tivité. Làzâr , du mo ins , m 'éc r i t en avoir vu , « à 

ce t te époque , pa r t i r peu après le lever du soleil , 

et pa rcour i r d 'abord p e n d a n t près d ' u n e h e u r e 

les a l en tours d u r o c h e r où ils é ta ient établ is . 

S 'élevant ensui te peu à p e u , en décr ivant des 

cercles de plus en p lus g r a n d s , ils finissent pa r 

d ispara î t re dans le lo in ta in . Vers mid i , ils revien

n en t , chacun de son côté, se réun issen t p rès de 

leur colonie, et se r e m e t t e n t à t o u r n e r a u t o u r 

de leur roche r . Après cet exerc ice , ils v iennen t 

se poser sur u n e sail l ie, sur u n e a rê t e , et s'y r e 

posent d u r a n t que lques h e u r e s . En t r e deux et 

trois h e u r e s de l ' ap rè s -mid i , ils s 'é lèvent de 

nouveau avec g rand b ru i t , t o u r n e n t quelquefois 

au tou r de leur d e m e u r e , e t r e p a r t e n t p o u r se 

m e t t r e en quê te de n o u r r i t u r e ; mais ils y consa 

c ren t moins de t e m p s . P lus ieurs h e u r e s avant le 

c o u c h e r du soleil, ils sont déjà de r e t o u r à l ' en 

droi t où ils on t élu domic i l e . » 

B a l d a m u s , Krupe r , S i m m p s o n et m o n frère 

nous ont fait, dans ces de rn ie r s t e m p s , conna î t r e 

le m o d e de r e p r o d u c t i o n du gyps fauve. J e ne 

crois pouvoir m i e u x faire que de ci ter t ex tue l le 

m e n t le dernier au t eu r , qu i est le plus comple t 

et le plus concis . 

« Dans le mid i de l 'Europe , les a m o u r s du 

gyps fauve ont lieu dans la seconde moi t ié de fé-
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vrier ou au c o m m e n c e m e n t de m a r s . L 'a i re est 
cons t ru i t e dans une crevasse de roche r , ou a u -
dessous d 'une saillie qui la s u r p l o m b e ; elle est 
formée d 'une couche peu épaisse de b r a n c h e s 
d 'un faible vo lume . La femelle y p o n d un seul œuf, 
gros c o m m e un œuf d 'o ie ; le mâle le couve le 
m a t i n et les p remiè res heures de l ' ap rè s -mid i , 
la femelle t o u t le reste de la j o u r n é e . J a m a i s 
le gyps fauve ne n iche sur les a rb res . Lo r sque la 
place est convenable , on y t rouve toujours plu
s ieurs a i res , d is tantes l 'une de l ' au t r e de cen t à 
deux cents pas . Ces colonies ne sont pas formées 
exc lus ivement pa r les gyps fauves ; on y t rouve 
encore des gypaètes , des pseudaè te s Bonel l i , et 
m ê m e des cigognes noires . 

« L e s gyps fauves ne qu i t l en t pas volont iers 
leurs œufs ; il faut un b ru i t assez fort p o u r les 
a t t i re r hors de leurs t r o u s ; ils se t i ennen t alors à 
l ' en t rée , r e g a r d e n t de tous côtés , c h e r c h a n t qui 
a pu t r oub l e r leur repos , et n e s 'envolent q u e 
q u a n d ils sont bien conva incus du dange r . Dans 
mes chasses aux environs de l 'Escur ia l , j e m e 
suis souvent a m u s é à faire lever des gyps de 
dessus leurs œufs . Chaque fois que j e cr iais , ils 
appara i s sa ien t , r ega rda ien t de tous côtés, et , ne 
p o u v a n t m 'ape rcevo i r , r en t r a i en t dans leur n id . 
Un coup de feu les faisait tous fuir en g rande 
h â t e ; et il fallait a t t end re long temps pour les voir 
reveni r : ce n 'é ta i t qu ' au bout d 'une d e m i - h e u r e 
qu ' i ls appara issa ien t de nouveau , l 'un après 
l ' au t r e . Chacun visitait les a len tours de son n id , 
puis venait se p e r c h e r s u r l e r o c h c r , r egarda i t e n 
core de tous les côtés , et disparaissai t enfin au 
fond de sa crevasse. On a souvent dit et r épé té 
que ces vul tur idés a t t a q u a i e n t c o u r a g e u s e m e n t 
le chasseur qui voula i t s ' empare r de leurs p e t i t s ; 
d ' après ce que j ' a i pu voir , ce t te asser t ion est 
c o m p l è t e m e n t d é n u é e de fondemen t . 

« On ignore encore quel le est la d u r é e de 
l ' incubat ion ; on sait seu lement qu ' à la fin de 
mars les peti ts sont éclos. J a m a i s ces oiseaux 
n ' exha l en t une odeur bien ag réab le . Déjà l eur 
œuf, t o u t frais p o n d u , a u n e odeur de musc si 
épouvan tab le qu ' i l faut ê t re u n na tura l i s te p a s 
s ionné p o u r avoir le courage de vider u n de ces 
œufs , e t encore ne le fait-on pas toujours sans 
dégoût . 

« Les pet i t s r e s semblen t dans les p r e m i e r s t e m p s 
à un paque t de l a ine ; les pa r en t s les so ignent 
avec b e a u c o u p de t e n d r e s s e ; ils les nou r r i s sen t 
d ' abord avec de la viande c o m p l è t e m e n t p u t r é 
fiée, puis ils leur donnen t des a l iments plus sol i 
des, mais p rovenan t toujours de la m ê m e sou rce . 
Un pareil r ég ime n 'es t guère p rop re , on le com

prend , à faire d ispara î t re la p u a n t e u r i n n é e d e ces 
o iseaux. Grâce à la q u a n t i t é é n o r m e d ' a l imen t s 
qu ' i ls avalent , les j e u n e s cro issent t rès-rapide
m e n t ; ce n 'est toutefois qu ' à t rois mois qu' i ls 
peuvent p r en d re leur essor. » 

C a p t i v i t é . — B a l d a m u s e u t un gyps fauve qui 
avait été pris dans le nid ; sa tai l le étai t celle d 'un 
g rand c o q ; il était r ecouve r t d 'un duve t épais et 
la ineux, d ' un b lanc s a l e ; il exhala i t , s u r t o u t par 
les n a r i n e s , une o d e u r r e p o u s s a n t e , e t étai t 
d 'une voraci té e x t r ê m e . A peine c a p t u r é , il 
m a n g e a deux grives et u n coucou , le l ende
ma in , un mi l an , u n e carpe de m o y e n n e taille et 
les intest ins de p lus ieurs o iseaux. Tro is s ema ines 
après , c 'est à pe ine si l 'on pouvai t le rassasier . 
En v ing t -qua t re heures , il englout i t les viscères 
de deux veaux, et avala tou t ce qu ' i l put t r ouve r , 
m ê m e du bois et de la t e r re : les passagers d u 
ba teau à vapeur , de l eu r cô té , lui fourn i ren t 
aussi q u e l q u e s a l i m e n t s . Lu i donna i t -on u n ani
m a l ent ie r , il che rcha i t toujours à lui ouvri r 
d ' abord le v e n t r e . P lus ta rd , il ne l o u c h a j a 
mais au res te d 'un cadavre , avant d 'en avoir 
c o m p l é m e n t vidé l ' a b d o m e n . 

« Sa voraci té était telle, di t B a l d a m u s , q u e , 
q u a n d il m e voyait en t r e r dans son é tab le sans 
r ien lui appor t e r , il se m e t t a i t à cr ier , à secouer 
la tê te , se préc ip i ta i t sur m o i , m e m o r d a i t les 
p ieds et les v ê t e m e n t s . Il appr i t b ien tô t à me dis
t i ngue r des au t r e s pe r sonnes . » 

Un gyps fauve apprivoisé est u n e chose tou t à 
fait excep t ionne l l e ; d 'o rd ina i re , il res te méfiant 
et m é c h a n t , m ê m e avec son m a î t r e . « Ce 
n 'es t pas t rop s 'avancer , dit m o n frère , q u e de 
d i r e qu ' i l d e m e u r e tou jours j u squ ' à u n certain 
p o i n t d a n g e r e u x . U n e seule fois, j ' a i vu u n gyps 
r é e l l e m e n t appr ivoisé ; c 'é ta i t dans u n e auberge , 
à B a y o n n e ; encore était-il a t t aché pa r u n e lon 
gue c h a î n e , qu i gênai t c o n s i d é r a b l e m e n t ses 
m o u v e m e n t s . Cet oiseau ar r iva i t à l 'appel de son 
m a î t r e , s ' approcha i t de lui , se laissait p rendre 
et caresser à la t ê t e , au cou et au dos . Il vivait 
en t rès-bons rappor t s avec les ch iens de l 'au
be rge . » 

Lâzâr dit q u e le gyps fauve est faux et maus 
sade : il le c o m p a r e volont iers aux mélanco l i 
ques m é c h a n t s . 11 n ' e n a j amais vu que deux qu i 
fussent apprivoisés . L ' un d 'eux suivait son maî 
t re c o m m e un ch ien ; il en t r ep rena i t parfois de 
pet i tes e x c u r s i o n s , qu i d u r a i e n t u n ou deux 
j o u r s , pu i s r evena i t . Le second appa r t ena i t à 
un b o u c h e r , qui le conserva p lus ieurs années . Il 
vivait en parfaite ami t i é avec u n vieux chien. 
Lo r sque celui-ci m o u r u t , on je ta son cadavre au 
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rapace, ma i s , quo ique affamé, il ne t o u c h a pas 

à son ancien ami ; il devint t r i s t e , refusa tou te 

nour r i tu re , et m o u r u t h u i t j o u r s après le ch ien . 

U s a g e s e t p r o d u i t » . — En E g y p t e , les plu

mes du gyps fauve sont employées a divers 

usages. Les pennes des ailes et de la q u e u e se r 

vent, n o t a m m e n t , de pa rures e t e n t r e n t dans la 

confection de divers ustensi les . Dans l 'île de Crète 

et en Arabie , on vend, dit-on, les peaux de vau

tour aux pel let iers , p o u r en faire des f o u r r u r e s ; 

les seigneurs a rabes et t u r c s , d ' après B e l o n , 

payaient ces fourrures excess ivement cher . A u 

jourd 'hu i , on ne paraî t plus connaîLre cet usage en 

Egypte; du moins , n 'en ai-je j a m a i s en tendu par ler . 

L E S V A U T O U R S — VULTUR. 

Die Schofiftjeier. 

C a r a c t è r e s . — Les vau tours p r o p r e m e n t dits 

diffèrent des gyps par leur corps plus é p a i s ; un 

cou plus cour t et p lus fo r t ; une tête plus 

grande, un bec plus v igoureux et ayan t q u e l q u e 

analogie avec celui de l 'aigle fauve; des ailes bien 

plus amples . L e u r p l u m a g e est aussi p lus m o u 

et plus s e r r é ; leur tê te est couver te d 'un duvet 

court, la ineux et c r épu , formant à l 'occiput u n e 

sorte de h o u p p e ; la n u q u e et que lques par t ies 

d e l à gorge sont n u e s , et la col leret te es t for

m é e de p l u m e s cour t e s , la rges , à peine décom

posées, et de c o u l e u r foncée . 

I,H VAL'TOL'Il MOINE O u CEMHIE — VULTUR 
CINEIIEUS. 

Der Kullengeier. The Arabian Vulture. 

C a r a c t è r e s . — Le vau tour c e n d r é , ou vau

tour moine, ou grand vautour, c o m m e le n o m 

mai t Buffon (Pl. X I ) , est le plus g r a n d des 

oiseaux d ' E u r o p e . Il a 1™,14 de long et 2 œ , i l 4 

d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée mesu re 8 U cen t . , et 

la queue 41 cen t . La femelle a de 4 à G cen t , 

de plus en longueur , et de G à 8 cent , de plus 

en envergure . Cet oiseau a d o n c à p e u près 

la taille du condor . Son p l u m a g e est d 'un b r u n 

foncé un i forme. En ou t r e , il a l 'œil b r u n ; le bec 

b leu à la base, rougeâ t r e par p laces , pu i s d 'un 

violet vif, et b l eu à la poin te ; les pat tes b l a n 

ches ou cou leu r de c h a i r , à reflets v iole ts ; les 

part ies n u e s du cou d 'un gris de p lomb c l a i r ; le 

cercle n u qui e n t o u r e l 'œil violet. 

Les j e u n e s son t plus foncés que les adu l tes ; 

l eu r p l u m a g e a plus d ' é c l a t ; le duvet de la fêtç 

est d 'un brun gris sale. 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le vau tour 

cendré se trouve dans Jes trois pén insu les 

mér id iona l e s de l 'Europe . Rare en Espagne , 

dans les Pyrénées françaises et en I ta l ie , il est 

p lus c o m m u n que le gyps fauve dans les P r i n c i 

pau té s danub iennes . De l à , il s 'étend dans u n e 

g r a n d e par t ie de l 'Asie, j u squ ' à l 'Altaï et à l 'Hi

malaya . L 'Atlas excepté , il ne se t rouve pas en 

Afrique. 

D'après E v e r s m a n n , i l s 'é tend c o n t i n u e l l e m e n t 

en Asie. Il y a v ing t -c inq ans , il é ta i t r a re dans le 

sud de l 'Oural ; Pa l las ne l'y avait pas ohservé et 

il y est a c t u e l l e m e n t t r è s - c o m m u n . Les épizoo-

t ies , qui depuis p lus ieurs années r égnen t dans 

ces con t rées , lui p r o c u r e n t une abondan te n o u r 

r i t u r e . 

Ce vau tou r , oiseau rare au jourd 'hu i chez nous , 

l 'était b e a u c o u p moins au x v i e s iècle . A ld ro -

v a n d e r a p p o r t e qu' i l n icha i t dans les m o n t a g n e s 

d 'Auvergne et qu 'on le r encon t r a i t j u s q u ' e n 

Ecosse, aux environs d ' E d i m b o u r g . On l'a tué 

p lus ieurs fois en Al lemagne . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les VaU-

tours c end ré s , d 'après les observat ions d e plu
s ieurs au t eu r s et les miennes , sont moins n o m 
b reux que les vau tours fauves; en E s p a g n e , on 
ne les voit qu ' isolés ou réun i s par peti tes fa
mil les de trois à c inq . Ils fondent avec les gyps 
fauves sur les cadavres des a n i m a u x , mais se 
c o m p o r t e n t avec plus de dignité que ceux-ci . 
Leurs m œ u r s sont en parfaite h a r m o n i e avec 
l eu r s ta ture plus noble . Leu r s m o u v e m e n t s , dans 
le vo l , son t moins b rusques , mais plus sou tenus , 
p lus régul ie rs que ceux du gyps fauve. Leur 
po r t est plus noble, et rappel le celui des a ig les ; 
leur œil n 'a poin t l 'expression fausse et m é 
chan te du gyps fauve, il a que lque chose d'ar
dent et. de p r u d e n t à la fois. Les vau tou r s c e n 
drés se nour r i s sen t s u r t o u t de la cha i r des a n i 
m a u x ; ils ne m a n g e n t les infestins q u e quand 
ils n 'ont pas d ' au t re choix. Ils avalent aussi les 
os . Lazâr m ' a p p r e n d q u ' a u r appor t de tous les 
chasseurs de la Transylvanie , ils a t t a q u e n t e t 
t u e n t les mammifè re s vivants . 

A l 'arr ivée des t roupeaux aux Alpines , com
m e n c e n t à s u c c o m b e r les bêtes faibles ou mala
d e s , e t leurs corps sont abandonnés sur la t e r r e . 
Alors des bandes de vau tours appara i s sen t , e t ne 
laissent des corps que les ossements d é n u d é s , qui 
forment c o m m e les ja lons de la r o u t e . Qui guide 
les vautours dans ce t te course à t i r e -d ' a i l e? Leur 
odora t , r éponda i t -on jadis , qui est mervei l leuse
m e n t développé, si développé, p ré t enda ien t les 
anc iens , q u e le j o u r de la batai l le de P h a r s a l e , 

a l térés pa r l ' odeur du ca rnage , tous les vautours 
d'Asie v in ren t b a n q u e t e r sur le c h a m p de batail le. 

Les p r e m i e r s vautours arrivés aux Alpines ont 
sans doute t racé la voie, car leur n o m b r e aug
men te sens ib lement . 

Le vau tour c e n d r é n iche exc lus ivement sur 
les a rb res . Un ami du c o m t e Làzdr en a t rouvé 
p lus ieurs a i res dans u n e forêt, su r les hords du 
D a n u b e , deux sur un ti l leul , u n e sur un orme 
g i g a n t e s q u e , une au t r e sur un p in . Mon frère 
a fait les m ê m e s observa t ions . « Le vau tou r 
cendré , dit-il, ne n iche pas en colonies , c o m m e 
le vau tou r fauve ; c h a q u e paire est soli taire, et , 
en Espagne du moins , ne s 'établit que sur les 
a rb re s . Son aire est cons t ru i te su r une m è r e 
b r a n c h e d 'un p i n , ou au mil ieu de la c ime 
touffue d 'un chêne vert , mais j amais à plus de 
hu i t ou dix pieds du sol. La cha rpen t e en est 
formée de b û c h e s de la grosseur du b r a s , sur 
lesquelles repose u n e seconde c o u c h e de b r a n 
ches p lus pe t i t e s ; puis v ient l 'excavat ion, qu i 
est peu profonde et tapissée de ramil les dessé
chées . A la tin de février, on y t rouve un œuf 
b lanc , à coquil le épaisse, p lus pet i t q u e celui 
du gyps fauve. On di t que l 'on r e n c o n t r e p a r 
fois deux œufs , souvent t a c h e t é s ; j a m a i s , pour 
m a par t , je n 'en ai vu plus d ' un , et t ous les 
chasseurs espagnols , q u e j ' a i in te r rogés à ce 
sujet , n ' en ont j a m a i s vu davan tage . 

« Le j eune v a u t o u r , au m o m e n t où il éclôt , 
est couver t d 'un duve t serré , b lanc et l a ineux ; 
ce n 'es t q u ' à q u a t r e mois , qu' i l peu t c o m m e n c e r 
à voler. Les pa ren t s le nour r i s sen t de c h a r o g n e ; 
mais j a m a i s ils ne le défendent c o u r a g e u s e m e n t , 
c o m m e on l'a dit et r épé té . 

ce Le chasseur s 'approche-t- i l de l 'aire où se 
trouve un pet i t , les vau tou r s l ' en touren t , mais 
de loin, et tou jours hors de por tée . P rès de la 
Granja, les vau tours t rouven t , p o u r s 'établir , des 
lieux magni f iques , au mi l i eu des épaisses forêts 
de p ins qui e n t o u r e n t le v i l l a g e ; là, leurs aires 
ne sont pas à un q u a r t de l ieue l 'une de l ' au t re . 
J 'ai vu u n e fois u n e aire de vau tours cendrés 
t ou t près d 'une colonie de gyps fauves : à la 
véri té , l ' a rb re sur leque l elle reposai t é ta i t le 
seul qui existât dans les environs , e t c'est p r o 
b a b l e m e n t la cause qui a d é t e r m i n é ces oiseaux 
à venir n icher t ou t aup rès de leurs congénè 
re s . » 

Dans les Alpines les v a u t o u r s chois issent pour 
perchoi rs les rocs les plus élevés de la cha îne et 
s'y l iennent en observat ion, soit p o u r y digérer 
q u a n d ils sont en repos , soit p o u r y gue t t e r la 
m o r t des m o u t o n s que l'on j e t t e chaque j o u r . 
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Cbasae. — On c o m p r e n d qu'i l n 'est pas diffi

cile de tendre des pièges , des e m b û c h e s à des 

Cires d ' une voraci té auss i difficile à sat isfaire. 

Le chasseur , le soir , c reuse un trou dans la t e r r e , 

le couvre de b r a n c h a g e s ou de f ragments de ro

ches don t il forme u n a m a s qui n'éveille pas la 

défiance des oiseaux : il p lace à vingt pas un ou 

deux mou lons mor t s , et le ma t in , avant l ' aube , 

il se glisse s i l enc ieusement dans son affût. Aussi

tôt que le j o u r para i t les t r o u p e a u x s 'éveillent, 

les c lochet tes t i n t e n t ; les vautours , engourd i s 

par la f ra îcheur de la nu i t , s ' é t i ren t , a l longen t 

la pat te , é t enden t l 'aile, lissent l eu r s p l u m e s , e t 

semblent d e m a n d e r de l 'œil aux envi rons s'ils 

pour ron t dé jeuner . A l 'aide d ' u n e longue-vue , 

le chasseur sui t fac i lement t o u t e cet te pet i te 

scène : il les voit souvent sur une corn iche tou te 

souillée de leurs dé jec t ions et de débr i s qu ' i l s y 
ont appor tés , r angés en file, semblables aux fe

melles des c o r m o r a n s qui couvent en longues 

lignes, aile con t r e aile, et faisant face à la mer . 

A peine ont- i ls achevé leur rap ide toi let te d u 

matin, ;-ecoué leurs ailes et fait c laquer , par quel 

ques b rusques chocs , leurs grosses p e n n e s , 

qu'ils se p réparen t à p r e n d r e le vol. Si la proie 

qui leur est offerte est assez bien placée p o u r 

qu'ils puissent la découvr i r de l eu r gî te , ils s 'é

lancent vers elle, s i non i l s s 'envolent l o u r d e m e n t , 

paresseusement , et décr ivent leurs g rands ce r 

cles d 'explorat ion. La table es t mise , ils ne peu 

vent m a n q u e r de l 'apercevoir , et b ientôt , posés 

sur le dos ou le ven t re boursouflé de la p ro ie , 

ils accueil lent avec colère ceux qu i veulent p r e n 

dre par t à la fête : ce ne sont alors q u e cr is , coups 

de becs, t i ra i l lements de morceaux à moi t i é d é 

tachés, en t r a înemen t s d 'en t ra i l les félidés qu i se 

déroulent sur la t e r r e souil lée de sang n o i r . Au 

milieu de cel te lu t te , de ces convoitises, de cette 

faim aigui l lonnée par la p ré sence de l a chai r , il 

est facile au chasseur de p r e n d r e son temps p o u r 

viser les plus beaux ou ajuster un g roupe . Le 

coup par t , les v ic l imes j o n c h e n t le sol, et ceux 

qui, plus h e u r e u x , o n t é t é respectés par le p lomb , 

s'envolent et r egagnen t les c imes où l ' h o m m e ne 

peut les a t t e indre . On s ' imagine qu 'à vingt ou 

trente pas , il est facile de les frapper à m o r t : 

cela n'est vrai que si le chasseur se sert du plus 

gros p lomb ; mais s'il emploie les n u m é r o s infé

rieurs, il pour ra e n t e n d r e , si le coup frappe 

l'aile, les grains r é sonne r et s ' amor t i r sur les 

grosses rémiges qui forment par leur jux tapos i 

tion c o m m e un solide bouc l i e r . Un na tura l i s te 

genevois, orn i thologis te d is t ingué , qu i s 'était 

rendu aux Alpines , dit avoir m a n q u é les trois 

ou qua t re p r e m i e r s v a u t o u r s pour les avoir t i rés 

avec du n° 4. Cet te chasse d u r e peu de j o u r s , et 

encore devierit-elledifficile lorsqu ' i l s ont en tendu 

les dé tona t ions et siffler le p l o m b à leurs orei l les . 

Ils font a lors un peu ta i re l eur g lou tonne r i e , e t 

ne s ' app rochen t qu ' avec c i r conspec t ion . Ce n 'es t 

p lus , dans les de rn ie r s j o u r s , que par hasa rd 

qu 'un vautour est t ué , t an t ils dev iennen t crain

tifs et fuyards . 

CuptiTitê. — Il y a p lus ieurs années déjà 

q u e Leisler nous a fait c o n n a î t r e les m œ u r s de 

cet oiseau en capt ivi té , s Au c o m m e n c e m e n t , 

dit-i l , m o n vau lour c e n d r é était d o u x et p a i 

s ib le ; mais , p lus ta rd , il devin t m é c h a n t , et f rap

pai t de son bec tous ceux qui l ' app rocha ien t , à 

l 'except ion de son ga rd i en . C o n t i n u e l l e m e n t 

j u c h é sur son pe rcho i r , il ne descenda i t sur le 

sol q u e p o u r boire et p o u r m a n g e r . Il restai t 

ries heu res en t iè res sur u n e pa t t e , le cou r e n t r é 

en t re les épau les . Des a n i m a u x en ple ine p u 

tréfact ion é ta ien t dévorés par lui avec au t an t de 

plaisir que des a n i m a u x r é c e m m e n t tués ; il en 

avalait la peau et les poils, mais pour les r égur 

gi ter b i en tô t . Il d igérai t e n t i è r e m e n t des os de 

cinq à six pouces de long ; j a m a i s il ne t o u c h a i t 

aux poissons . 11 suppor ta un froid de 12 degrés 

et u n e cha l eu r assez cons idé rab le . Il n ' a t t aqua i t 

point les a n i m a u x vivanLs; un chat et u n c o r 

beau vécu ren t l ong temps avec lui , et il ne fit 

r ien à u n lièvre que j e plaçai dans sa c a g e , 

q u o i q u e j e n e lui eusse pas donné à m a n g e r . 

Il dévorai t volont iers les chats m o r t s ; mais si , 

après en avoir a t t aché un à une ficelle, on l 'agi

ta i t de côté et d ' au t re , son p r e m i e r m o u v e m e n t 

étai t de fuir ; puis il revenai t , donna i t un c o u p 

de pat te à la bê te m o r t e , se sauvait de nouveau 

et répé ta i t ce m a n è g e p lus ieurs fois, j u s q u ' à ce 

qu ' i l fût convaincu que le chat é tai t b ien m o r t . 

P o u r tuer ce vau tour , on lui donna douze gra ins 

d 'arsenic (0 g r , 60) . Au bout d 'une h e u r e , il fut 

pris de frissons, il vomi t la viande e m p o i s o n n é e , 

mais pour la manger de nouveau , et une h e u r e 

après , i l étai t gué r i . Le m ê m e j o u r , on lui d o n n a 

encore deux gros (8 gr . ) d ' a r s e n i c ; il eut de 

nouveaux frissons, de nouveaux v o m i s s e m e n t s ; 

cependan t il n ' en m o u r u t pas . Il fallut lui c o u 

per le cou . » 

« J 'a i u n vau tour c e n d r é depuis deux ans , 

m 'écr i t le comte Làzar . Un jour , u n e de ses 

ailes s 'é tant engagée dans les b a r r e a u x d e sa 

cage, il se brisa l 'os du carpe ; j e d u s lui en faire 

l ' a m p u t a t i o n ; depuis , il e r re l i b r emen t dans ma 

cou r . Tou t le temps qu' i l est res té en cage , il 

s'est m o n t r é m a u s s a d e ; depuis qu ' i l esL l ibre , 
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il est devenu g . i i , a m u s a n t m ô m e . Il se fait un 
plaisir d'effrayer les poules , qu ' i l n ' a t t a q u e 
p o u r t a n t j a m a i s . Il p r e n d les cochons par la 
q u e u e et cour t après les chiens . Il est si ha rd i , 
q u e les é t rangers doivent se ten i r sur leur garde 
en sa p résence . Mon domes t i que a besoin de 
v e i l l e r a ce q u e Pandour, c 'est le n o m du vau
tour , ne lui enlève pas de force la v iande des
t inée à mes au t re s oiseaux. Pandour en t re dans 
la ma i son , et souvent , lo r sque j e qui t te m o n 
travail , j e le t rouve devant la por te de m a 
c h a m b r e . Tan t qu 'on ne l 'excite pas , il vit en 
bons rappor t s avec tou t le m o n d e ; les enfanls 
m ô m e s peuvent l ' app roche r sans c ra in te . Mais 
le t o u r m e n t e - t - o n , il se défend va i l l ammen t et 
d o n n e de v igoureux coups de bec . Lorsqu ' i l est 
en colère , il a un aspect t r è s - c o m i q u e . Il laisse, 
pendre ses ailes à demi ouver tes , hér isse les 
longues p lumes de son dos , t ient son corps ho
r izonta l , avance son cou, t r ép igne et sautille 
d ' une façon si s ingul iè re , q u ' o n ne peu t s 'em-
pèche r de r i re . 11 est aussi vorace que le gyps 
fauve, mais ne peu t pas j e û n e r aussi long
t emps que lui . J e lui fais donne r à m a n g e r deux 
fois par j o u r . 11 a besoin d 'eau, boi t b e a u c o u p 
et se ba igne souvent e t t rès-volont iers . 11 préfère 
les mammi fè r e s aux o iseaux et ne touche j ama i s 
aux poissons, que l l e q u e soit sa faim. J e crois 
pouvoir conc lu re de sa m a n i è r e d ' ê t re q u e son 
goût est assez déve loppé . J e l'ai vu p r end re sou
ven t des morceaux de v iande dans son bec, les 
t o u r n e r , les r e t o u r n e r , c o m m e s'il les mâcha i t , 
puis les re je te r . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Dans l ' anc ienne R o m e , 

on considéra i t les vau tou r s c o m m e oiseaux à a u 
gures . Des c inq espèces qui présagea ien t l 'avenir : 
la b u s e , l 'orfraie, Vù-is musculus ( p robab l emen t le 
ca thar te ) , l 'aigle et le v a u t o u r , ce de rn i e r étai t 
le plus infaill ible, et son appar i t ion avait toujours 
u n e signification ce r t a ine . Suivant Aris tole et 
P l ine , l eurs présages étaient néfastes et annon
çaient des m a l h e u r s . 

Avan t la bata i l le de Ph i l i ppes , u n e bande de 
ces oiseaux se m i t à voler au-dessus d u camp 
de B i u t u s et de Cassius, rempl i ssan t l 'air de ses 
cr is . Elle annonça i t l eur défaite et leur m o r t . 

Un j o u r on les vit e n t r e r dans le t e m p l e de la 
Concorde , et pe r sonne ne s 'é tonna des proscr ip
tions e t des massacres qu i b i en tô t après ensan 
g lan tè ren t R o m e . 

L e u r p résence aux envi rons d ' u n c a m p te r r i 
fiait les so lda t s ; c 'é ta i t l ' annonce d ' une défai te , 
d 'un grand carnage : ils a t t enda i en t des cadavres . 

Si leur présence annonça i t g é n é r a l e m e n t des 

m a l h e u r s , il est des cas, cependan t , où ils furent 

oiseaux de bon augure . 

Les soldats de Mar ius avaient pris deux j eu n es 

vau tours , au cou d e s q u e l s ils avaient passé des 

coll iers, et qu i ne m a n q u a i e n t j ama i s , suivant 

P l u t a r q u e , de se m o n t r e r à l ' a rmée le j o u r où 

elle devait gagner u n e bata i l le . 

Douze vau tours ape rçus a n n o n ç a i e n t la réa l i 

sat ion complè te des espérances e t des projets 

c o n ç u s . 

R o m u l u s et R é m u s , divisés sur le choix du lieu 

où devait ôlre fondée Rome , r e c o u r u r e n t aux 

augures pour t e r m i n e r leur différend : R é m u s vit 

six vau tou r s , et Romulus d o u z e . 

Ce sont eux qui a n n o n c è r e n t à Ju les César, au 

d é b u t de sa ca r r i è re , les h au t e s dest inées de sa 

vie. Après son p r emie r consula t , e n t r a n t en 

grande p o m p e à Rome pour y sacrifier aux dieux, 

il a p e r ç u t u n e b a n d e de douze vautours p l anan t 

sur sa tôle. Sa for tune ne pouvai t dès lors être 

dou teuse . 

Enfin, et c'est le de rn ie r exemple r appor t é par 

l 'histoire d ' un présage h e u r e u x d o n n é par ces 

oiseaux, A u g u s t e , ap rès la m o r t de César, des 

cendan t dans le c h a m p de Mars p o u r ha ranguer 

les soldats , vit douze vau tour s . Il c r u t dès lors 

à sa miss ion e t fonda l ' e m p i r e . 

La F a b l e s'est e m p a r é e de cet te phys ionomie à 

inst incts bas et g lou lons , de cet te tète chauve , 

ignob le , p o u r personni l i e r la j a lous ie , la ha ine , 

l 'avar ice . P r o m é t h é e , a t t aché sur le Caucase 

pou ravo i r voulu dé robe r le feu divin, et livré à la 

voraci té d 'un vau tour qui lui déch i re les en l ra i l -

les , c'est la civilisation, c'est le p rogrès , c'est la 

lumiè re en b u t t e à l ' obscuran t i sme , à l 'esprit 

r é t rograde qui gue r ro ie , résiste et déch i r e les 

nova teurs . 

Je n e sais si à R o m e on a t t r ibua i t q u e l q u e 

vertu curat ive à la cha i r du vau tou r , m a i ; dans 

l ' anc ienne t h é r a p e u t i q u e il jou issa i t d 'une i m 

m e n s e r épu ta t ion . 

Un médec in , J é r ô m e , après avoir passé en re

vue tous les an imaux utiles en médec ine écri t : 

« Que dirai- je du v a u t o u r ? Sa cha i r n 'est ni 

agréab le , ni m ê m e b o n n e à m a n g e r ; mais si vous 

lisez les ouvrages des médec ins , vous y verrez 

que c h a q u e m e m b r e du vau tour renfe rme un r e 

m è d e par t i cu l ie r ; tôt curationes esse in vulture 
quot suut memùra. 
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L E V A U T O U H n c r r - É — vvirvii (LOPIIOGYPS) 

OCCIP1IALIS. 

Der Schopfyeier. 

Dans l ' i n t é r i eur de l 'Afrique, le vau tour 

cendré est r e m p l a c é par le vau tour h u p p é , 

dont on a voulu faire le type d 'un genre à 

part, en se fondant j e ne sais sur quels ca

rac tères : dans tons les cas, ceux t irés du p lu 

mage sont insuffisants, et ce sont à peu près 

les seuls q u e l 'on puisse invoquer . 

C a r a c t è r e s . — Le v a u t o u r h u p p é est un des 

plus beaux de tous les vau tour s . Il a la face 

supér ieure du corps , la po i t r ine , la q u e u e n o i 

râ t res , chaque p l u m e é tant bordée de b r u n ; 

la gorge, le ven t re , les pat tes , les rémiges se

condaires d 'un blanc p u r ; les r émiges p r i m a i 

res npires ; u n e h u p p e b lanche duveLeuse à 

l 'occ iput ; le cou nu , d 'un blanc b leuâ t re , avec 

des excroissances ve r ruqueuses no i r â t r e s , for

mant hu i t ou dix d e m i - a n n e a u x à la par t ie an

térieure ; l'œil d 'un b r u n foncé ; le bec b r u n -

roux à la base , b leu-no i r à la poinLe ; la mand i 

bule inférieure d 'un bleu c la i r ; la cire d 'un bleu 

pâle; les pat tes d 'un r o u g e p o u r p r e pâle ou d 'un 

blanc rougeâLre. 

Les j eunes sont d 'un b r u n noir foncé u n i 

forme, ils ont l 'œil gr is -bronzé c l a i r ; le bec 

rougeâlre ; les pat tes b l anches . 

Ce vautour a de 82 à 83 cen t , de long, et de 

2 m ,30 à 2 , n , 3 6 d ' e n v e r g u r e ; la l o n g u e u r de 

l'aile pliée est de 63 cen t . , celle de la q u e u e 

de 23 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Vautour 

huppé paraî t Être r épandu dans tou te l 'Afrique 

centrale. J e l'ai t rouvé dans les g randes forêts, 

depuis le sud de la Nub ie . C'est au moins un 

fait curieux à s ignaler que ce vau tour , ainsi q u e 

le sa rco ramphe papa , préfère les forêts aux lieux 

découverts . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On le r e n 

contre plus souven t sol i taire que les au t res vu l -

turidés ; il est plus r a r e q u ' e u x dans les villes et 

les vil lages. 

Dans les forêts où l ' h o m m e ne pénè t r e q u e 

ra rement , il n ' e s t po in t craintif. J e n 'a i pu ob

server son m o d e de r e p r o d u c t i o n , et je n'ai 

r ien ' l rouvô à cet égard dans les au t eu r s . 

Q u a n t à s e s m œ u r s e t à s e s hab i tudes , elles sont 

te l lement i den t iques â celles du vau tour cendré 

que je crois inu t i le de les déc r i r e . 

D'après Le Vail lant et A u d u b o n , ce n 'es t pas l'o

dorat du vau tour h u p p é , mais s eu l emen t sa vue 

qui est e x t r a o r d i n a i r e m e n t forte e t p e r ç a n t e . 

Le Vai l lant , dans ses explorat ions de l 'Afrique 

cent ra le , voulan t savoir à uuoi s'en ten i r sur 

l 'odoral des rapaces , tua un j o u r u n e gazelle qu'il 

laissa à découver t , et alla se cache r à que lques 

pas dans un fourré . La chai r était fraîche et ne 

pouvai t afiecler le sens olfactif des oiseaux de 

carnage : c e p e n d a n t peu de t e m p s s'était écoulé 

que les vau tours avaient déjà fait l eur appariLion. 

Voici c o m m e n t : l 'explosion d u coup de feu 

qui avait tué la gazelle avait éveillé l 'a t tent ion 

des corbeaux ; ces rôdeurs effrontés, qu ' on ren

cont re clans tou t l ' ancien conl inen t , se m i r e n t à 

p laner d 'abord et à s 'abat t re ensui te sur le corps . 

Bientôt les buses , qui avaient ape rçu l ' empresse

m e n t de la noire légion, p lanèren t de h au t , s 'ap-

p r o c h a n t l e n t e m e n t ; les mi lans , dont le vol est 

p lus é h v \ a c c o u r u r e n t ensu i t e , e t t r acè ren t , 

dans les zones supér ieures de l 'air, leurs orbes si

lencieux : c'est a lors qu 'à des dis tances éno rmes , 

sans douLe, et impéné t rab les à l'œil de l 'observa

t e u r , à une a l l i lude considérable , des vautours 

en observat ion pu ren t apercevoir les man œ u v re s 

des éc la i reurs . Un q u a r t d ' heure s ' é l a i t à peine 

écou lé , que sur tous les côLés du ciel , à l 'hor izon, 

d e p e l i t s points noirs se dé l achc ren t , grossissant 

à vue d 'œil : c 'é ta ient des vautours qui accou

ra ien t au festin ! 

A u d u b o n , sans nier e n t i è r e m e n t l ' odora t des 

rapaces , les croit p lu tô t guidés pa r l ' acui té de 

leur vue : « J ' a u r a i , écr i t - i l , à r appor t e r beau 

coup de faits p rouvan t que la puissance olfactive 

de ces oiseaux a élé exagérée , el q u e s'ils peu

vent sent i r à de cer ta ines d i s lances , ils p e u v e n t 

voir et de b e a u c o u p plus loin. » 

L E S O T O G Y P S — OTOGYPS 

Die Ohrengeicr. 

C a r a c t è r e s . — Les otogyps sont les géants de 

la famille. Leu r s d imens ions ne dépassent pas 

celles des au t r e s g rands vu l lu r idés , mais l eur 

corps est plus épais que celui d ' a u c u n e au t re 

espèce . Ils ont une tête é n o r m e ; un bec long et 

v igoureux ; des ailes t rès -grandes , t rès- larges, un 

peu a r rond i e s ; une q u e u e re la t ivement c o u r t e ; 

des tarses é levés ; la face infér ieure du corps , 

les cuisses et les j a m b e s couver les d 'un duvet , d u 

mil ieu duque l sor tent q u e l q u e s p lumes longues , 

minces , en forme de sabres . La tôle, la moiLié 

de la n u q u e et t o u t e la par l ie a n t é r i e u r e du cou 

sont nues ; le m e n t o n est couver t s eu l emen t de 

que lques poils ro ides , 
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L'OTOGïPS ORICOU — OTOGYPS AVR1CULAIUS. 

Dcr Ohrengeier. The sociable Vulture. 

C a r a c t è r e s . — L 'o togyps oricou (Pl . XI) a la 

rég ion du j a b o t couver te d 'un duvet ras , serré et 

s o y e u x ; le p lumage d 'un b r u n de suie plus ou 

moins p r o n o n c é , avec un liséré foncé sur les bar

bes externes des rémiges et des rec l r i ces , et u n e 

b o r d u r e claire sur les g randes couver tu res s u 

pér ieures de l'aile ; l 'œil d ' u n b r u n foncé; le bec 

cou l eu r de co rne sur les côtés , avec le s o m m e t 

de la m a n d i b u l e supér i eu re et la m a n d i b u l e in

fér ieure foncés; les pa t tes d 'un gris de p lomb 

clair ; les par t ies nues du cou grises ; les joues 

viole t tes . L o r s q u e l 'oiseau est t rès -exc i té , tou tes 

les par t ies n u e s du cou et de la tô te , le s o m m e t 

de la tête seul excepté , dev iennen t rouges . 

Chez b e a u c o u p d ' individus le dos et la n u q u e 

po r t en t que lques p lumes d 'un fauve pâle ou d 'un 

blanc j a u n â t r e . 

Les j e u n e s on t des cou leu r s plus foncées, e t 

les p l u m e s des par t ies infér ieures plus larges. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'otogyps OrL 

cou es t r é p a n d u dans tou te l 'Afrique. On le 
t rouve depuis la I lau te-Ëgypte j u s q u ' a u cap de 
B o n n e - E s p é r a n c e , et de l 'un à l 'autre Océan ; 
toutefois , il est plus rare que les au t res vu l t u r idé s . 
Il s'est quelquefois égaré dans le mid i de l 'Eu 
rope . Il se sera i t m ê m e , d i t - o n , établi en G r è c e ; 
mais les observa t ions les plus récen tes ne con
firment n u l l e m e n t ce d i r e . 

Aux Indes , l 'o r icou est r emplacé pa r u n e e s 
pèce vois ine , l 'otogyps chauve (otonyps calvus) 
ou sucuni, c o m m e l ' appel lent les Ind iens . 

M i i ' u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il est r a re 

de ne pas r e n c o n t r e r l 'or icou auprès des cada
vres des g r a n d s a n i m a u x , dans tous les pays , 
au sud de la Nubie cen t r a l e . Il ne c ra in t pas 
l ' h o m m e , et vient j u s q u e dans les villages et 
dans les abat to i rs . Cependan t il ne se m o n t r e pas 
aussi confiant q u e le p e r e n o p t è r e . Auprè s d ' une 
charogne , il est le maî t re ; il en chasse tous les 
au t re s vau tou r s , sauf le gyps fauve, et sait tenir 
les chiens en respect . 

L 'espèce ind ienne agit de m ê m e . « Les n a t u 
rels , di t J e r d o n , appe l len t le sucuni, roi des vau
tours , car tous le c ra ignen t et lui cèden t la 
place, dès qu ' i l se m o n t r e , D 

De tous les m e m b r e s de la famil le , l 'o togyps 
oricou est le plus vorace . 

« Su r le cadavre d 'un h i p p o p o t a m e , dit Le 
Vail lant , qu i le p r e m i e r a fait conna î t r e cet o i 
seau, étai t u n magnif ique vau tou r , occupé à le 

dévore r avec e m p r e s s e m e n t . J ama i s j e n ' en avais 
vu u n si g r a n d . . . . J e le b lessa i . . . . Quo ique déjà 
gorgé d 'une g rande quan t i t é de cha i r , puisque 
son gosier en renfe rmai t six livres et d e m i e lors
q u e j e le d isséquai , cependan t son a c h a r n e m e n t 
étai t tel , q u ' e n c h e r c h a n t à s 'envoler il a r rachai t 
encore un lambeau de sa pro ie , c o m m e s'il eût 
voulu l 'enlever tou t en t i è re avec lui. D 'un au t r e 
côté , le poids des v iandes qu ' i l venai t de dévorer 
l 'appesantissai t et ne lui pe rme t t a i t pas de pren
dre son vol si fac i lement . Nous e û m e s le t emps 
d 'arr iver avant qu' i l se fût enlevé , et nous 
c h e r c h â m e s à l ' a s s o m m e r à coups d e crosse . Il 
se défendi t l ong temps avec tou te l ' in t répid i té 
possible. 11 m o r d a i t nos fusils ou les frappai t du 
bec . Sa force é ta i t si g rande e n c o r e qu ' à c h a q u e 
coup il éraflait les canons . Il s u c c o m b a p o u r 
tan t . » 

L 'o togyps o r icou se c o m p o r t e c e p e n d a n t avec 
mo ins de basse avidité que les espèces à long 
c o u . II m a n g e t r è s - r ap idemen t . En cinq m i 
n u t e s , qua t re ou cinq de ces oiseaux ont com
p lè temen t dévoré un g r a n d chien don t ' ils ne 
laissent q u e le crâne et les os des pa t t es . J 'a i 
souvent été t é m o i n de la force de l 'oricou : 
un seul coup de bec lui suffit p o u r co u p e r la 
peau d 'un g rand a n i m a l , et que lques au t r e s pour 
m e t t r e à n u les musc les sur une g rande é t e n d u e . 
J ' en vis un p r e n d r e avec son bec une chèvre et 
la t u e r avec facilité. 

Après c h a q u e r epas , l 'or icou s 'envole vers le 
cours d ' eau le plus voisiu ; il s'y abreuve , s'y 
ne t to ie , s'y repose , c o m m e les poules ; il s 'en
fonce dans le sable et se chauffe au soleil ; puis , 
il s 'envole, décri t de vastes cercles dans les airs , 
p lane et r e t o u r n e à l ' endro i t où il passe la nu i t . 
J ama i s j e ne l'ai vu d o r m i r su r un rocher ; ce 
sont les a rbres qui lui servent de lieu de repos , 
e t encore ne choisit-il pas toujours les p lus é le
vés : le p r emie r venu fait son affaire, et souvent 
j ' e n ai r encon t r é sur des bu issons de mimosas , 
à peine h a u t s de trois m è t r e s . Il s'y t ient le corps 
p re sque pe rpend icu l a i r e , la tê te r en t rée dans les 
épaules , la q u e u e pendan te . 

Le ma t in , il res te au moins deux h e u r e s après 
le lever d u soleil immobi l e à l ' endro i t où il a 
fait sa nu i t . II est alors si peu défiant, qu 'on 
peu t app roche r du pied de l ' a rbre et le tue r avec 
du p l o m b . En revenant de Mensa, j ' a i surpr is 
dans une vallée que traversai t la r o u l e , une 
compagn ie de hui t de ces oiseaux en train de 
dormi r . Nous p û m e s passer tou t con t re l 'arbre où 
ils é taient , sans qu ' i l s fissent m i n e de b o u g e r ; ils 
ne s 'envolèrent q u e quand j ' e n eus tué u n ; mais 
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ils é ta ient enco re si a lourdis par le sommei l 

qu'ils se posèren t de nouveau à environ c inq 

cents pas de là. 

Avant 1 0 heu res du m a l i n , l 'or icou ne pa ra î t 

pas a u p r è s des c h a r o g n e s , et il s'en va au p lus 

tard à 4 ou 5 h e u r e s du soir. On peu t le r econ

naître de loin à son vol t r anqu i l l e et majes" 

tu eux. Lorsqu ' i l a aperçu u n e pro ie , il se 

laisse t o m b e r ve r t i ca lement d 'une cen ta ine de 

mèt res , pu is , ouvran t les ailes, é t e n d a n t les 

pattes, il se dir ige o b l i q u e m e n t vers l 'objet de sa 

convoitise. C o m m e le gyps fauve, il se n o u r r i t 

p r inc ipa lement de la cha i r muscu la i r e , e t semble 

dédaigner les viscères. 

Je n'ai pu faire a u c u n e observat ion su r le m o d e 

île reproduc t ion de cet oiseau ; aussi dois-je me 

contenter de citer Le Vail lant : a Le v a u t o u r o c 

cipital, dit cet i l lustre na tura l i s te (1), n iche dans 

les cavernes des r o c h e r s . La femelle ne pond que 

deux œufs b lancs et r a r e m e n t t ro i s . C'est en 

octobre q u e ces vau tours c o m m e n c e n t à en t r e r 

en a m o u r , et en janvier leurs peti ts sont tous 

éclos. Comme ils vivent en t roupes formidables , 

une seule m o n t a g n e recèle quelquefois a u t a n t de 

nids qu'il y a d ' endro i t s propres à en con ten i r . Il 

est à r e m a r q u e r que j ama i s les vautours ne ni

chent sur un a rb r e , du moins en Af r ique ; et je 

serais bien t r o m p é s'il n ' en étai t pas de m ê m e à 

l 'égard des v a u t o u r s du m o n d e enLier. Us pa ra i s 

sent vivre en t r è s - b o n n e in te l l igence en t re eux : 

j 'a i vu dans la m ê m e caverne quelquefois j u s 

qu'à trois nids l 'un à côté de l ' au t re . . . A l 'aide 

de mes I lo t ten to t s j ' a i quelquefois f ranchi toutes 

les difficultés et r i squé souvent ma vie p o u r exa

miner les œufs de ces oiseaux, don t le repai re 

est un vrai c loaque dégoùian t , et infecté par une 

odeur insuppor tab le . Il est d ' au t an t plus d a n g e 

reux d ' approcher de ces re t ra i t es obscures , q u e 

l 'entrée en est couver te de fiente, toujours li

quide par l ' humid i t é q u e p rodu i sen t les eaux 

qui su in ten t sans cesse des rochers ; de sorte que 

l'on r isque en glissant sur ces pointes de ro

chers , de t o m b e r dans d'aftreux préc ip ices , au -

dessus desquels ces oiseaux s 'é tabl issent de p ré 

férence. J 'ai goû té les œufs de l 'oricou ainsi que 

ceux du vautour c e n d r é , et je les ai t rouvés assez 

bons pour en faire usage . E n naissant , le j e u n e 

oricou est couve r t d 'un duvet b l a n c h â l r e . » 

Plus encore q u e tous les au t re s vu l tu r idés , l 'o-

togyps or icou est peu en faveur auprès des in

digènes. Us le r e g a r d e n t c o m m e un an imal im

pur et d a n g e r e u x . Us disent qu ' i l a t t aque les 

(1) I.e Vaillant, Ilist. mit. des Oiseaux d'Afrique. Paris, 
1733, 1.1, p. 70. 

personnes endormies et les t u e . J e suis pe r suadé 

q u e c'est là u n e ca lomnie ; ce n 'est pas à dire 

qu'i l n ' a t t a q u e j a m a i s un an imal vivant ; j ' a i o b 

servé le con t r a i r e . 

Ch imie . — Lors de m o n séjour à Kha r fhoum, 

j ' a i p e n d a n t un mois en t i e r chassé c h a q u e j o u r 

des vau tou r s , que j ' a t t i r a i s en l eu r j e t a n t des 

cha rognes . C'étaient des chiens e r ran t s , que , dans 

les de rn ie r s t emps , nous ne p û m e s p lus nous pro

curer qu 'à g r a n d ' p e i n e , car ils avaient appr i s à 

n o u s c o n n a î t r e e t à r . o u s r e d o u t e r . N o u s t r a n s p o r -

t ions ces ch iens dans la p la ine , et les met t ions 

près d ' u n e pet i te éminence de t e r r a i n ; nous 

nous en tenions à une vingtaine de pas. P lus ieurs 

fois il m 'es t arr ivé de t u e r q u a t r e individus c o u p 

sur c o u p ; u n e fois m ê m e , j ' e n abatt is q u a t r e 

d 'un seul coup de feu. Je dressai , en o u t r e , des 

pièges, et les plus grossiers é ta ient suffisants 

pour p r e n d r e ces oiseaux. E n peu de temps , 

j ' e u s ainsi un g rand n o m b r e de vau tours , p a r m i 

lesquels p lus ieurs o r icous . 

C a p t i v i t é . — Les or icous d o n t j e viens de par 

ler , suppor t è r en t t r a n q u i l l e m e n t la capt ivi té , et 

se m o n t r è r e n t sans défiance, à l ' inverse des gyps 

fauves. J e les avais a t t achés avec u n e cour ro ie ; 

aucun n ' e u t l ' idée de c h e r c h e r à la coupe r . Le 

t ro is ième j o u r après sa cap tu re , l e p r e m i e r o r i c o u 

que j ' ava i s pr is , c o m m e n ç a à b o i r e ; le qua t r i è 

me , il se miL à dévorer u n cha t m o r t , a u q u e l il 

n 'avai t pas t o u c h é j u s q u e - l à ; le c inqu i ème j o u r , 

il mangea i t devant moi , et à par t i r de ce m o 

ment , il se compor t a toujours c o m m e si j e n ' é 

tais pas p résen t ; p lus t a rd m ê m e , il vint p r en d re 

ses a l imen t s dans m a m a i n . 

En m a n g e a n t , l 'o togyps o r icou t ient l e ' co rps 

hor izonta l , les pattes é t e n d u e s , l e s p l u m e s raba t 

tues . Il ma in t i en t avec ses serres son morceau de 

v iande et le dépèce à coups de bec . Il n 'avale que 

de peti ts morceaux , et ronge les os avec soin. L ' eau 

lui est d ' u n e absolue nécess i té ; il boi t b e a u c o u p , 

et se ba igne volont ie rs . Dans la co lère , il hér isse 

ses p l u m e s , et souffle c o m m e le h i b o u . A ce m o 

ment , la tache nue qu' i l a à l 'occiput devient t r ès -

rouge . Es t - i l surexc i té , il vomit la v iande qu ' i l a 

dans son j abo t ; m a i s , c o m m e les ch iens , on le 

voit souven t aussi vomir q u a n d il est au repos . 

Dans une g rande volière, il est aussi ca lme q u ' e n 

l iber té . Conscient de sa force, il ne se lai-se pas 

t o u r m e n t e r , mais il n ' a t t a q u e j a m a i s . 

Il semble s u p p o r t e r faci lement n o t r e c l ima t , 

quoiqu ' i l a i m e beaucoup la cha leu r . Au J a r d i n 

zoologique de H a m b o u r g , nous t enons les or i 

cous en plein air tou te l ' année . Lorsque le froid 

est vif, ils f r i s sonnen t ; mais on leur donne alors 
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plus à m a n g e r q u ' e n é té , et i ls suppor t en t ainsi 
les r igueurs de l 'hiver. 

H i s t o r i q u e . — Les Égyp t i ens avaient r angé 
les or icous au n o m b r e de leurs oiseaux sacrés , 
c ' es t -à -d i re qu' i ls étaient sous la p ro tec t ion de 

la loi. Ils é ta ien t consacrés à Isis, qui symbol i 
sait la n a t u r e , et leurs p l u m e s é ta ient les seuls 
o r n e m e n t s qui en tourassen t le front de la déesse . 
En langage h ié rog lyph ique , l ' image de l 'otogyps 
signifie la vue . 

LES CATHARTIDËS — CATIIART Al. 

Die Tlnbengeier. 

C a r a c t è r e s . — Je crois devoir r é u n i r dans 
une famille à part les peti ts vul turés qu i se d i s 
t inguen t des p récéden t s par leur tai l le plus fai
b l e ; leur bec allongé , m i n c e , recouver t par la 
cire dans plus de la moi t ié de son é tendue ; la têle 
et une faible é tendue du cou ou u n e par t ie de la 
tête s e u l e m e n t nue , souvent v c r r u q u e u s e ; leurs 
a i l e spo in tucsc t l eu r s tarses et leurs doigts faibles. 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Nous n ' a u 

rons besoin que de que lques mots p o u r carac té
r iser ces oiseaux sous le r appor t de l eurs m œ u r s 
et de leurs hab i tudes . On peu t dire qu' i ls r e m 
plissent, pa rmi les vu l tu ré s , le m ê m e rôle que 
les corbeaux parmi les coracieostres ; ils r e m 
placent c o m p l è t e m e n t ceux-ci dans l 'Amér ique 
mér id iona le , et ils sont leurs c o m p a g n o n s en 
Afrique et aux I n d e s , l is sont moins rapaces 
que les co rbeaux , car ils sont, moins bien d o u é s ; 
mais ils ne sont pas aussi inolfensifs qu 'on a bien 
voulu le d i r e . Ils a t t a q u e n t des a n i m a u x vivants, 
mais plus faibles qu 'eux . T r è s - c o m m u n s dans 
leur patr ie , on les voit hab i t e r sans cra in te l 'in
té r ieur des villes et des villages, où l ' incur ie , la 
mollesse des hab i tan t s les r end indispensables . 

P e n d a n t la saison des a m o u r s , les couples qui 
se sont formés ne cessent pas rie conserver 
ent re eux de cer ta ins rappor t s . Us n ichen t sur 
les a rbres ou sur les rochers , et ne p o n d e n t 
qu 'un œuf, au plus deux . 

L E S P E R C N O P T È R E S — 
PEliCNOPTEJWS. 

Die Pharuonenyeier. 

C a r a c i è r e s . — Les pe rcnop tc re s diffèrent des 

aut res ca thar t idés par leurs ailes a l longées , s u b 
obtuses , l eur q u e u e méd ioc re , cuné i fo rme ; leur 
bec t rès -a l longé , r ecouve r t par la cire dans plus 
de la moit ié de son é t e n d u e ; des tarses m é d i o 
cres, à peine plus longs q u e le doigt du milieu ; 
des ongles de l ongueu r moyenne et faible
m e n t r ecourbés . Les p lumes sont abondan tes , 
g randes et l o n g u e s ; celles de la n u q u e s u r t o u t 

sont t rês -a l longées , é t roi tes , po in tues , e t f o r m e n t 
uneso r t e de demi -co l l e re t t e . La face et une part ie 
de la tête seu lement sont nues . La cou leur du p lu
m a g e varie avec l 'âge, mais non suivant le sexe. 

I F . PEnOOPTÈRE STERCORAIRE — PEnCNOPTElWS 
STEiwoiidnius. 

Der Schmuzguier, The Egyptian Vulture. 

Cette espèce (fîg. 1,10), qui a reçu les divers n o m s 
de petcnopt'"re d Egypte, vautour d'Egypte, ra

diant, alimosch, urigournp, poule desPhriraoris,e\.c, 

est la plus r e m a r q u a b l e du gen re . C'est elle que 
l'on vo i t r ep ré sen t ée su r l e s m o n u m e n t s é g y p t i e n s ; 
c ' es t elle qui étai t j ad is l 'objet d 'un culte re l i 
g ieux , c o m m e nous l 'ont appr i s Hérodo te et 
Bclon (1). Les prê t res de l 'Egypte cacha ien t 
de g rands mys tè res sous le symbole de cet o i 
seau, ils le faisaient g rave r c o m m e l'ibis su r 
leurs obél isques et les mura i l l e s de leurs t emples 
pour r ep résen te r le soleil ; la vivacité de ses 
yeux qu ' i l t o u r n e i n c e s s a m m e n t vers cet as t re , 
la rap id i té de son vol, sa longue vie , t ou t leur 
p a r u t p rop re à m a r q u e r la n a t u r e du soleil, e tc . 

Cet o iseau, encore au jou rd 'hu i , est tenu en 
hau t e es t ime dans cer ta ines con t rées de l 'Orient . 
O n v o i t , d i t C u v i e r , de fe rven t s m u s u l m a n s qui lè
g u e n t de quoi en t r e t en i r u n cer ta in n o m b r e de 
ces o iseaux, et le doc t eu r S h a w ( 2 ) raconte que 
le bâcha donnai t c h a q u e j o u r deux bœufs p o u r 
les nou r r i r . 

Caractères. — Les vieux oiseaux sont d 'un 
b lanc sale, tirant, sur le j a u n e foncé au cou et à 
la par t ie supé r i eu re de la poi t r ine ; ils ont le dos 
et le ventre d ' u n b l a n c p u r ; les r émiges p r imai res 
n o i r e s ; les scapula i res g r i s e s ; l ' iris var iant du 
b r u n rouge au j a u n e bronzé clair ; le bec , sauf la 
po in te qui est b leuâ t re , la tète et une tache au j a 
bot d 'un j a u n e o range vif; la gorge un peu plus 
claire que le bord de la m a n d i b u l e infér ieure, le 
front et la tê te . 

(1) Belnn, Uist. nat. dei ois., p. 110. 
(2) Shaw, Voyage en Egypte, t. J.1, p . 9 et 02.. 
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Les j eunes on t les épaules , les couver tu res 

supér ieures de l 'aile, une b a n d e t raversan t la 

poilrine et le ven t r e su r la l igne m é d i a n e , la 

collerette, le c roup ion , les ex t rémi tés s u s - c a u 

dales d 'un gris de 1er ; le cou, la po i l r i ne , les 

flancs, les rémiges d 'un b r u n noi r ; les p lumes 

des cuisses t ache tées de gris et de n o i r ; les 

plumes du veLeuses de la col le re t te et les rectr ices 

caudales grises ; les p lumes des côtés du cou 

brunes sur la tige et à l ' ex t rémi té ; la race, la 

cire, la tôle d 'un gris c e n d r é ; l 'œil b r u n foncé; 

le bec noir , les pa t tes d 'un gris c la i r . 

La femelle a de 09 à 74 cent , de long, et 

de l m , 6 8 à l m , 7 3 d ' e n v e r g u r e ; la longueur de 

l'aile pliée est de 50 cent . , celle de la q u e u e 

de 20. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p e r e n o -

ptere n 'es t pas t r è s - r a re en Suisse . 11 hab i t e le 

midi de la F r a n c e ; d 'après Gailliard, on en voit 

tous les ans aux environs de Lyon . P lus a u sud, 

BREHÎI, 

il est plus a b o n d a n t . On le t rouve pa r tou t en E s 

pagne , sans qu' i l y soil c o m m u n ; il en est de môme 

p o u r la Grèce, l'Ile d 'E lbe et la Toscane , le sud 

de l ' I tal ie, le sud de la Russie . En Grèce, il para î t 

n 'ô l re q u ' u n oiseau d 'é lé . D'après Kruper . il arrive 

à la fin de mar s pour s 'en aller ap rès le coucou , 

p robab lemen t en s e p t e m b r e . En Espagne , par 

' c o n t r e , il passe l 'h iver . J ' en ai r encon t r é en 

novembre et d é c e m b r e en Andalousie , et en j a n 

vier j ' e n ai vu aux envi rons de To lède . 11 se 

trouve dans toute l 'Afrique, sauf sur la côte oc 

cidenta le , e t dans une g rande par t ie de l 'ouest et 

du sud de l 'Asie. II est sur tou t c o m m u n à par t i r 

d e l à Moyenne - Egyp te , en se d i r igeant vers le 

sud ; c 'est un des rapaces q u ' o n voit le plus fré

q u e m m e n t en Nubie , dans le sud de l 'Afr ique, 

en Arab ie , et, d 'après J e r d o n , aux Indes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La saleté 

au mi l i eu de laquelle son r é g i m e le force de 

vivre, a é té cause que plusieurs de nos na tu -

III — 272 
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ral is les , les plus d i s t ingués m ê m e , ont t rai té le 
p e r e n o p t è r e avec p réven t ion . « On t rouvera i t 
difficilement u n oiseau, d i t N a u m a n n , don t l ' ap
p a r e n c e h ideuse cor responde aussi exac t emen t à 
son genre de vie. Sa face n u e , sa pet i te t ê te , son 
j a b o t n u et p r o é m i n e n t , les p lumes épaisses qui 
lui couvrent le cou, son p l u m a g e tou jours sali, 
ses grosses pa t tes , sont on ne peut mo ins p ropres 
à b i e n d i sposer le spec ta t eu r en sa faveur. De son 
bec découle p r e s q u e c o n t i n u e l l e m e n t u n l iquide 
m a l p r o p r e , et t ou t son corps exhale u n e odeur 
r epoussan t e , que garde sa peau , m ê m e lorsqu 'e l le 
est pré p a r é e e t e m p a i liée. C'est u n o i s e a u h i d e u x . » 
J e suis sûr que N a u m a n n aura i t modifié son j u g e 
m e n t , s'il avait eu a u t a n t que moi l 'occasion 
d 'ohserver le p e r e n o p t è r e en vie. Ses h a b i t u d e s . 
son t r ée l l emen t r epoussan tes ; j e n e le nie pas ; 
j e n 'ai n u l l e m e n t la p ré t en t ion de le faire passer 
p o u r beau et c h a r m a n t ; mais il n 'a r ien de dé
sagréab le et je le préfère c e r t a i n e m e n t à. tous les 
g rands vu l tu r idés . 

Dans le mid i de l 'Eu rope , s eu l emen t , le pe r 
enop t è r e se m o n t r e craint i f et méfiant . Dans 
tou te l 'Afrique, p a r t o u t d u mo ins où il n 'a pas 
été poursuivi par des E u r o p é e n s , il n 'a nu l le 
c ra in te de l ' h o m m e . Il n 'es t r i en mo ins que so l ; 
il sait pa r fa i t ement r econna î t r e le dange r ; il 
déploie souvent u n e cer ta ine ruse p o u r conqué 
r i r sa n o u r r i t u r e de c h a q u e j o u r . On ne peu t 
d i re qu ' i l soit l ou rd et pa re s seux ; au con t ra i r e , 
il est p r e s q u e toujours en m o u v e m e n t , et il 
s ' amuse des h e u r e s en t iè res à voler dans les airs . 
Lorsqu ' i l est rassasié , il res te long temps , il est 
vrai , immobi l e à la m ê m e place, rêvassant et 
d igéran t , et ne se m o n t r e pas alors sous tous ses 
avantages ; mais ne p e u t - o n pas r e p r o c h e r la 
m ê m e chose au f a u c o n ? Il m a r c h e c o m m e le 
co rbeau , avec lequel il a d 'ai l leurs plus d ' u n 
t ra i t de r e s s e m b l a n c e . En volant , il r appe l l e , 
c o m m e le dit Bolle, la c igogne , et j u s q u ' à un 
certain poin t le gypaète ; son vol est c e p e n d a n t 
moins rap ide et moins é légant q u e celui de ce 
de rn ie r . D 'un bond , il s'élève au-dessus du sol; 
il donne l en t emen t que lques coups d 'a i les , pu is 
s 'envole avec assez de r ap id i t é , sans les agi ter . 
Le t emps est-i l beau , il m o n t e j u squ ' à une 
h a u t e u r de 1 ,000 à 1 ,300 mèt res . Il se repose su r 
des r o c h e r s , évite de se pe rcher sur les a rb res , 
el n e s 'engage j ama i s dans les g randes forêts. 
Très-souvent , il se pose sur les vieilles cons t ruc 
t i ons ; dans le n o r d de l 'Afr ique, en Arabie et 
aux Indes , ou le voit sur les temples , les mosquées , 
les t ombeaux , les maisons . 

Comme les au t r e s m e m b r e s de la famille, il est 

t rès -soc iab le . Il est e x c e s s i v e m e n t r a r e d e voir un 
p e r e n o p t è r e seul ; on en r e n c o n t r e plus souvent 
une p a i r e ; mais , d ' o r d i n a i r e , ces oiseaux se m o n 
t r en t en b a n d e s p lus ou moins n o m b r e u s e s . P a r 
fois, ils se r éun i s sen t à d ' au t res vu l tu rés , mais 
alors pour peu de t e m p s ; le besoin seul les réu
nit . Consc ient de sa faiblesse, le p e r e n o p t è r e est 
doux et pais ible , mo ins c e p e n d a n t q u e ne le 
veut Gesner : « i l est c ra in t i f et p e u r e u x , dit ce 
na tura l i s te , au poin t que les co rbeaux et les au
t res oiseaux parei ls le b a t t e n t , l é c h a s s e n t et le 
d o m p t e n t , car il est lou rd cl pa r e s seux . » 

Dans la fiasse-Egypte et dans le sud de la N u 
bie , on voit souvent des b a n d e s n o m b r e u s e s de 
pe renop tè r e s , qu i se j o u e n t dans les a i rs , revien
n e n t ensemble aux endro i t s où ils passen t la 
nu i t , en p a r l e n t p o u r aller à la r e c h e r c h e de 
leur n o u r r i t u r e , sans q u e j a m a i s la m o i n d r e 
d i spu te s'élève en t r e eux. 

Dans la société des grands vu l tu rés , les p e r 
enoptè res se c o m p o r t e n t a u t r e m e n t , il est v r a i ; 
ils se t i e n n e n t à l ' écar t , l 'œil ouver t sur leurs 
co mp ag n o n s : ils savent q u e t o u t e tenta t ive t rop 
hard ie de l e u r par t au ra i t son c h â t i m e n t . 

Le pe rcnop lè re ne déda igne a u c u n a l imen t . Il 
m a n g e t o u t ce qui se peut m a n g e r : il est le pre
m i e r à a r r iver a u p r è s du cadavre d 'un an ima l , 
p o u r en p r e n d r e sa p a r t ; il en dévore les yeux , 
les in tes t ins , lorsque cela lui est possible ; et bien 
souvent il se c o n t e n t e dos res tes que lui laissent 
les g rands vu l tu r idés ; dans t ou l e l 'Afrique, et 
m ê m e en E s p a g n e , il se n o u r r i t su r tou t des ex
c rémen t s h u m a i n s . Dans le sud de l 'Espagne, 
peu de maisons on t des fosses d ' a i s ances ; en 
Egypte , il n 'y en a que d a n s les d e m e u r e s les 
plus r iches , le reste de la popu la t ion est obligée 
de satisfaire ses besoins e n plein air , à des e n 
droits où les pe r enop t è r e s et les huppes t r o u v e n t 
une n o u r r i t u r e a b o n d a n t e . C'est là qu ' on est sûr 
de r e n c o n t r e r no t r e oiseau, qu i se cha rge , seu l , 
d 'assurer la sa lubr i té p u b l i q u e . J e r d o n n o u s a p 
prend qu ' i l en est de m ê m e aux Indes . On voit 
encore le pe r enop t è r e dans tous les aba t to i r s 
qui , en Afrique, se t r o u v e n t t ou jou r s en d e h o r s 
des villes. Il est là, au mi l i eu des gens , gue t 
tant un m o r c e a u de v iande ou de p e a u , saisissant 
avec avidité les in tes t ins q u ' o n lui j e t t e . Au b e 
soin, il m a n g e la t e r r e imb ibée de sang . De t emps 
à a u t r e , il avale des subs tances c o m p l è t e m e n t 
indiges tes , un chiffon t r e m p é dans du sang, par 
e x e m p l e . 

J 'a i tou jours pris plais ir à obse rve r le per
enop tè re p e n d a n t qu ' i l faisait son repas : il est 
moins vorace que les vu l tu r idés , e t , ma lg ré le mi-
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lieu qui lui fourni t sa n o u r r i t u r e , il reste toujours 

assez p r o p r e . La pro tec t ion q u e l ' h o m m e sem-

b l e l u i a c c o r d e r o u , p o u r mieuxdi re , l ' i nd i f fé rence 

générale don t il est l 'objet, lui donne u n e telle 

confiance, qu'il se p r o m è n e devant les por tes des 

maisons , où il c h e r c h e p â t u r e , aussi t r anqui l l e 

m e n t que le font les volailles domesLiques. Lors 

que je dépeçais des oiseaux sous m a tenLe, il 

arrivait j u s q u ' à l ' en t rée , m e rega rda i t a t ten t ive

ment , dévorai t sous mes yeux les m o r c e a u x que 

je lui je ta is . Dans mes voyages à t ravers le dé 

sert, j ' a i appr is à l ' a imer . Il suivait des j o u r n é e s 

entières la caravane . Avec, le c o r b e a u d u déser t , il 

était le p r e m i e r oiseau à se m o n t r e r dans le 

c a m p e m e n t , le de rn i e r à le quiLter. Hasselquis t 

dit déjà qu ' i l a c c o m p a g n e les pè ler ins de la 

Mecque, et qu ' i l se n o u r r i t des restes des ani

maux qu' i ls a b a t t e n t et des c h a m e a u x qu i m e u 

rent en rou te . 

Le pe r cnop t è r e m a n g e aussi les pet i ts m a m 

mifères e t les oiseaux qu ' i l p e u t se p r o c u r e r . 

Mon frère en a eu un qui se préc ip i ta i t sur les 

petits oiseaux appr ivoisés . II pr i t un b r u a n t , le 

tua d 'un coup de bec et le dévora . Les anc iens 

disent que cet oiseau chasse les pet i t s rongeurs 

et que cela lui a valu l 'es t ime des É g y p t i e n s : 

celle opinion ne m e para î t pas d é n u é e de t o u t 

fondemen t ; Bolle, de m ô m e , di t qu ' aux Cana

ries il est r ega rdé c o m m e u n des plus g rands 

pillards de nids . Don Lorenzo Maurel r a con t a 

à Bolle qu ' i l ne pouvai t que t rès-diff ic i lement 

élever des paons , car les pe r cnop l è r e s en dévo

raient tous les œufs à pe ine p o n d u s . On a o b 

servé le m ô m e fait d ' u n e espèce voisine, qui ha 

bite l 'Amér ique : ce l te de rn iè re mange-t-el le 

aussi des subs tances végétales , c o m m e le croi t 

Anderson? C'est possible , mais le fait n 'es t pas 

encore d é m o n t r é . 

Ce n'est q u e dans ces dern iers t emps que l 'on 

a appris à c o n n a î t r e e x a c t e m e n t le m o d e d e r e 

product ion des p e r c n o p t è r e s , Gosse, de Genève, 

reçut , au c o m m e n c e m e n t d u s i è c l e , q u a t r e j e u n e s 

qui avaient été pris dans u n nid , élabli dans u n e 

crevasse de roche r . J 'ai que lque raison de me t t r e 

ce fait en d o u t e ; car il est à peu près cer ta in 

que le pe r cnop t è r e ne pond j ama i s q u a t r e œufs, 

et ne peu t avoir par c o n s é q u e n t qua t re peti ts à 

la fois. Plus r é c e m m e n t , Krupc r a examiné p lu 

sieurs aires en Grèce. D'après lu i , ces oiseaux 

n ichera ien t r a r e m e n t les uns très-près des a u 

tres sur une m ê m e paroi de rocher . Bolle, par 

contre , a observé cinq ou six n ids , l 'un près de 

l 'autre, *ur u n m ê m e roche r . «Les percnoplè res , 

dit-il, s emblen t se plaire à n icher en c o m p a g n i e . 

P a r t o u t où une paroi r o c h e u s e escarpée leur 

offre un asile convenab le , ils s'y fixent, sans faire 

a t t en t ion à son exposi t ion plus ou moins m é r i d i o 

nale . La quan t i t é d ' e x c r é m e n l s qui s ' amasse au

tour des aires les fait apercevoi r de très-loin. 

Ces oiseaux ne s e m b l e n t p a s r e c h e r c h e r des l ieux 

bien cachés ; pour leur sûre té , il leur suffit de s 'é

tabl i r à u n endro i t inaccess ib le . » J e suis tout à 
fait de l'avis de Bo l l e ; j a m a i s , p o u r m a pa r t , j e 

n ' a i pu arr iver j u s q u ' à u n nid de pe rcnop tè re . 

Eu Espagne , ces oiseaux sont t r op peu n o m 

breux p o u r qu 'on puisse observer leurs colonies . 

En Egyp te , on aperço i t l eurs n ids su r les r o c h e s 

calcaires escarpées , des deux côtés d u N i l ; sou

vent , on en voit p lus ieurs près les uns des a u 

t res , mais tou jours à des endro i t s tels q u ' o n ne 

peut y arr iver qu ' en s'y laissant glisser de h a u t 

en bas, le long d ' u n e co rde , et j e ne l'ai j a m a i s 

essayé. D'après J e r d o n , aux I n d e s , le pe r cno 

ptère n iche sur les vieux m o n u m e n t s , su r les pa 

godes, e tc . 

Le nid est formé de b r a n c h e s et de divers ma

t é r i aux ; son excavaLion est p re sque toujours t a 

pissée de vieux chiffons. On y t rouve o rd ina i r e 

m e n t deux œufs ; K r u p e r n 'en a vu t ro is fois q u ' u n 

seul , j a m a i s trois ou qua t r e . Les œufs sonl allon

gés ; leur couleur varie b e a u c o u p ; d 'o rd ina i re , ils 

d 'un sont blanc j a u n â t r e , à taches et à m a r b r u r e s 

ocre ou b r u n - r o u g e ; que lques -uns sont semés 

de t aches no i râ t res , plus se r rées , t an tô t au gros 

bout , t an tô l au pet i t bout . On ne conna î t pas la 

du rée de l ' incubat ion ; on ne sait éga lemen t pas 

si le mâle a ide sa femelle à couver . Celle-ci n 'a 

b a n d o n n e pas faci lement ses œufs . Les j eu n es 

éclosent couverts d ' un duve t b lanc gr isâ t re et ils 

sont nour r i s dans les p r e m i e r s t emps avec des 

a l iments à demi digérés par leurs pa ren t s . Us 

sont long temps avant de p r e n d r e leur essor, et 

m ê m e après qu ' i l s on t q u i t t é le n id , ils res ten t 

encore p lus i eu r s mois avec leurs p a r e n t s . 

C a p t i v i t é . — Pr i s j eunes , les pe rcnop tè res 

sont t rès -p la isants . On peu t les laisser cour i r au 

mil ieu d 'une bas se -cour ; ils ne songent m ê m e 

pas à a t t a q u e r les poussins q u e l eu r m è r e con

du i t . Us a p p r e n n e n t b ien tô t à conna î l r e leur 

m a î t r e ; ils le suivent , c o m m e un ch ien , dans la 

cour et dans la ma i son . Yers le mi l ieu de la 

j o u r n é e , on les voit souvent couchés sur le ven 

t r e , se chauffant au soleil. L o r s q u ' o n s ' appro

che d 'eux, ils cr ient c o m m e les j eunes oies : c'est 

l eur façon de souha i te r la b i envenue . 

Q u a n l a u x percnoptè res pris vieux, voici ce q u e 

r a p p o r t e Gesner à ce sujet . « Le 29 oc tobre l o o l , 

époque où il tomba u n e g r a n d e quant i té de 
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neige , via de ces oiseaux vint, avec les ailes 

moui l lées et a lourd ies , près de la maison d 'un 

bou rgeo i s , dans un pet i t village de la pla ine . Tl 

m a n g e a i t de la c h a i r ; il ne toucha i t pas aux 

poissons ; il ne sentait, pas le froid ; son corps 

étai t p a r t o u t t r è s -chaud , et quand on le toucha i t 

avec la main froide, celle-ci se réchauffait au s 

sitôt. Il rcslai l q u a t r e ou cinq heu res à un en 

droi t , c o m p l è t e m e n t i m m o b i l e , et regarda i t fixe

m e n t le soleil. J e l'ai gardé chez moi pendan t 

plus d 'un m o i s , et j e l'ai nour r i de ma m a i n . 

Lorsqu 'on lui donna i t des mo ineaux t rop g rands , 

il les déch i ra i t avec ses se r res , et. quoiqu ' i l ne 

b û t pas, il laissait t o m b e r des gout tes d 'eau de 

son bec* F ina l emen t , on l ' amena en F r a n c e avec 

d 'au t res rapaces , pour le d o n n e r à l 'écuycr . » 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — Actue l lement , un per-

enop tè re mor t n'a plus d e v a l e u r q u e pour le col

l e c t i o n n e u r ; autrefois il n 'en étai t pas ainsi . 

« Cet o iseau , appelé alrnchme, di t Gesner , sert 

à beaucoup d 'usages . Son fiel est disti l lé, et on 

l 'emploie con t re les maux d 'orei l le . On en lave la 

tôle des enfants , ou on leur en me t dans le nez, 

p o u r en dé tache r les c roû tes . On en fait u n 

alcool p o u r guér i r les taies des yeux . Quelques-

uns on t t rouvé qu'i l étai t bon conl re le venin des 

serpents et des scorpions . Avicenne écr i t que de 

respi rer la fiente de cet oiseau favorise l ' accou

c h e m e n t . » 

L E S N É O P I I R O N S — NEOPI1RON. 

Die Kragengeier. 

C a r a c t è r e s . — Les n é o p h r o n s diffèrent des 

percnop tô res par un bec plus cour t , des ailes 
plus amples , u n e q u e u e plus cour te , t r onquée à 
angle droi t . Ils ont la tôle et le cou dénudés sur 
une p lus g r a n d e é t e n d u e ; le conduit audit i f en
tou ré d ' u n e sorte de pavillon, et la par t ie an té 
r i e u r e du cou couver te de ver rucos i lés . 

LE NÉOl'lIuOiX HOINE — NEOPHRON PILEJTù'S. 

Der Mànchyeier. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce (fig. 137) a le p lu -

m a g e d ' u n b r u n chocola t un i fo rme ; le duvet qui 
couvre la n u q u e d 'un gris fauve clair ; le bec b l eu , 
p lus foncé à sa p o i n t e ; les pat tes (l'un gris de 
p l o m b clair ; la cire d ' un violeL vif; les par t ies 
n u e s de la tôle d 'un r o u g e b leuâ t re , ce l les de 
la gorge un peu plus c la i res . 

Les j eunes ont la par t ie pos t é r i eu re du cou 
b r u n foncé, l 'oreille ex te rne moins m a r q u é e , la 

peau du cou lisse, les cou leurs moins vives que 

chez les adu l t e s . 

Le mo ine a 72 cent , de long, e t l m , S 2 d 'en

v e r g u r e ; la longueur de l'aile pl iée est de 47 cen t . , 

celle de la q u e u e de 20. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le n é o p h r o n 

moine paraît. habiLer exc lus ivement le centre et 
le sud de l 'Afr ique. Il aura i t été vu en Asie, ce 
qui n 'es t pas improbab le , q u e l q u e s individus 
ayant pu t raverser , en volant , le dét ro i t de Bab-
e l -Mandeb . On l ' aura i t a u s s i , d i t - o n , r é c e m 
m e n t observé en E u r o p e , mais le fait d e m a n d e à 
êt re vérifié. Il est le seul vul tur ien qui hab i te la 
côte occidenta le de l 'Afrique. On le r e n c o n t r e 
c o m m u n é m e n t dans l ' I Iabcsch et il hab i t e avec 
le pe rcnop lè re l ' i n t é r i eu r du con t inen t , no tam
m e n t les bassins du Nil Bleu et du Nil B l a n c ; 
près de K h a r t h o u m , il est aussi c o m m u n q u e 
l 'espèce p récéden te . On le voit en t r è s -g rand 
n o m b r e tout le long de la côte africaine de la mer 
R o u g e . A Massaouah, il se p e r c h e su r les toits 
des ma i sons , c o m m e chez nous les corne i l les . 
Dans les villages de la côte d 'Abyssinic , il a r r ive 
tous les mat ins devant les por tes des ma i sons ; il 
y res te t o u t e la j o u r n é e , et ce n 'es t qu ' au cou
cher du soleil qu' i l r e tou rne à l ' endro i t où il a 
l ' hab i tude de passer la nu i t . 

l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On peu t re

garder le néoph ron m o i n e c o m m e un an ima l à 
moit ié d o m e s t i q u e . Il est aussi h a r d i que la cor
neil le et p re sque a u t a n t que le moineau . On le 
voit se p r o m e n e r sans c r a in t e devant les por t e s , 
s 'avancer j u squ ' à l 'entrée des cu is ines , et , p o u r se 
repose r , c h e r c h e r s i m p l e m e n t un refuge sur 
l 'a rbre le plus voisin. 11 enlève toutes les o rdu
res , à mesu re qu 'e l les sont déposées , et aide ainsi 
le pe rcnop lè re à assurer la sa lubr i té des endroi ts . 
Sa p résence dans tous les abat to i rs devient m ê m e 
gênan te pour le bouche r . 

L ' h o m m e n o u r r i t le moine , et celui-ci lui t é 
moigne sa reconna issance par les pet i ts servi
ces qu ' i l lui rend . J a m a i s il ne dérobe r ien , j a 
mais il n 'enlève un pou le t ou q u e l q u e au t re 
peti t an imal d o m e s t i q u e ; il n e se n o u r r i t p res 
q u e exclus ivement que d ' o r d u r e s et des débris 
des cuis ines . Il lui arr ive souvent de ne m a n u c r 
que des e x c r é m e n t s , pendan t des semaines ent iè
r e s ; c'est aussi la n o u r r i t u r e qu' i l d o n n e à ses 
pet i ts . Un cadavre est-il jeté à la voirie, il accour t ; 
mais il ne peut l ' en tamer que q u a n d la d é c o m 
posi t ion en est déjà avancée et en a a l téré la 
peau . C'est au p lus s'il est capable d ' a r r ache r 
l 'œil d 'un an ima l r é c e m m e n t mor t ; son bec est 
t rop faible, pour e n t a m e r le cui r . D 'ord ina i re , 
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Fig. 137. Le Neophron moine. 

les grands vu l tu rés se c h a r g e n t de lui p r é p a r e r 

sa nou r r i t u r e , et il se t ient près d 'eux, m e n d i a n t , 

gue t t an t l 'occasion de s ' empare r de que lque 

bouchée . 

Le mo ine a p p a r a î t aux regards c o m m e un bel 

oiseau et un vér i table vau tour . Lorsqu ' i l vole, il 

est m ê m e parfois diflicile de le d i s t i ngue r d 'avec 

les grandes espèces , tandis q u e le pe r enop t è r e 

se reconna î t de loin à ses ailes po in tues et à sa 

queue con ique . Les par t ies nues de la tê te et du 

cou con t r i buen t à sa b e a u t é ; car , lo r sque l 'oiseau 

est vivant, ces par t ies p résen ten t toutes les varia

tions de cou leu r q u e nous observons à la crê te 

du d i n d o n . 

Le mo ine est si ha rd i , q u e le na tura l i s te peu t 

l 'observer faci lement . Il suflil de lui j e t e r que l 

que m o r c e a u de viande et de res te r t r anqui l l e , 

pour le voir a r r ive r et s ' app roche r au lan t q u ' o n 

peut le dés i rer . 

Le m a t i n , de t r è s -bonne h e u r e , le moine est 

déjà en quê t e de n o u r r i t u r e . Il qu i t t e sa de

meure au lever du soleil, p o u r y r e t o u r n e r à 

son coucher . Il passe la nui t su r des arbres 

éloignés des hab i t a t i ons . Près de Massaouah, il 

se t ient sur des mimosas isolées dans des vallées 

désertes du S a m h a r a , ou dans les buissons de 

schoras les plus épais , au mi l i eu des î les. Avant 

de s 'abat t re , il vole de côté et d ' au t r e , puis , fer

m a n t les a i les , il se laisse t o m b e r ob l i quemen t 

e t se pe rche , en c o m p a g n i e de ses semblables , 

sur l 'arbre qu'i l s'est choisi . 

11 est p lus sociable q u e les au t r e s v u l t u r é s ; 

ma i s il n e monl i e pas au lan l d 'aversion pour le 

p e r c n o p l è r e que le di t Heuglin : souvent , on le 

voiL en sa compagn ie , m ê m e après un r e p a s . 

Dans les p remie r s mois de l ' année , le n é o -

phron- moine qu i t t e les l ieux habi tés e t se r e n d 

d a n s les forêts, pour y n i che r . Au mois de j a n 

vier, j ' a i t rouvé dans une g r a n d e forêt de m i m o 

sas, b o r d a n t le Nil Bleu, tou te une colonie de 

ces oiseaux. Tous les nids é ta ien t cons t ru i t s sur 

des a rh res élevés ; ils reposaient sur u n e bifurca

t ion, ou sur u n e forte b r a n c h e , t o u t près du 

t r o n c . Les nids du m o i n e sont re la t ivement pe

t i t s ; ils ont à pe ine 33 cent , de d i a m è t r e , sont 

plats et formés de b ranches t rès -so l idement en

t re lacées . L'excavation en est si pet i te , q u e c'est 

à pe ine si un j e u n e y t rouve p lace . J 'a i examiné 

plus de vingt n i d s ; j e n 'ai j a m a i s t rouvé q u ' u n 

œuf dans c h a c u n . Celui-ci est a r rond i , d 'un 

gra in grossier , e t d ' un b lanc gris , m a r q u é d 'ocre 

rouge au gros b o u t : il y a de g randes var ié tés à 

ce sujet. Les deux paren l s couvent alternative- 1 

m e n t ; le mâ le p e n d a n t le mi l ieu du jou r , la fe* 
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mcl le le res te d u t e m p s . En dét ru isant un de 

ces n ids , j e t rouva i , a u mi l ieu des b ranches qui 

en formaient la c h a r p e n t e , une g r a n d e quan t i t é 

d e punaises et d ' au t re s insectes , et un loir, qui 

y avait établi son domic i l e . 

Sur la côte d 'Abyssinie , Heugl in et moi nous 

avons observé un grand n o m b r e de nids sur des

buissons de schoras peu élevés. Une pe t i te île 

des environs de Massaouah en é ta i t l i t t é ra lement 

couver te . Au mois d 'avr i l , nous t r o u v â m e s des 

j eunes à moi t ié déve loppés . L ' incuba t ion para î t 

d o n c avoir u n e t r è s - longue d u r é e , et la crois

sance des peti ts ê t re t r è s - l en te . Heugl in nous 

a p p r e n d que ceux-c i qu i t t en t le n id avant de 

pouvoir vo le r ; ils e r r e n t alors su r les bo rds de 

la mer , et se nou r r i s s en t des c rabes , des pois 

sons , des ra ts , que les flots re je t t en t sur la p lage . 

C a p t i v i t é . — L e m o i n e , n ' é t an t pas p lus chassé 

q u e les au t r e s v u l t u r é s , n 'a nul le c ra in te de 

l ' h o m m e , e t il est t rès-faci le de le p r e n d r e vi

vant. P e n d a n t t rès l ong temps j ' e n ai eu u n qui 

m ' a donné beaucoup de plaisir . Il appr i t b ien 

vite à me conna î t r e , e t , c h a q u e fois qu'i l m e 

voyait , il t émoigna i t la jo ie la plus vive ; mal

h e u r e u s e m e n t il s ' échappa p e n d a n t m o n séjour 

en Egypte . Je n 'ai vu nu l l e pa r t a i l leurs de mo ine 

captif. 

L E S C A T H A R T E S — CATHARTSS. 

Die Rabengeier. 

Tou te l ' A m é r i q u e est peuplée de peti ts vu l 
t u r é s , qu i , l o n g t e m p s confondus dans le m ê m e 
gen re , sont au jou rd ' hu i d i s t r ibués dans deux 
g roupes , dont les a t t r ibu t s dislinctifs sont t i rés 
de la forme du bec , de la queue et du plus ou 
m o i u s de nud i t é de la face. 

C a r a c t è r e s . — Les ca tha r t e s , qui cons t i tuen t 
l 'un de ces deux groupes géné r iques , sont ca
ractér isés pa r un b e c r e l a l i v e m e n t c o u r t et épais , 
r ecouver t par la ci re , u n peu au delà de sa moi t ié ; 
des na r ines o b l o n g u e s ; la tète et le hau t du cou 
recouver ts pa r places de que lques soies é p a r s e s ; 
une q u e u e con ique ; des ta rses peu élevés. 

LE CATHARTE AURA — CATHARTES AURA. 

De.r Uiubu. 

C a r a c t è r e » . — T s c h u d i nous a donné de cet te 
espèce (fîg. 138) u n e descripLion faite d 'après des 
individus r é c e m m e n t tués : la tê te et la par t ie 
nue du cou sont d 'un rouge couleur de chair , plus 
vif à la base du bec qu ' au c o u ; le s o m m e t de la 
tête est violet ; le front cL l 'occiput po r t en t des 

plis c u t a n é s t r a n s v e r s a u x ; sur la face, ces plis 

sont t rès - i r régul ie rs ; sur le cou, ils sont r e m 

placés par des rangées de ver rucos i tés ; ces plis 

et verrucosi tés son t d 'un orange clair . Le crâne 

et su r tou t les environs de l 'oreille po r t en t que l 

ques peti tes p l u m e s ana logues à des soies. Tou t 

le corps , les ai les, la q u e u e sont b r u n - n o i r , à 

reflets méta l l iques bleu ve rdà t r e . Les rémiges 

sont b r u n - n o i r mat , et b l anches à leur base . Le 

bec est rouge c la i r ; les pat tes sont g r i s -no i r ; 

l 'œil est r o u g e - c a r m i n , avec la pupi l le bordée 

de gris b leu à sa c i rconférence externe . 

D 'après le p r ince de Wied , l 'espèce a 60 cent , 

de long et I r a , 7 3 d ' enve rgu re ; la l ongueu r de 

l'aile pliée est de 52 cen t . , celle de la queue de 30 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le Cathar te 

aura est p r o p r e aux d e u x A m é r i q u e s . 

S l c e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e , — L e s ca thar tes 

ayant le m ô m e genre de vie que les coragyps , 
nous les c o m p r e n d r o n s dans l 'h is ioire que n o u s 
allons faire de ces de rn i e r s . 

L E S C O R A G Y P S — CORAGYPS. 

Die Kràhengeier. 

C a r a c t è r e s . — Les coragyps diffèrent des 
ca thar tes pa r un bec plus a l longé, sur lequel 
la cire se pro longe au delà d u m i l i e u ; par des 
narines pet i tes , a r rond ies , t rès-vois ines de la 
base du bec ; u n e q u e u e c o u r t e , t r o n q u é e à angle 
d ro i t ; des tarses et le hau t du cou m é d i o c r e m e n t 
d é n u d é s . 

LE CORAGYPS GALLINAZO — CORAGYPS ATRATUS. 

Der Gallinazo. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau, que les p remie r s 
Espagnols établis en A m é r i q u e on t n o m m é gal
linazo, pa r r appor t à sa ressemblance extér ieure 
avec le d indon ; q u e les Caraïbes appel lent 
couroumou, les hab i t an t s du Pa raguay ouroubou 
ou urubu, les Mexicains zopilotl, a les parties 
nues de l à tôle et d u devant du cou d 'un gris ardoise 
foncé, t i rant sur le noi r ; des saillies rugueuses 
t ransversales , assez r é g u l i è r e m e n t disposées, sur 
le bec, au s o m m e t de la tôle, su r la n u q u e d'où 
elles descenden t sur la face, la gorge e t les côtés 
du c o u ; le corps , les ailes, la queue d 'un noir 
mat , à reflets b r u n - r o u x f o n c é ; la base des tiges 
des rémiges b l a n c h e ; le bec b run-no i r , blan
châ t re à la p o i n t e ; l 'œil b r u n f o n c é . L 'espèce 
a 63 cen t , de l o n g u e u r to la le et une envergure 
de 1™,43; l'aile pliée mesu re 41 cent , et la 
queue 20. 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Celte espèce, 

c o m m e celle du genre p r écéden t , est r é p a n d u e 

dans tou le l ' A m é r i q u e ; il est p robab le , cepen

dan t , que les individus qui vivent dans l ' A m é 

r ique du Nord diffèrent spéc i f iquement de ceux 

qui vivent dans l 'Amér ique du Sud . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . •— Le ca lha r t e 

aura et le gal l inazo, que nous puuvons c o m p r e n 

dre dans une his to i re c o m m u n e , tant leurs h a b i 

tudes sont semblables , se t rouvent par tou t , 

excepté dans les hau tes monLagnes, et sont 

toujours t r è s - n o m b r e u x . Le gallinazo semble 

être plus c o m m u n encore que le c a l h a r t e a u r a . 

Ces oiseaux on t été observés par tan t de n a t u 

ralistes d is t ingués , que nous pouvons les r e 

garder c o m m e par fa i t ement c o n n u s . Ul loa , 

d 'Azara, Humbo ld t , le p r ince de W i e d , d 'Orbi -

gny, Tschud i , S c h o m b u r g k , Darwin , B u r m e i s t e r , 

Gosse, Taylor on t décr i t les m œ u r s de ceux qui 

habitent l 'Amér ique du S u d ; W i l s o n , A u d u b o n , 

Nutall, Gund lach , celles des espèces de l 'Amé

rique du N o r d ; nous pour r ions r e m p l i r un 

volume en r é p é t a n t tout ce que l 'on a di t d 'eux ; 

mais nous serons b re f s ; leurs m œ u r s , d 'a i l leurs , 

rappel lent e x t r ê m e m e n t celles des vu l lu rés de 

l 'ancien m o n d e . Us sont encore plus confiants 

envers l ' h o m m e , car , p resque p a r t o u t , une 

forte amende est imposée à q u i c o n q u e t u e un de 

ces o iseaux, seuls cha rgés d ' en t re ten i r la p ro 

pre té des rues . 

Ces deux espèces ne sont pas pa r tou t éga

lement nombreuses : c h a c u n e a ses locali lés 

préférées. D 'après T s c h u d i , l ' au ra vit p r inc i 

palement su r les bords de la mer ; on ne 

le trouve p r e s q u e jamais dans l ' in té r ieur des 

terres, tandis que le gall inazo se m o n t r e plus 

f r équemment dans les villes, et j u s q u e dans les 

montagnes , mais est rare sur la côte . Toujours 

est-il q u e celui qu i d é b a r q u e en A m é r i q u e est 

à peu près sûr d 'apercevoir u n de ces oiseaux, 

dès qu'i l me t le pied sur le c o n l i n e n t . « L 'Eu

ropéen qui arr ive au P é r o u , dit Tschud i , res te 

étonné à la vue du g rand n o m b r e de vul turés 

qu'il r encon t re p a r t o u t , sur les rou tes , dans les 

rues ; il ne peu t assez admi re r la hard iesse avec 

laquelle ils se laissent a p p r o c h e r . » Il en est de 

même dans tou te l ' A m é r i q u e mér id iona le , dans 

une grande par t ie de l 'Amér ique du Nord et aux 

Antil les. Ces oiseaux semblen t savoir qu ' i ls y 

sont nécessai res , et q u ' o n est forcé de les res 

pecter. Dans tous les Éla t s de l ' A m é r i q u e du 

Sud, ils sont seuls cha rgés du service de la 

voirie. Ce sont eux qui doivent enlever toutes 

les o rdures que l 'on j e t t e c o n t i n u e l l e m e n t dans 

les r u e s . « Sans eux , dit T s c h u d i , la capi tale du 

P é r o u sera i t l ' endroi t le plus malsain de toule 

la c o n t r é e ; l ' au tor i lé n e fait a b s o l u m e n t r ien 

pour en t re t en i r la p r o p r r t é des r u e s ; des m i l 

l iers de gal l inazos vivent des o rdures qu 'on y 

je t t e , et ils sont si peu craint i fs , qu ' on les voit , 

sur le m a r c h é de L i m a , cou r i r au milieu de la 

foule la p lus c o m p a c t e . « Dans la Guyane a n 

glaise, il est dé rendu de t u e r un gal l inazo, sous 

peine d ' une a m e n d e de c i n q u a n t e dollars ; aussi 

y sont- i l s devenus si familiers, q u ' u n é t r anger 

les p rend ra i t p o u r des oiseaux domes t i ques . 

Ils on t les a l lures des au t res vu l tu ré s . « Ils 

m a r c h e n t , dit le p r ince de W i e d , le corps dro i t , 

et r e s semblen t assez à un d indon , Us volent fa

c i l ement , p l anen t s o u v e n t ; s 'é lèvent parfois à 

une t rès -g rande h a u t e u r ; ma i s ils n 'on t pas 

besoin de déployer beaucoup toutes leurs q u a 

lités phys iques , ca r il est b ien r a r e qu ' i l s m a n 

q u e n t d e n o u r r i t u r e . Au repos, ils r e n t r e n t le 

cou dans les épau le s , et hér i ssen t leurs p l u m e s ; 

l e u r aspect est a lors assez hideux'. » 

Leur s sens sont très-fins ; mais c 'est s u r t o u t la 

vue qui les guide quand ils sont en quê te de 

n o u r r i t u r e . A u d u b o n ( 1 ) , qu i a fait à ce sujet 

p lus ieurs expér iences , arr ive à cel le conc lus ion 

que , privés de la vue , ces oiseaux m o u r r a i e n t de 

faim, ca r l 'odora t chez eux n ' e s t n u l l e m e n t dé

veloppé, c o m m e on l'a p r é t e n d u pour d ' au t re s 

vu l tu rés . Us c h e r c h e n t et t r o u v e n t l eu r n o u r r i 

t u re c o m m e les espèces que nous avons p r é c é 

d e m m e n t décr i tes . 

« Les g r a n d s vau tou r s no i r s , a u r a et gall inazo, 

di t Burme i s l e r , qui sont cha rgés au Brésil d ' en 

lever toutes les o rdures , se t rouven t pa r tou t . Un 

an ima l t ombe m o r t , ils se préc ip i ten t sur son 

cadavre, à vingt, t r e n t e , q u a r a n t e et plus encore ; 

ils lui a r r a c h e n t les yeux, et a t t enden t avec i m 

pa t ience que les gaz, qui se déve loppen t sous les 

a rdeur s du soleil, v i ennen t faire éclater les 

parois abdomina l e s putréf iées . A ce m o m e n t , 

c'est un t u m u l t e indescr ip t ib le . Chacun s ' empare 

d 'un m o r c e a u d ' in tes t ins ; en u n ins tan t , les 

viscères à demi décomposés sont mis en pièces 

et avalés. Rassasiés , ils vont se percher sur un 

arbre voisin, se se r ran t l 'un con t re l 'autre ; ils 

a t t enden t que la pu t ré fac t ion con t i nue son 

reu.re, e t ramol l isse assez la cha rogne , p o u r 

qu'i ls puissent achever de la dévorer . Un d 'en t re 

eux est p lus i m p a t i e n t ; son appé t i t n 'es t pas 

satisfait; il che rche à enlever un nouveau m o r 

ceau ; il ronge les bords de l ' ouver tu re . A-t-il" 

(1) Audubon, Scènes de ! a p. ature dans les Etats-Unis. 

P a r i s , 1857, t . I. 
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réussi , auss i tô t les au t res a ccou ren t de nouveau , 
dépècen t le cadavre , u n e par t ie après l ' au t re , 
ne laissant que les os c o m p l è t e m e n t dépoui l lés 
d e leur cha i r . E n deux jou r s , il n e res te plus 
rien que que lques débr i s , qui vont servir de 
pâ tu re aux m o u c h e s . » 

11 n ' es t pas toujours nécessa i re q u e leur proie 
soit pu t ré f i ée ; l ' aura et le gal l inazo m a n g e n t 
aussi de la cha i r fraîche, en t an t , d u m o i n s , 
qu ' i ls peuvent la dépecer . C'est ce que de n o m 
breuses expér iences on t p e r m i s à A u d u b o n 
d 'é tabl i r par fa i tement . Il est tout aussi ce r ta in 
qu ' i l s a t t a q u e n t et dévoren t des a n i m a u x vi 
van t s . « J 'ai passé près de q u a t r e ans dans 
l ' A m é r i q u e du S u d , di t Schornburgk ; j ' a i o b 
servé les auras p e n d a n t des h e u r e s , des j o u r n é e s 
en t i è r e s ; ils é ta ien t en tourés de lézards, d 'o i 
seaux, et j amais j e ne les vis a t t a q u e r un an ima l 
v i v a n t ; j e crois donc ê t re en droi t de r évoque r 
en dou te ce l te assert ion des orn i thologis tes . 
Devant l ' incendie d 'une savane, des cen ta ines 
de rapaces se r a s semblen t pour cap tu re r dans 
l eu r fuite les lézards, les s e rpen t s , les pet i t s 
m a m m i f è r e s ; mais j ama i s l'on n 'a vu p a r m i eux 
les plus voraces de tous les oiseaux de p ro ie , 
les auras ou les gal l inazos. S'ils a t t aqua ien t r ée l 
l e m e n t des a n i m a u x vivants , les négresses , si 
soigneuses de leurs j eunes volailles, ne les lais
seraient pas i m p u n é m e n t se pe rche r sur les 
bar r iè res de l eu r s basses-cours ; l 'arr ivée de 
tout a u t r e oiseau de proie r empl i t les volailles 
de t e r r e u r , et l eur maî t resse me t tout en œ u v r e 
p o u r l'effrayer et le faire fuir. » Mais, « ils on t 
si souvent occasion, r épond A u d u b o n (1), de 
dévorer d é j e u n e s a n i m a u x vivants d«ns les en 
virons des g randes p lan ta t ions , q u e p ré tendre 
qu ' i l s n ' e n m a n g e n t j ama i s , ce serai t absurde; ; ) 
et I l u m b o l d l nous dit : « Le j o u r , les vau tours 
e r r e n t le long de la rive, ils p é n è t r e n t jusque, 
dans les c a m p e m e n t s des Indiens pour y c h e r 
cher que lque chose à mange r . Mais souvsnt il 
ne leur res te , pour apaiser l eur faim, q u e de 
p r e n d r e dans l 'eau ou su r le bord de j e u n e s 
crocodi les , longs de sept à h u i t pouces . Il est 
cu r i eux de voir c o m m e n t ces peti ts a n i m a u x 
se défendent con t re les v a u t o u r s . Dès qu ' i ls en 
aperçoivent un , ils se dressen t sur leurs pa t tes 
de devant , lèvent la tôle , et ouvren t l a r g e m e n t 
la gueule . Us font con t i nue l l emen t face à l eur 
e n n e m i , et lui p r é sen t en t sans cesse leurs den ts 
longues et acé rées . Alors, p e n d a n t q u ' u n vau
tou r a t t i re sur lui l ' a t t en t ion du j e u n e c rocodi le , 

( ! ) A u d u b o n , Scènes de /a nature dans les États-Unis. 
Paris, 1 8 5 7 , t. I, p . 

u n a u t r e gue t t e l 'occasion favorable p o u r a t ta 
que r le saur ien à l ' improvis te , et fond sur lui , 
le saisit par le cou et s 'envole en l ' empor tan t 
dans l 'air. Nous avons plus d ' u n e fois observé ce 
spectacle . » 

On a vu aussi des gall inazos et des au ras 
captifs dévorer des pouss ins . 

Le ca lha r t e a u r a et le coragyps gall inazo 
savent t i rer avantage de toutes les c i r cons t an 
ces. L e u r ha rd iesse , l eur i m p u d e n c e les rend 
souvent fort gênan t s pour l ' h o m m e et pour les 
carnass iers . Le pr ince de W i e d r a c o n t e que , dès 
q u ' u n coup de l'eu a r e t en t i , ils a r r iven t de tous 
les coins d u ciel . « Nous avions à peine t iré un 
c a n a r d ou m ô m e un pe l i t oiseau, qu 'auss i tô t 
hu i t , dix vautours ou plus e n c o r e se m o n t r a i e n t 
su r les a rbres voisins. Si on s 'éloignait u n in s 
t a n t , on les t rouvai t en t r a in de dévore r le 
gibier . » Ils se c o m p o r t e n t de m ê m e à l 'égard 
d u j a g u a r . « P rès de Joval , r a con t e H u m b o l d t , 
nous v îmes le plus g rand j a g u a r que nous eus 
sions j a m a i s ape rçu . 11 était à l ' ombre d 'une 
g rande mimosa , e t venai t de tuer u n eapy-
bara , mais il ne l 'avait pas encore dépecé ; une 
de ses pal les reposai t s u r sa p ro ie . Les vau tours 
s 'é ta ient réun is en g rand n o m b r e , p o u r dévorer 
les restes de son festin. Ils nous d iver t i -sa ient 
forL, t an t ils se mon t r a i en t à la fois hard i s et 
craint i fs . Us ar r iva ient j u s q u ' à deux pieds du 
j agua r , mais le mo ind re m o u v e m e n t de la par t 
du carnassier les faisait r ecu le r auss i tô t . P o u r 
pouvoir les observer de p lus p rès , nous m o n 
tâmes dans no t re canot . Au bru i t des r ames , 
le j agua r se leva, pour al ler se cache r dans les 
buissons . Les vau tours v o u l u r e n t profiter du 
m o m e n t p o u r dévore r le capyba ra ; mais le 
t igre fit un saut , ressaisi t sa pro ie , et l ' en t ra îna 
dans la forêt. » 

Les ca lhar ies et les coragyps sont aussi accu
sés de piller les nids. Ils ne s 'é labl issent m ê m e , 
d i t -on , au voisinage de cer ta ins o iseaux a q u a 
t iques q u e pour t rouver plus fac i lement des 
œufs à m a n g e r . 

L ' h o m m e semble se faire un plaisir tou t p a r 
t icul ier de t rouble r le repos de ces vu l tu rés . 
Schornburgk racon te que les officiers du fort 
J o a c h i m s ' amusa ien t à t irer à coups de canon 
c h a r g é à bal les , les oiseaux qui se réunissa ient 
au n o m b r e de trois ou q u a t r e cents à l 'abat toir 
du fort; q u a r a n t e , c i nquan t e ind iv idus res ta ient 
souvent su r le t e r ra in . 

« Nos Ind iens , con t inue- t - i l , a t t acha ien t un 
m o r c e a u de viande à u n h a m e ç o n et le je ta ient 
aux vautours , Le plus vorace l'avalait, et se 
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trouvait p r i s ; les Ind iens le couvra ien t alors de 

plumes d 'au t res o i seaux , qu ' i l s fixaient sur lui 

avec de la c i re , lui coupa i en t sa collereLte, lui 

met ta ient u n e c o u r o n n e su r la t ê te , puis le 

lâchaient. Il re jo ignai t ses compagnons ; mais 

ceux-ci , le p renan t p o u r un m o n s t r e , é t a ien t 

épouvantés, s 'enfuyaient , et ne revena ien t a u 

près de lui q u ' a p r è s qu ' i l s 'é tai t dépoui l lé de 

tous les o r n e m e n t s don t on l 'avait cha rgé . » 

Taylor r a c o n t e qu'i l s'est souven t a m u s é à 

jeter aux gall inazos des peaux d ' a n i m a u x rem- • 

bourrées de coton ; et il dit que rien n 'é ta i t plus 

divertissant que de voir ces o iseaux se donne r 

mille peines p o u r t i rer par t i de ce l eu r re . 

Uurmeisler n ' a pu résis ter aussi à la t en ta t ion 

de t o u r m e n t e r u n peu ces oiseaux inolfensifs. 

«Je prenais un plaisir par t icu l ie r , d i t - i l , à t r o u 

bler ces vau tours . J e m 'approcha is d 'eux et t i rais 

un coup de Tusil. Ils s 'envolaient aussi tôt dans 

toutes les d i rec t ions ; leurs ailes m e fouet ta ient 

presque la figure ; ils s 'élevaient dans les a i r s , 

jusqu 'à ce qu' i ls se t rouvassent à l 'abr i du d a n - i 
ger. Pu i s , ils décr ivaient de vastes cercles , ne per

dant j amais leur ennemi de vue , et , finalement, 

ils revenaient achever leur repas i n t e r r o m p u . 

Jamais je n ' en tend is l eu r vo ix ; ils paraissent 

être toujours s i lencieux. » 

D'autres an imaux , p lus ieurs rapaces n o t a m -

BBEIIU, 

m e n t , t o u r m e n t e n t aussi le gall inazo e t l ' aura , 

J ' a i déjà par lé de l 'espèce de d o m i n a t i o n q u e le 

s a r c o r a m p h e papa exerce sur e u x ; le ca raca ra , 

le c h i m a n g o les poursuivent q u a n d ils se sont 

b ien r e p u s , et ne leur laissent de repos qu ' i ls 

n ' a i en t régurg i té leurs a l imen t s , et n e les l eur 

a ien t a b a n d o n n é s . 

D'après T s c h u d i , le gall inazo n iche sur les 

toits des maisons , les c loche r s des égl ises , les 

ru ines , les m u r s é levés ; il se r ep rodu i t en février 

et m a r s . Chaque couvée se c o m p o s e de trois 

œufs d 'un b l a n c b r u n â t r e . 

L ' aura , tou jours d 'après T s c h u d i , établi t son 

nid su r des roche r s ou des falaises, sur les bo rds 

de la m e r ou dans de pet i tes îles ; il pond t rois 

ou q u a t r e œufs , p lus a r rond i s et de cou leu r 

plus claire que ceux du gal l inazo. 

Tous les au t r e s natura l i s tes s ' accordent à 

dire q u e ces deux oiseaux n e p o n d e n t que 

deux œufs , à nu, soit dans u n e crevasse de 

roche r , soit sous un t ronc d ' a rb re r enve r sé , qu i 

les p ro tège u n peu con t re les i n t empér i e s , soit 

enfin dans le creux d 'un t ronc d ' a rb re , ou dans 

u n e cavité, au mil ieu des rac ines . Dans le sud 

de l 'Amér ique du Nord, au Texas , au Mexique , 

le gall inazo et l 'aura n ichen t de préférence dans 

les mara i s ; ils se chois issent une é m i n e n c e de 

t e r ra in , qui ne soit pas exposée à ê t re couver te 
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par les eaux, e t se c r eusen t sous un buisson une 
pe t i te cavité, où ils déposen t leurs œufs . T r ô s -
souven t , on les t rouve au mil ieu des colonies de 
h é r o n s et d ' au t re s oiseaux de mara i s . 

Gosse, d 'après l ' a s surance que lui en ont d o n 
née des gens dignes de foi, r appor t e que l ' au ra 
s ' accoup le souvent avec des poules ou des d indes 
n o i r e s ; il n ' en souffre pas , mais les poules ne 
t a rden t pas à succomber à u n e ma lad ie des 
o rganes gén i t aux . J e crois inuLile de faire r e 
m a r q u e r que ce n 'es t là q u ' u n e fable. 

D 'après A u d u b o n , « Téclosion des pet i t s de
m a n d e t r e n t e - d e u x j o u r s ; le père e t la m è r e 
couvent à t ou r de rô le , et se nour r i s sen t l 'un 
l ' au t re , ce q u e c h a c u n d 'eux fait en d é g o r g e a n t 
i m m é d i a t e m e n t , devant celui qu i est su r le n id , 
tout ou par t ie d u c o n t e n u de son e s tomac . Ils 
nour r i s sen t l eu r s j e u n e s en leur dégorgean t 
aussi , mais dans le bec , les a l imen t s p re sque 
d igérés . » P u i s , peu à peu , ils les hab i tuen t à 
m a n g e r des m o r c e a u x plus gros et plus rés is 
t an t s . 

C a p t i v i t é . — Ces vu l lurés n e sont t enus en 
captivi té q u e pa r les na tura l i s tes qu i veulen t 
les o b s e r v e r ; c 'est p o u r ce t te ra i son qu ' i ls sont 
si ra res en E u r o p e . J e n'en ai vu q u e deux dans 
tous les j a rd ins zoologiques q u e j ' a i visités. D'A-
zara nous app rend q u e les g i l l inazos dev iennen t 
aussi privés q u e les vér i tables a n i m a u x d o 
mes t i ques . U n de ses amis en avait un qu i 
en t ra i t e t sor ta i t l i b r e m e n t , suivait son m a î t r e 
à la p r o m e n a d e , à la chasse et m ê m e eu voyage. 
Il arr ivai t c o m m e u n chien q u a n d on l ' appela i t . 
Il m a n g e a i t dans la m a i n , mais il fallait lui 
d o n n e r des a l iments coupés en t rès-pet i ts m o r 
c e a u x ; il n 'y t o u c h a i t pas sans cela. « U n aut re 
gall inazo, éga l emen t pr ivé, a ccompagna i t son 
m a î t r e dans des voyages de p lus de cent l ieues , 
j u squ ' à Montevideo; il se tena i t et do rma i t en 
dehor s de la voi ture ; ma i s quand il voyait qu 'e l le 
p r e n a i t le c h e m i n de la ma i son , il se hâ ta i t de 
la devancer , et annonça i t ainsi à la maî t resse du 
logis le r e t o u r de son m a r i . 

I I. L E S S T R I G I E N S — STBIGIN^E. 

Die Eulen. The Owls. 

C a r a c t è r e s . — Les s t r igiens ou h iboux , par 
lesquels nous t e r m i n e r o n s l 'h is toire des rapaces , 
se d is t inguent n e t t e m e n t et des vu l tu r i ens et des 
fa lconiens : ce n 'est que de loin qu ' i l s r appe l 
lent cer ta ins busa rds . L e u r corps para î t t r ès -
gros, mais , en réa l i té , il est m i n c e , é lancé, peu 
c h a r n u ; l eur lêLe est t r ès -g rande , large en a r 

r i è r e , couver te d ' u n p l u m a g e s e r r é ; l eu r s yeux 
sont g r a n d s et p la t s , dir igés en avant , et en
tou ré s d 'un d i sque de p l u m e s r a y o n n a n t e s ; leurs 
ailes sont l o n g u e s , larges , concaves ; l eu r bec 
est c o u r t ; l eurs tarses sont de longueur moyenne , 
couverts de p l u m e s ou de poi l s ; leur bec est 
for tement r e c o u r b é dès sa base , c r o c h u , a b o r d s 
lisses, sans d e n t e l u r e , ni é c h a n c r u r e ; la c i re , de 
m ê m e c o u l e u r que le bec , tou jours cachée par 
des p l u m e s soyeuses , longues et r a i d e s ; leurs 
doigts sont assez cour t s , à peu près égaux, l 'ex
t e rne p o u v a n t ê t re por té en avant ou en a r r i è re , 
e t le pouce est souvent u n p e u p lus élevé q u e 
les doigts anLérieurs ; l eu r s ong les sont g rands , 
longs , fo r t emen t r e c o u r b é s , t rès -poin tus , a r 
r o n d i s . 

Le p l u m a g e des s t r ig iens est t r è s - ca r ac t é 
r i s t i q u e . Leurs p lumes sont g r a n d e s , l ongues , 
l a r g e s , a r rond ies à l ' e x t r é m i t é , et t rès-f ine
m e n t d iv i sées ; elles son t mol les , flexibles, et 
c rép i ten t q u a n d on les presse . Celles de la 
face on t u n e conformat ion tou t e différente de 
celles du corps . « Les p lumes qu i e n t o u r e n t 
l 'œil , dit B u r m e i s t e r , ainsi que celles de la l igne 
a l lant d u bec à l 'œi l , son t t rô s -décomposées , e t 
l e u r l ige se p ro longe sous forme de soie. Le 
cerc le d e l 'œil se jo in t à u n au t r e cerc le , formé 
de p lumes plus pe l i t e s , plus railles, à ba rbes peu 
éca r t ées . Celles-ci fo rmen t au moins un demi -
cercle a u t o u r d u c o n d u i t audi t i f ex te rne , et 
parfois se p ro longen t en avant j u s q u ' à la base 
du bec . Ce cercle a u r i c u l a i r e , qu i r ep résen te le 
pavil lon, est composé de t rois ou c inq rangs de 
p l u m e s ; plus il est parfai t , p lus aussi le disque 
ocula i re est bien développé , et , en m ê m e t emps 
que ce de rn ie r , les p l u m e s de la l igne naso-
ocu la i r e ; dans ce cas , la c i re e i m ê m e souvent 
une partie de la por t ion c o r n é e du bec , sont 
c o m p l è t e m e n t cachées par le p l u m a g e . » Ce 
sont ces p lumes qui d o n n e n t aux str igiens ce 
faciès par t icu l ie r qu i les fait r e s s e m b l e r a u x 
c h a t s . 

Les pennes des ailes sont assez la rges , a r r o n 
dies à l eur ex t rémi té , r ecourbées vers le co rps , 
ce qui donne à l 'ai le u n e fo rme concave . Les 
barbes externes des trois p r emiè re s p e n n e s sont 
frangées ou d e n t e l é e s : c'est à cel te disposi t ion 
q u e les s t r igiens doivent leur vol s i l enc ieux ; 
elle e m p ê c h e le f ro t t ement ; mais on n e la r en 
cont re pas chez tous : elle m a n q u e chez les 
espèces d i u r n e s . Les ba rbes in te rnes des rémi
ges para issent soyeuses ou la ineuses , et elles 
s 'accolent exac t emen t à la penne qui repose 
sur elles. La p r e m i è r e r é m i g e est cou i t e , la se -
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conde un peu plus longue , la t ro is ième e t la 

q u a l r i ê m · s o n t les plus longues . Les l ec t r i c e s 

sont un peu a rquées , et à peu près éga lemen t 

l ongues , ce qu i donne à la queue u n e forme 

c a r i é e ; excep t ionne l lement , en effet, elle est co

nique . 

Tous les s t r ig iens ont des couleurs foncées, 

peu voyantes , qui se confondent avec celles du 

sol ou des t roncs d ' a rbres . Cependan t , le p lu 

mage , dans son ensemble , présente souvent un 

dessin des plus é légants : que lques espèces of

frent aussi des couleurs très-vives, t rès -pures 

n o t a m m e n t , et qui leur d o n n e n t u n e beau té 

par t icu l iè re . 

L 'organisa t ion in te rne des str igiens mér i t e 

encore de nous a r r ê t e r q u e l q u e s in s t an t s . Le 

squelel le diffère sens ib lement de celui des Taleo-

niens. D'après les r eche rches de Nilzsch, l 'os 

lacrymal est a u t r e m e n t conformé q u e chez les 

rapaces d i u r n e s ; il ne forme pas de saillie a u -

dessus de l 'œi l ; e t l'os sourci l ler , qu i , chez 

ceux-ci , p ro longe cet le saillie, fait défaut chez les 

strigiens. Le bord supé r i eu r sai l lant de l 'o rb i te 

n'est formé que par le frontal. L 'os t y m p a n i -

que présente à sa face in te rne une ar t i cu la t ion 

avec le sphéno ïde , laquel le est c o m p l è t e m e n t 

indépendante de son ar t i cu la t ion an té r i eu re . 

Le s t e r n u m , chez la p l u p a r t des espèces , offre 

de c h a q u e côlé deux expans ions m e m b r a n i -

fonnes, de scendan t j u s q u ' a u bord de l ' abdomen ; 

la fourchet te est plus m i n c e , p lus faible que 

chez les falconiens. Il y a onze ver tèbres cerv i 

cales, hui t dorsales et hu i t c a u d a l e s ; les ve r t è 

bres dorsales ne sont j a m a i s soudées e n t r e el les . 

Les os ,en géné ra l , sont moins p n e u m a t i q u e s q u e 

ceux des fa lcon iens ; les fémurs ne le sont j a 

mais ; par c o n t r e , les espaces aér iens des os du 

crâne ont un plus grand déve loppement que 

chez les au t res rapaces . Chez que lques s t r ig iens , 

les os du c râne ont u n e épaisseur de plus d 'un 

cen t imè t re , e t para issent spongieux . 

Le pharynx est t rès g r a n d ; l 'œsophage est dé

pourvu de j abo t ; l ' e s tomac est m e m b r a n e u x 

et t rès-extens ible ; la ra te a r rond ie ; le foie divisé 

en deux lobes, de m ô m e forme et de m ô m e vo

l u m e ; les c œ c u m s sont plus longs et plus larges 

que chez a u c u n au t re r apace . 

Les organes des sens sont t rès-développés . 

Les s t r igiens on t les yeux t r è s - g r a n d s ; la cor

née est t r è s - b o m b é e et a la forme d ' une d e m i -

sphère. Les côtés de la s c l é ro t i que , ainsi 

que l 'anneau osseux sc l é ro t i ca l , son t très-allon

gés, de man iè re à former u n e sor le de calice 

ou de Lube, Les m o u v e m e n t s i n t e rnes de l'œil 

sont cons idé rab les ; à chaque mouvement res
p i ra to i re , la pupi l l e se ré t réci t ou se di la te . 

Chez cer ta ines espèces , l 'oreille présente une 
conformat ion toute pa r t i cu l i è re . Chez la p lu 
par t des s t r igiens , l 'ouver ture du condui t aud i 
tif ex terne se p résen te sous forme d 'une fente , 
se d i r igeant de h a u t en bas autour de l 'œi l , et 
mun ie d 'une sor te d 'opercu le mobile . Elle est 
en tou rée d 'un pavillon couver t de plumes rayon
nantes , et par fa i tement disposée p o u F recevoir 
et condense r les ondes sonores . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les s l r i -

giens sont cosmopol i tes , dans toute l ' accept ion 

du m o t . Us h a b i t e n t toutes les part ies de la t e r r e ; 

on les t rouve dans toutes les localités, sous t ou 

tes les zones , à toutes les al t i tudes. Des con

trées glacées du pôle n o r d jusqu ' à l ' équa teur , 

des bo rds de la m e r j u s q u ' à une h a u t e u r de 

5,000 mè t r e s , p a r t o u t on les rencon t re . Dans 

le S u d , leurs espèces sont plus nombreuses que 

dans le N o r d ; m a i s , là encore , ce sous-ordre est 

r i c h e m e n t r e p r é s e n t é . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les forôls 

sont l eu r vér i table p a t r i e ; on les trouve cepen

dant aussi dans les s teppes , dans les déser ts , sur 

les m o n t a g n e s les plus n u e s , co mme au sein deî 

villes et des v i ï îa^ps; pa r tou t , en effet, ils t rou

vent, des l ieux de r e t r a i t e ; pa r tou t ils r e n c o n 

t r en t de quoi se n o u r r i r . 

On dés igne souvent les str igiens sous le n o m 
de rapaces nocturnes, ce qui n'est pas abso lument 

j u s l e . La p l u p a r t , il est vra i , ne se m e t t e n t en 

chasse qu 'au c répuscule ; mais beaucoup , et de 

ceux qui vivent au pôle c o m m e de ceux qu i hab i 

ten t sous les t rop iques , sont actifs pendant le jour . 

Cer ta ins s t r igiens d?s s teppes vont che rche r 

leur n o u r r i t u r e au mil ieu du j o u r ; on en voil 

d 'aut res se j o u e r a u sole i l ,au sein des forêts ; ils 

sont , en un mot , aussi actifs le jour q u e la nui t . 

Pou r t an t , c'est p e n d a n t la nui t qu ' i ls sonl 

s u r t o u t en chasse , e t ils sont a d m i r a b l e m e n t 

conformés à cet effet. L e u r œil excellent p o u r 

une cou r t e d i s tance , leur ouïe dél icate , leur p lu 

mage m o u leur p e r m e t t e n t de se mouvoi r au 

mil ieu des t é n è b r e s . Us volent sans b ru i t a u -

dessus du so l ; ils e n t e n d e n t le son le plus dé

licat, le b ru i s semen t le plus l éger ; malgré l 'obs

cu r i t é , ils aperçoivent les p lus peti ls a n i m a u x . 

« J 'a i fait que lques expér iences , dit mon père , 

su r des h i b o u x p r ivés ; ils avaient les yeux 

c o m p l è t e m e n t fermés , ils do rma ien t , et j ' a i vu 

tou jours avec ô l o n n e m e n l combien il suffisait 

d ' un b ru i t e x t r ê m e m e n t léger pour les réveil ler 

el les faire s 'envoler . J 'a i vu dans des nui ls assez 
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obscu res , les h iboux s 'élever dans l ' a i r ; pa r des 
nui t s e x t r ê m e m e n t sombres , j ' a i en t endu leur 
voix pa r t i r tantôt d 'un cô té , t an tô t d 'un a u t r e ; 
et un de mes amis che rcha t r è s - l en temen t e t 
t r è s - p r u d e m m e n t à s ' approcher d ' une choue t t e 
qui était pe rchée sur un a r b r e , et qu i s 'envola 
dès qu' i l se m o n t r a à découver t . » L 'œil des s t r i -
giens est t r ès - sens ib le à la l umiè re . Certa ines 
espèces , dans un j o u r éc la tan t , f e rmen t leurs 
paupières à demi , et p resque e n t i è r e m e n t que l 
quefois. Mais il est faux de croi re qu ' i l s n e voient 
pas d u r a n t le j ou r . « Ils sont en état , dit m o n 
pè re , de voler en p le ine l u m i è r e , de passer au 
mi l ieu des fourrés les p lus épais , sans se h e u r t e r 
con t re les a rb r e s . Les s t r ig iens auxque l s j ' e n l e 
vais les j e u n e s accoura i en t en plein m i d i ; ils 
s 'envolaient q u a n d j e les coucha i s e n j o u é ; en 
plein m i d i , je vis u n e c h o u e t t e s ' é lancer de la 
t o u r du châ teau d 'A l t embourg su r un moineau 
qui m a n g e a i t dans la cour , en compagn ie des 
pou les , et l ' e m p o r t e r dans sa r e t r a i t e . » 

La forme par t i cu l i è re des ai les, la mollesse du 
p l u m a g e , " s o n t u n indice que le vol doi t p r é 
sen te r ce r ta ines pa r t i cu la r i t é s . Il est en effet si
lencieux et l e n t ; les s t r ig iens volent et p l a n e n t 
tout à la fo is ; les espèces d iurnes s 'élèvent 
d a n s les airs en déc r ivan t u n e c o u r b e , puis ils 
se laissent t o m b e r a peu près à la m a n i è r e des 
p ics ; ce m o d e de voler est t r è s -pén ib l e , et ne 
peu t j a m a i s être sou tenu b ien l o n g t e m p s . Ce 
n 'es t que lorsqu ' i l s e n t r e p r e n n e n t de longs 
voyages , que les str igiens s 'élèvent à des h a u 
t e u r s d 'une cen ta ine de m è t r e s au -dessus du sol, 
et qu ' i l s se m e u v e n t à g rands coups d'ailes. 

A te r re , ils sont géné ra l emen t m a l a d r o i t s ; 
c e u x à longues pa t tes , c ependan t , peuvent at tein
d r e l eu r p ro ie à la course , en s 'a idant de leurs 
ai les . 

Bans les a rbres , tous les s t r ig iens se m e u v e n t 
avec ag i l i t é ; que lques -uns g r impen t d 'une façon 
s ingu l i è r e , en s au t an t d ' u n e b r a n c h e basse sur 
u n e b r a n c h e p lus élevée. Lo in d 'ê t re lou rds , ils 
sont , au con t ra i r e , très-vifs e t t rès-agi les . Hs 
p r e n n e n t les pos tures les plus d ive r se s ; ils se 
baissent , se re lèvent ; ils t o u r n e n t la tê te en tous 
s ens , ou l ' inc l inent d 'une façon t rès -d iver t i s san te 
p o u r le spec ta teur . 

Leur voix est forte, mais peu a g r é a b l e . Ils 
c l aquen t du bec ou poussent une sorte de siffle
m e n t ; ils n e cr ient que la nui t ou lorsqu ' i l s sont 
en g rand danger . Les u n s poussent des cris ef
f rayants ; la voix des au t re s ne p e u t ê t re désa
gréable qu 'à u n espr i t supers t i t ieux et c r édu le . 
Masius est d 'un avis cont ra i re : u Le plus coura

geux, di t - i l , ne p e u t se défendre d 'une cer ta ine 
épouvan te , lo rsque , t raversant la forêt au mil ieu 
de la nu i t , il sent les ailes mys té r ieuses du h ibou 
lui frôler le visage, il voit la l ueu r p h o s p h o r e s 
cente de ses yeux, il en tend re t en t i r son cri de 
chasse . Dans tou t son arsenal fantas t ique et 
mys t é r i eux , la nu i t n 'a pas de son p lus épouvan
table q u e ce cr i , venu du fond de la po i t r ine , 
qui va toujours en a u g m e n t a n t et auque l se 
j o i g n e n t de t emps à au t re c o m m e des appels au 
secours , fait p o u r t r o m p e r l 'oreille la p lus exe r 
cée. Mais Masius a souvent préféré u n e belle 
ph ra se à l ' express ion de la réal i té , et a avancé 
b ien des faits qu'il n ' a pu p rouver . Il dit q u e « les 
yeux d u h ibou on t une expression à la fois de 
force concen t rée et d ' in te l l igence , et q u ' o n re
conna î t b ien là l 'oiseau de Minerve. » Malgré la 
mei l l eure volonté , j a m a i s j e n 'ai pu voir cela. 

Les s t r igiens sont b ien s û r e m e n t inférieurs e n 
in te l l igence à la p l u p a r t , sinon à tous les rapaces 
d i u r n e s . Quelques espèces, par leur gaieté , par 
leur vivacité, peuvent , sous ce r appor t , t r o m p e r 
l ' obse rva teu r ; mais b ientô t on r e c o n n a î t q u ' a u 
c u n e n e peu t ê t re r ega rdée c o m m e in te l l igen te . 

Tous les s t r igiens sont cra int i fs , e t m a n q u e n t 
de p r u d e n c e ; ils ne d i s t inguen t pas un dange r 
réel d 'un dange r i m a g i n a i r e ; ils a p p r e n n e n t 
r a r e m e n t à conna î t r e leurs amis , et ils voient un-
ennemi dans t o u t é t r a n g e r . On peu t l eur faire 
con t rac te r ce r t a ines h a b i t u d e s ; ma i s il est i m 
possible de les dresser c o m m e on dresse les 
falconidés. Ils sont m é c h a n t s , fur ieux, c ruels et 
indif férents ; en un mot , ils n ' on t r ien de nob le , 
à no t re po in t de vue , pas m ê m e la r u se . Le f a u 
con, la buse , le mi lan m ê m e leur sont de beau c o u p 
supé r i eu r s . Ils vivent en paix avec leurs s e m 
blables , t a n t qu ' i l s ne sont pas sous le c o u p 
d 'une passion, ou de la faim ; ma i s c 'est avec la 
plus g rande placidi té qu' i ls dévorent des c o m p a 
gnons avec lesquels ils on t vécu p lus ieurs an
nées . Souven t , j ' a i eu dans u n e m ê m e cage de 
dix à douze h iboux et c h o u e t t e s ; a u c u n ne son 
geait à a t t a q u e r les a u t r e s , t an t qu ' i ls é t a i en t en 
bonne san té , ma i s , si l 'un t o m b a i t m a l a d e , t ous 
fondaient sur lu i , r e g o r g e a i e n t et le dévo ra i en t . 
Des frères d ' une m ê m e couvée s ' en t re -dévoren t 
pa re i l l ement . Ce n'est certes pas là une p reuve de 
hau te noblesse , et j e crois pouvoi r refuser à ces 
oiseaux de p r en d re p lace p a r m i les a n i m a u x les 
plus élevés. 

Tous les s tr igiens, en l iber té , ne m a n g e n t q u e 
les proies qu ' i ls ont cap tu rées e u x - m ê m e s , et 
on s 'accorde u n a n i m e m e n t à dire qu ' i l s ne t ou - . 
chen t pas aux c h a r o g n e s . Us chassent sur tou t 
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les pet i ts m a m m i f è r e s : les espèces les plus fortes 

a t t aquen t m ê m e les pet i ts carnass ie rs e t des oi

seaux d'assez - g r ande tai l le . Q u e l q u e s - u n s se 

nour r i s sen t de po issons , d ' au t re s d ' insectes . Très-

peu sont i n d i r e c t e m e n t nuis ibles à l ' h o m m e ; 

la p lupa r t , au con t ra i r e , lui r e n d e n t de t r è s -

grands services. Des observat ions consciencieuses 

sont là p o u r d é m o n t r e r que les s tr igiens de nos 

contrées se nour r i s sen t p r e s q u e exc lus ivement 

de souris , de m u l o t s , de campagno l s et en dé t ru i 

sent des quant i t és cons idé rab les . C'est à l ' heu re 

où ces r o n g e u r s p r e n n e n t leurs éba t s , que les s tr i 

giens se m e t t e n t en c h a s s e ; ils vo len t s i l enc ieu

sement au-dessus du sol, l ' inspectent à fond, et 

tout peti t r o n g e u r qu i se m o n t r e est p e r d u . 

Leurs doigts cour ts et mobi les , l eurs ongles acé

rés et for tement r ecourbés leur sont fort u t i l e s ; 

un an imal qui t o m b e sous de pare i l les se r res , 

est un an imal m o r t : il est tué avant qu ' i l ait 

pu avoir consc ience du dange r . Après avoir cap

turé sa proie , le r apace vole vers u n end ro i t 

caché et c o m m e n c e à la dévorer . 

a Rien n 'es t aussi h i d e u x , dit mon pè re , q u ' u n 

hibou en train de m a n g e r ; il avale des m o r c e a u x 

énormes, et avec de g rands efforts. Tand i s q u e 

la p lupar t des a n i m a u x semblen t t rouver un cer

tain plaisir à faire l eur repas , le h ibou para î t 

s 'acquit ter d 'une t â c h e pén ib le . J 'a i vu un h ibou 

faire u n e seule bouchée d 'une g rande sour i s . Je 

donnai a u n e choue t t e un m o i n e a u ; elle le pr i t 

avec une de ses ser res , le por ta à son b e c , et se 

mit en devoir de l 'avaler , la t ê te la p remiè re ; ce 

ne fut pas sans faire de grands efforts qu 'e l l e y 

parvint . 

« Je répétai cet te expér ience p lus ieurs fois, 

et tantôt la choue t t e englout issai t l 'oiseau sans 

lui enlever une seule p l u m e , t an tô t elle p rena i t 

la peine de le d é p l u m e r en g rande par t i e , avant 

de le m a n g e r . Elle avalait les sour is avec facil i té. 

Si la proie est t r op grosse p o u r passer par l 'œso

phage , le h ibou la re je t te , la presse avec son bec 

et ses pat tes , j u s q u ' à ce qu 'e l le soit r édu i t e à u n 

plus faible vo lume ou qu 'e l le ait p lus de flexibi

l i té. J e crois q u e l'on peut , sous ce r appor t , r a p 

procher les s t r igiens des serpents . Quand l 'ani

mal est de t rop g rande taille, ils se con t en t en t 

d'en dévorer les chairs de la poi t r ine et le cer 

veau , et a b a n d o n n e n t le reste . » " 

La p lupa r t des s tr igiens peuven t se passer 

d 'eau p e n d a n t plus ieurs m o i s ; lé sang de leurs 

victimes semble suff ire à é t anche r leur soif. Cepen

dant ils boivent beaucoup d ' e a u à cer ta ins m o 

ments et p rennen t plaisir à s e ba igner . 

Leur digest ion est t r ès - rap ide . U s r é g u r g i t e n t 

les os, les poils , les p l u m e s , e t , p o u r ce faire, ils 

ouvren t l a rgemen t le bec , baissent la tête, sau

tent sur un pied, sur l ' au t re , fe rment les yeux , 

se secouent et finissent par r e n d r e des bou les , 

composées de tou t ce qui n ' a pu ê t re d igé ré . 

Al tum a examiné p lus ieurs cen ta ines de ces bou

les, et il a t rouvé q u e les s t r ig iens d 'A l l emagne se 

nou r r i s s en t s u r t o u t de peti ts r o n g e u r s e t de m u 

sara ignes , excep t ionne l l emen t de ra ts , de t a u p e s , 

de be le t tes , d 'oiseaux et d ' insectes . Dans 706 ba l 

les p r o v e n a n t du h ibou , il a t rouvé les res tes de 

16 chauves-sour is , 240 souris ou m u l o t s , 693 cam

pagnols , 1,380 m u s a r a i g n e s , 1 t a u p e , 22 peti ts 

o i s e a u x ; dans 210 balles de h u l o t t e (Syrnium 

aluco), 1 h e r m i n e , 48 sour is ou mulo t s , 296 cam

pagnols , 1 écureu i l , 33 m u s a r a i g n e s , 4 8 t aupes , 

18 peti ts oiseaux, 48 insectes , ou t re des h a n n e 

tons en quan t i t é i n n o m b r a b l e ; dans 23 boules 

de m o y e n - d u c (Otus sylvestris), on t rouva les 

restes de 6 mulo t s , 33 c a m p a g n o l s , 2 o i s e a u x ; 

dans 10 boul les de chevêche , ceux de 10 c a m p a 

gnols , 1 m u s a r a i g n e , et 11 insectes . Ces chiffres 

suffisent, j e crois , p o u r ind ique r c o m b i e n les s t r i 

giens sont des a n i m a u x ut i les . Les grandes es

pèces égorgen t b ien de temps à a u t r e que lques 

lièvres ou que lques pe rd r ix ; les pe l i tes dé t ru i 

sent bien aussi des a n i m a u x fort ut i les , tels q u e l e s 

musa ra ignes ; mais ces dégâts sont plus q u e c o m 

pensés par les services é n o r m e s q u e nous r e n d e n t 

les s t r ig iens , et il n o u s faut les p r e n d r e sous 

no t re p r o t e c t i o n . 

Les s t r ig iens ne se d o n n e n t pas g r a n d mal 

pour cons t ru i r e leur nid. B e a u c o u p d ' en t re eux 

n i c h e n t dans des c reux de t roncs d ' a rb res , d 'au

t res d a n s l e s crevasses des m u r s , s u r d e s r o c h e r s ; 

q u e l q u e s - u n s s 'é tabl issent dans des te r r ie r s de 

m a m m i f è r e s , d ' au t res dans des nids a b a n d o n n é s 

de faucons, de pies ou de cornei l les . Quelquefois , 

ils a m a s s e n t q u e l q u e s m a t é r i a u x ; mais , le plus 

souvent , ils se con t en t en t de déposer l eu r s œufs 

au fond du n id , dans que lque é ta t qu ' i l s l 'a ient 

t rouvé . Le n o m b r e d 'œufs d ' une couvée varie de 

deux à sept : il est excep t ionne l l emen t d 'un seul . 

Ces œufs sont a r rond i s , b lancs , à grain fin. Les 

pet i ts res tent l ong t emps dans le nid. Les pa ren t s , 

t an t que d u r e l e u r éduca t ion , leur t é m o i g n e n t 

b e a u c o u p d ' a t t a c h e m e n t , et les défendent cou ra 

geusemen t con t r e les a t t aques des au t res an i 

m a u x . 

Les s tr igiens n 'on t pas beaucoup d ' amis . Tous 

les oiseaux d iu rnes les ha ï s s en t ; on dirai t qu' i ls 

ont à se venger des a t t aques de ces rapaces de 

nui t . Lo r squ ' un s t r igien se m o n t r e , tous les r a 

paces d iu rnes d o n n e n t des t émoignages d ' une 
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excitat ion e x t r ê m e ; les peLits oiseaux font r e 

tent i r l 'air de leurs cris ; t o u t e la forêt est en émoi . 

Une espèce appel le l ' au t re , toutes accouren t , har 

cèlent l 'oiseau noc tu rne de leurs c r i s ; les plus 

forts, môcne, lui donnen t des coups de bec . 

T r o p souvent , l ' h o m m e se jo in t aux au t r e s 

e n n e m i s de ces oiseaux ut i les . Aux yeux de b ien 

des gens , c'est u n bel exploit que de t i rer un 

h i b o u ; c l il est bien rare qu 'on le laisse l ib re 

men t vaque r à ses c h a s s e s ; t and i s q u e , pa r tou t , 

on le devrai t r ega rde r c o m m e un fidèle allié, 

c o m m e un an imal sac ré , auque l nous devons 

aide et p ro tec t ion . 

C a p t i v i t é . — Très-peu de st r igiens sont su s 

cept ib les de s 'apprivoiser . J ' en ai eu cependan t 

qui m ' o n t causé b e a u c o u p de plaisir . La plupar t 

se m o n t r e n t indifférents à tout , ou t émoignen t 

une fureur souvent t rès -d iver t i ssante . C'est sur

tout le cas des grandes espèces . Ces oiseaux 

s e m b l e n t broui l lés avec tou t le m o n d e ; toute 
pe r sonne leur est un e n n e m i . Us roulent des 
yeux furieux, ils c h e r c h e n t a d o n n e r des coups 
de bec , ils soufflent et sifflent à la façon des 
cha ts . Quan t aux scops , c 'est tout le contra i re ; 
ce sont des oiseaux d ' a p p a r t e m e n t des plus agréa
bles , des plus divert issants . 

On p e u t faire r e p r o d u i r e que lques s tr igiens 
en captivité : j e conna i s p lus ieurs exemples a u 
t h e n t i q u e s de ce g e n r e . 

C l a s s i f i c a t i o n . — L a classification des s t r i 

giens p résen te que lques difficultés. Beaucoup de 
na tura l i s tes n ' en on t formé q u ' u n e famille, di
visée en p lus ieurs sect ions : q u a n t à n o u s , nous 
é lèverons c h a c u n e de celles-ci d 'un degré , et 
nous a d m e t t r o n s trois familles de str igiens : celle 
des surn i idés , ou str igiens d i u r n e s , celle des 
bubonidôs et celle des s t r ig idés . 

L E S S U R N I I D E S — SURN1A3. 

Die Taijeulen. 

C a r a c t è r e s . — Les surn i idés ou str igiens 

d iu rnes , doivent o c c u p e r la p r e m i è r e p lace . Ils 

forment u n e transi t ion en t r e les falconidés, d 'un 

côté , les str igiens n o c t u r n e s de l ' a u t r e . Us ont 

la tê te pe t i te , le corps é l ancé , les ailes et la 

queue longue , le p l u m a g e serré et couché . Leu r s 

o rganes des sens sont assez éga l emen t dévelop

pés , et ils sont mieux par tages sous le r appor t 

de l ' intel l igence que les s t r ig iens n o c t u r n e s . 

L E S S U R N I E S — SURMA. 

Die Falkeneulen. 

C a r a c t è r e » . — Les surn ies sont de tous les 
s t r ig iens , ceux qu i r e s semblen t le plus aux fal
con idés . El les ont la tôle l a rge , à front aplat i , à 
face é t ro i te , sans cercle de p lumes ni au tou r 
des yeux, ni a u t o u r des o re i l l e s ; des ailes assez 
longues , obtuses , la t ro is ième r émige é tan t 
la plus l o n g u e ; la q u e u e l o n g u e et c o n i q u e ; le 
bec fort cour t , p lus hau t que la rge , à c roche t de 
la m a n d i b u l e supé r i eu re t r è s - p r o c m i i e n t et d é 
passant la mand ibu l e infér ieure de près de 
1 cent . , des tarses et des doigts cour ts et en l iô -
r e m e n l couverts de p l u m e s ; des yeux g rands ; 
des oreilles pourvues d ' un pavil lon assez élevé, 
a l longé, à opercule bien d é v e l o p p e , un p lu 

m a g e abondan t , m o u et b r i l l an t ; la p remiè re 
r émige , en part ie dentelée su r les barbes ex
te rnes . 

LA SUIINIE CAPARACOCH — SUMS'IA FUXEREA. 

Die Sperlereule. The Hawk-Owl. 

C a r a c t è r e s . — La c a p a r a c o c h , vu lga i rement 

chouette-épervière, chouette à longue queue de Si

bérie, a la face d 'un b lanc gris à l 'âge a d u l t e ; 
deux bandes no i res , demi -c i rcu la i r e s , descenden t 
sur les côtés du cou, l 'une en avant , l ' au t re en 
arr ière de l 'ore i l le ; le s ¡ m m e l de la tète b r u n -
n o i r ; chaque p lume y é tan t m a r q u é e d ' une tache 
a r rond ie , b lanche , p lus g rande à l 'occiput . La 
n u q u e et une t ache derr ière l 'oreille b l a n c h e s ; 
les plun es du dos b l anches , rayées t ransversa
l ement de b r u n , et b r u n e s à l ' ex t rémi té ; la 
gorge b lanche ; u n e bande de m ô m e couleur à 
travers la poi t r ine ; le ventre et les flancs blancs, 
à minces rayures d ' un b run n o i r ; les rémiges et 
les rec t r ices d 'un gris de sour is , avec des ban
des t ransversales b l anches , au n o m b r e de neuf 
sur la q u e u e ; le bec d 'un j a u n e de cire sale, noir 
à la pointe ; l 'œil d ' un j a u n e de soufre foncé. 

Les j eu n es diffèrent très-peu des adu l t es ; 
ceux-ci, d 'a i l leurs , p ré sen ten t dans l ' ensemble do 
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leur p lum age des var ia t ions cons idé rab les , sans 

que le type en soit modifié. 

La l ongueu r d e la caparacoch est de 41 à 
<S4 cen t . , son envergure de 80 à 83 cen t im. ; la 

longueur de l'aile pliée est de 23 c e n t i m . , celle 

de la q u e u e de 19. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On c o m p t e 

la caparacoch p a r m i les oiseaux d 'Europe , ca r 

on l'y voit souven t et s u r t o u t en Al l emagne , où 

elle se m o n t r e à peu près tous les h ivers . Mais 

les contrées du Nord, au sud du cercle pola i re , 

sont sa vér i table pa t r ie . Elle est c o m m u n e dans 

cer taines par t ies de la Scandinavie ; j amais , cepen-

dant , je n'ai pu l'y voir dans mes voyages . Elle se 

t rouvecn F in l ande , en Russie , en S i b é r i e ; elle est 

t r è s - n o m b r e u s e dans le nord de l ' A m é r i q u e , et 

arrive vers le sud, j u s q u ' a u x B e r m u d e s . D 'après 

Wal lengren , on la t rouve dans tou te la zone des 

conifères, e t elle s 'élève dans les Alpes Scandi

naves j u s q u ' à la zone des bou leaux , qu i m a r q u e 

la l imite des a rb re s . 

M œ u r s , h n b i t u r i e s e t r é g i m e . — D'après 

Radde, la caparacoch che rche , en Sibér ie , les 

forêts où d o m i n e n t Jçs mélèzes , et évite les en

droits découver t s ; cet a u t e u r n e l'a j a m a i s 

observée dans les mon t s de B u r e j a ; mais il en 

a vu beaucoup dans la pla ine , au pied de ces 

montagnes . Kittl i tz croi t qu 'e l le est le seul 

strigien qui hab i t e le K a m t s c h a t k a , du mo ins 

n'en a-t il r e n c o n t r é a u c u n a u t r e . Richardson 

avance qu'el le est c o m m u n e dans le n o r d de l 'A

m é r i q u e , dans tou tes les cont rées à pel le ter ies . 

Nous possédons de n o m b r e u x rense ignements 

sur le genre de vie, le rég ime et la r ep roduc t ion 

de cet oiseau. Mais les plus préc is , nous les de

vons, non pas aux na tura l i s tes qu i l 'ont observé 

dans sa patr ie , mais bien à ceux qui l 'ont é tud ié 

en Al lemagne , à mon père et à N a u m a n n . 

« Les t r appeurs , dit R icha rdson , t u e n t des 

choucl tes -épervières plus souvent q u e d 'autres 

oiseaux, car elles volent p e n d a n t le j o u r , et sont 

très hard ies . En hiver , elles se nour r i s sen t sur

tout de mulo l s et d ' insec tes ; dans les endro i t s 

couverts de ne ige , elles chassen t les lagopèdes . 

Elles n ichent su r les a r b r e s : leurs nids sont 

formés de branches , d 'he rbes et d e p l u m e s , et 

leur ponte est de deux œufs blancs . Lorsque le 

chasseur tire des lagopèdes , elles a r r iven t au 

bruit de la dé tona t ion , et se préc ip i ten t souvent 

sur le gibier, qu'ell i s ne p e u v m t c e p e n d a n t 

enlever. La nu i t , elles en tou ren t les feux des 

campemen t s indiens. » 

Les natural is tes amér i ca ins ne nous par lent 

guère que des voyages de ces oiseaux, et rap

por ten t des observat ions que nous s o m m e s à 
m ê m e de faire chez nous . 

W a l l e n g r e n a donné des r ense ignemen t s précis 

su r leur m o d e de r e p r o d u c t i o n . « L a c h o u e t t e -

éperv ière , di t- i l , n iche sur les pins les plus 

élevés. Son n id est formé de b r a n c h e s sèches , 

et tapissé de mousse et de l i chens . El le y pond 

six ou sept œufs b lancs , a r r o n d i s , un peu plus 

peti ts que ceux de la choue t t e . Les peti ts p r e n 

nen t l eu r essor au mois de j u i n . On c o m m e n c e 

à t rouver des nids en Suède à par t i r du 59° de 

la t i tude ; j e crois c e p e n d a n t qu ' on pour ra i t en 

r e n c o n t r e r enco re plus au s u d . a Radde di t avoir 

pr is , le £0 mai , des j eunes , p r e s q u e en t i è r emen t 

déve loppés . 

Complé tons ces détai ls b ien insuffisants par 

les observa t ions que N a u m a n n et m o n père 

ont pu faire e u x - m ê m e s s u r la caparacoch . 

« Les migra t ions de cet oiseau, di t N a u m a n n , 

s emblen t ê l re fort i r r égu l iè res . Il arr ive sou

vent qu ' i l ne para î t pas p e n d a n t p lus ieurs an

n é e s ; pu is , on revoit que lques indiv idus isolés, 

et il arr ive enfin des pér iodes où il est t r è s -

c o m m u n dans nos con t r ée s . P e n d a n t vingt ans , 

n o u s n 'avons pu en observer un s e u l ; il y a 

qua t r e ou cinq ans , nous p û m e s nous en procu

rer un , et depu i s cette é p o q u e , c h a q u e ^nnée 

on a vu que lques individus . 

« La choue l te -éperv iô re n 'es t d o n c , dans nos 

con t rées , q u ' u n oiseau de passage . Elle ne se 

m o n t r e qu 'en mar s et au c o m m e n c e m e n t d'avril , 

à l ' époque du passage des bécasses , et en sep tem

bre , oc tobre et n o v e m b r e . Il est probable qu 'e l le 

h ive rne chez n o u s ; cependan t , nous n ' en avons 

j ama i s vu e n h iver . C'est un oiseau de forêts. 

Néanmoins , aux grandes forêts, elle préfère les 

petits bois, ceux sur tout qui sont m a r é c a g e u x . 

Nous en avons souvent r encon t r é dans les l ieux 

découver ts , où a l t e rna ien t les mara is et les pra i 

r ies; c 'est là m ê m e , semble- t - i l , son séjour de 

prédi lec t ion , à condi t ion , toutefois, q u e les fo

rêts n ' en soient p i s I rop é loignées . » 

Mais c 'est à m o n père su r tou t que nous de

vons de conna î t r e les m œ u r s de la caparacoch : 

il en a fait l 'h is toire il y a plus de q u a r a n t e -

qua t r e ans . 

<i J ' ép rouve u n grand plais ir , di t - i l , à pouvoir 

dire que lque chose des m œ u r s d 'un oiseau si 

ra re . J 'ai pu m'en p r o c u r e r une femelle vivante. 

Un j e u n e ga rçon l 'avait vue se pe rche r , le soir, 

sur un bu i s son ; il lui avait lancé une p ie r re qu i , 

l 'ayant frappée à la tê te , l 'avait é tourd ie , et il me 

l'avait appor t ée . J e laissai cet te c h o u c t t e - ô p e r -

vière l ibre dans ma c h a m b r e . Tous les au t res 
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oiseaux de la m ê m e famille fe rment les yeux, et 
c h e r c h e n t le coin le plus obscur , p o u r s ' y c a c h e r ; 
c e l u i - c i , p a r c o n t r e , vola auss i tô tvers la fenê t re , 
les yeux g r a n d e m e n t ouverts , et s'y h e u r t a si vio
l e m m e n t , qu ' i l t o m b a é tourd i . Alors j e le mis 
en cage . 11 ne se m o n t r a n u l l e m e n t t imide et se 
laissa caresser de la ma in . J e lui tendis u n e sou
ris , qu'il pr i t avec le bec , pu is avec u n e pa t t e . 
A te r re , il se tenai t le corps p re sque hor izon ta l , 
les pat tes é t e n d u e s , la q u e u e re levée. Su r son 
pe rcho i r , il por ta i t le corps droi t , la q u e u e pen
d a n t e , les p l u m e s de l 'épaule r a b a t t u e s sur les 
ailes, les pa t tes fléchies, de tel le sor te q u e les 
doigts seuls appara issa ien t . Il se m o n t r a i t a insi 
dans tou te sa b e a u t é . Les p lumes des côtés de 
la t ê te é ta ien t con t i nue l l emen t hér i ssées , les 
p l u m e s d u front r a b a t t u e s ; cela donna i t à l 'o i 
seau u n e cer ta ine r e s semblance avec le faucon. 
Tous ses m o u v e m e n t s é ta ient lestes et agi les ; 
mais il n ' a ima i t guè re à sau te r à t e r re . 

« Sa voix, qu ' i l faisait s u r t o u t en t endre lors 
qu 'on voulait le saisir, r e s sembla i t assez au cri 
d 'angoisse de la crécere l le ; elle rappe la i t parfois 
le p ia i l l ement de la p o u l e . Quand il é t a i t en fu
r e u r , il c laquai t d u bec , c o m m e le font les a u 
t res c h o u e t t e s ; q u a n d il étai t moins c o u r r o u c é , 
il se con ten ta i t de frotter les ex t rémi tés de ses 
deux mandibu les l 'une con t re l ' a u t r e ; il avançai t 
la mand ibu l e infér ieure et la frottait con t r e la 
m a n d i b u l e supé r i eu re , la faisant r e s sau te r pa r 
dessus le c roche t de celle-ci, à la façon des pe r 
r o q u e t s . Cela produisa i t u n c r a q u e m e n t p a r t i 
cu l i e r , et j e c rus , en l ' en t endan t pour la p r e m i è r e 
fois, qu ' i l s 'était cassé un os . Il se m o n t r a i t su r tou t 
éveillé l ' ap rès -mid i , j u s q u ' à la tombée de la nuit . 

« Il parv in t à s ' échapper par hasa rd . J e le fis 
c h e r c h e r p a r t o u t , mais en vain. Quelques j o u r s 
après , on me fit savoir qu ' i l se t rouvai t sur le 
buisson m ê m e où il avait été p r i s . C'était à u n e 
l ieue de chez moi , et il est p robab le q u e , le j o u r 
m ê m e de sa fuite, il était r e t o u r n é à cet endro i t , 
qu ' i l préféra i t à tous les a u t r e s . Celte nouvel le 
m e fut d ' a u t a n t p lus agréab le , qu 'e l le m e faisait 
e spére r e l d e r a v o i r m o n o i s e a u r a r e , et de pouvoir 
l 'observer en l iber té . Mon a t t en te ne devait pas 
ê t r e d é ç u e . 

« J a m a i s on n e voyait la choue t te -éperv iè re 
avant midi ; elle passai t ce t e m p s cachée dans 
les pins e t les sapins les plus touffus. Vers une 
h e u r e , elle se monLrait , se pe rcha i t sur q u e l q u e 
a r b r e peu élevé, sur u n e basse b r a n c h e ou sur un 
buisson. Elle regarda i t à t e r r e , et faisait tou jours 
face à qu iconque s ' approcha i t d 'e l le . S 'avançait-
on pour la s u r p r e n d r e par de r r i è r e , elle se r e 

t ou rna i t i m m é d i a t e m e n t , mais sans bouge r de 
p l a c e ; se laissait a p p r o c h e r à hu i t , dix p a s ; ne 
p rena i t n u l l e m e n t garde aux p ier res qu 'on lui 
j e ta i t , et ce n 'é ta i t q u e lorsqu'el le était frappée 
qu 'e l le s 'envolai t , s 'élevait de que lques brasses , 
mais pour revenir aussi tôt à son a n c i e n n e place. J e 
crois pouvoir en conc lu re que cet oiseau hab i t e 
o r d i n a i r e m e n t des contrées déser tes : il ne c o n 
na î t pas l ' h o m m e , l ' ennemi de tous les a n i m a u x , 
et ne sait c o m b i e n il est dange reux , m ê m e de 
loin. J a m a i s j e n 'a i vu u n oiseau c ra ind re moins 
l ' h o m m e que la choue t t e -éperv iè re . 

« A- te l le réuss i à p r e n d r e un ou deux pet i t s 
r o n g e u r s , elle se repose et on ne la voit p lus , 
m ê m e avant le c répuscu le ; sa chasse, au cont ra i re , 
a-t-elle é té i n f ruc tueuse , elle reste à l'affût m ê m e 
après la t o m b é e de la nu i t . J 'a i t rouvé ses 
exc rémen t s à divers endro i t s , dans le vois inage , 
mais j a m a i s sur le buisson où elle se t ena i t p lu
s ieurs heures tous les j o u r s . 

« Son vol, léger et r a p i d e , r e ssemble à celui 
de l ' au tour . C o m m e celui-c i , la c h o u e t t e - é p e r 
vière donne que lques coups d'aile préc ip i tés , 
p o u r p lane r ensu i t e p e n d a n t q u e l q u e t e m p s . 
Elle p o r t e cependan t ses ailes c o m m e le font les 
a u t r e s s t r ig iens , et , de loin, on la r econna î t à sa 
t ê t e , qu i est é n o r m e p o u r un tel oiseau. El le ne 
vole pas loin ; c 'est au plus si elle p a r c o u r t c in
q u a n t e ou cent pas en volant . J e ne l'ai j ama i s 
vue f r a n c h i r d ' u n t ra i t un espace de p lus de t rois ou 
q u a t r e cen ts pas , que lo r sque les cornei l les la 
se r ra ien t de t rès-près . El le faisait a lors en t endre 
une sorte de m i a u l e m e n t , e t p r e n a i t la fu i t e ; 
mais son vol était si r ap ide , q u e les cornei l les 
a b a n d o n n a i e n t la pour su i t e . L ' é t é , elle doi t h a 
b i te r des pays abso lumen t privés de corne i l les ; 
car celles-ci l ' e m p ê c h e r a i e n t c o m p l è t e m e n t de 
chasser p e n d a n t le j o u r . » 

J e crois devoir faire r e m a r q u e r que cet te 
opinion de m o n pè re n 'es t nu l l emen t conforme à 
la vé r i t é , au moins pour la Scandinavie ; la cor
neil le cendrée y est t r è s - c o m m u n e , j u s q u e dans 
le cercle pola i re , et il est à suppose r q u e là, 
chouet tes-épervières et cornei l les doivent vivre 
en bons r appor t s , c o m m e le font tou jours deux 
oiseaux qui on t appr is à se b ien conna î t r e . 

« La choue t t e éperv iôre , con t inue m o n père , 
se d is l ingue de beaucoup de s t r ig iens , en ce 
qu 'el le ne s u r p r e n d pas sa proie en volant à ras 
du sol. Elle la gue t te p lu tô t , pe rchée sur un ar
b r e . Elle doi t donc se choisir c o m m e l ieux 
d'affût des endro i t s où les petits r o n g e u r s sont 
t r è s - c o m m u n s . Ce qu i lui convient le mieux à 
cet effet, ce sont des a rb res peu élevés, d'où elle 
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Fig. 139. Le Ilarfang des neiges. 

peut observer sans obstacles ce qui se passe a u 

tour d 'elle. 

o Je l'ai vue u n jour p r end re un mulo t : on 

l'avait effrayée, et elle avait qu i t té son buisson 

ordinaire , pour aller se p e r c h e r sur la c ime d ' un 

pin. T o u t à coup elle s 'élance à t e r re , et un cri 

de souris vint m ' a p p r e n d r e q u e son a t t a q u e avait 

réussi . Elle appa ru t p re sque au m ê m e m o m e n t , 

tenant dans ses ser res une poignée d ' he rbes où 

se trouvait le petit r o n g e u r ; elle vola vers un 

grand sapin voisin, et d i sparu t aux rega rds . 

« J e crois q u e dans ses chasses l 'ouïe lui est 

aussi ut i le q u e la v u e ; le m u l o t que je lui vis 

p rendre , était b i en à v ingt -c inq pas d 'e l le , et 

du cûté opposé à celui vers lequel elle regarda i t . 

Il est évident q u e le b ru i t que faisait le pet i t 

mammifère , en c o u r a n t dans les he rbes sèches , 

avait suffi pour a t t i re r l ' a t tent ion de la choue t te -

épervière . 

BRFUII. 

« La choue t t e -épe rv iè re , ajoute m o n p è r e , 

c ra in t les t ou rmen te s da ne ige . Le 14 d é c e m 

bre 1820 il ne igea beaucoup et il fit un g rand 

vent . Cependan t , tous les oiseaux che rcha i en t 

leur n o u r r i t u r e ; les grives, les mo ineaux , les 

bouvreu i l s , les mésanges , é ta ien t en m o u v e 

m e n t ; u n e a loue t te m ê m e se m o n t r a i t . La 

chouet te -éperv iè re n ' a p p a r u t q u ' à mid i , se per

c h a sur u n e basse b r a n c h e , s embla cons idérer 

le mauvais t emps , et se réfugia dans la c ime 

d ' un p in . Après 2 h e u r e s , il cessa de n e i g e r ; 

la choue t t e voulu t c o m m e n c e r sa chasse , et 

se posa sur u n e b r a n c h e ; à ce m o m e n t , j e la 

t irai . J e l 'avais suff isamment observée , e t je 

cra ignais de l avo i r qu i t t e r la con t r ée . El le avait 

la tête couver te de ne ige , et de pet i ts glaçon.* 

penda ien t à ses p l u m e s . 

C a p t i v i t é . — a La choue t t e - épe rv i è r e F,ue 

j ' a i eue captive étai t nourr ie avec des sour i s . 

III — 27 i 
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t a g n e s ; en hiver, il descend dans la p la ine , et 
q u a n d il n ' y trouve plus à se nour r i r , il émig ré 
vers le sud . Dans les steppes des hau ts plateaux 
de la Ta r t a r i e , les femcl lesar r ivent les p remiè re s , 
d 'après h a d d e , à la fin de s e p t e m b r e ; les mâles 
v iennen t beaucoup plus t a rd . En Scand inav ie , ce 
n 'es t q u ' à l ' ent rée de l 'hiver qu ' i l s d e s c e n d e n t 
dans les va l lées . 

L e s m œ m s d u h a r f a n g d e s n e i g e s p r é s e n t e n t p l u s 
d 'une pa r t i cu la r i t é cur ieuse . Au repos , l 'o iseau 
r e s semble à tous les aut res s t r igiens ; mais il est 
b e a u c o u p plus les te , p lus agile dans tous ses 
m o u v e m e n t s ; son vol rappel le celui des r a -
paces d i u r n e s les moins vifs. Que lques observa
teurs disent qu ' i l vole r a p i d e m e n t et b r u y a m 
m e n t ; qu ' i l peu t se d é t o u r n e r b r u s q u e m e n t , et 
qu ' i l sout ien t l ong t emps son a l lu re . Il surpasse 
tous les a u t r e s s t r ig iens en hard iesse et en c o u 
rage ; b lessé , il se r e tou rne con t re le chasseur , 
a n i m é du désir d e la vengeance . D'après Schrä 
der , il a t t aque les chiens et fond su r eux avec 
impé tuos i t é , à la m a n i è r e du faucon. 

En E u r o p e , le harfang se n o u r r i t su r tou t de lern -
mings . D 'après W a l l e n g r e n , il sui t les bandes de 
ces rongeu r s , e t ne niche q u e dans les locali tés 
où ils sont c o m m u n s . Là où se t rouvent b e a u c o u p 
de l e m m i n g s , on peu t ê t re sûr de r e n c o n t r e r le 
ha r fang des ne iges . Un en voit alors des t roupes 
de hu i t à dix i n d i v i d u s , qui , c o m m e les buses , 
r e s ten t l ong t emps immob i l e s su r que lque point 
élevé, j u s q u ' à ce q u ' u n l e m m i n g i m p r u d e n t se 
m o n t r e près d 'eux et les d é t e r m i n e à qui t te r leur 
pos te . A défaut de ces r o n g e u r s , ils m a n g e n t 
des écu reu i l s et des r a t s m u s q u é s . S u r les h a u t s 
p la teaux dé boisés de la Transbe ika l i e , les 
m a r m o l l e s sont , d ' après R a d d e , l eur pr inc ipa le 
n o u r r i t u r e . Us se t i ennen t du côLé du ter r ie r 
qui est à l 'abri d u vent , e t a t t e n d e n t là q u e ces 
a n i m a u x so r t en t p o u r faire leurs provis ions . 
P e n d a n t l 'h iver , ils en m a n g e n t une telle q u a n 
t i té , q u e leur corps se couvre souvent d 'une cou
che de graisse de l 'épaisseur du doigt . Leur n o m 
suédois , haarfang, c 'es t -à-di re p r e n e u r de l ièvres , 
i nd ique qu ' i l s ne c ra ignen t pas de s ' a t t aquer à de 
forts m a m m i f è r e s . Us chassent le lagopède et 
il n 'est pas r a r e de leur voir en ' eve r le gibier sous 
les yeux du chasseu r . Un employé de la c o m 
pagnie des pel leter ies a assuré à Blakes ton q u ' u n 
har fang des ne iges pr i t une perdr ix à un chas 
seur , dans le c a r n i e r qu'il por ta i t s u r son dos. 

Les ge l inot tes . les oies, les r a m i e r s ne sont 
n u l l e m e n t à l 'abri de leurs a t te intes ; ils les pren
nen t au vol, en fondant sur eux à la manière du 
faucon voyageur . A u d u b o n a vu le har fang des 

Elle l eu r dévorai t d ' abord la t é t e , pu is avalait 
le res te du corps . Elle se nie l la i t , p o u r mange r , 
sur des objets d 'où elle pouvai t laisser pendre sa 
q u e u e . Quelquefois , c e p e n d a n t , elle p rena i t sa 
nour r i t u r e à te r re . La nui t , elle r égu rg i t a i t les 
poils et les os. » 

L E S H A R F A A G S — NVCTEA. 

Die LJaseneulen. 

C a r a c t è r e s . — Ce g e n r e est ca rac té r i sé par 

une tê te pet i te , é t r o i t e ; u n e orei l le ex te rne pe 
ti te , à cercle au r i cu l a i r e peu développé ; des 
tarses e t des doigts cou r t s , couver ts de p lumes 
t r è s - se r r ées ; des ailes de l o n g u e u r m o y e n n e , 
obtuses , la t ro i s ième r é m i g e é tan t la plus lon
g u e ; une q u e u e assez longue , a r r o n d i e ; un bec 
fort, à c roche t c o u r t ; u n p l u m a g e abondan t , 
p lus m o u que celui des su rn ies , mais mo ins que 
celui des au t r e s s t r ig iens . 

LE HARFANG DES NEIGES — NVCTEA NIVEA. 

Die Schneeule. The snowy Owl. 

C a r a c t è r e s . — Le har fang desne iges (fig. 139) 

a de 70 à 74 cent , de long, et de l m , 5 l à l m , 6 5 
d ' enve rgu re ; la longueur de l 'aile pl iée est de 
47 cent . , c e l l e d e l a q u e u e d e 2 8 . D 'après Audubon , 
ses d imens ions sera ien t plus faibles : il n ' au ra i t 
q u e 58 cen t , de long et l r a , 4 6 d ' enve rgu re . La 
cou leu r varie suivant l 'âge. Les vieux sont b l ancs , 
avec que lques rares t a ches b r u n e s su r les ailes 
et à la par t ie an t é r i eu re de la tê te ; ceux d 'âge 
moyen sont b l ancs , avec des t a ches b r u n e s plus 
ou moins nombreuse s , d isposées t ransversa le
m e n t sur le corps , l o n g i t u d i n a l c m e n t sur la tê te . 
Dans le p r e m i e r âge , les taches son t enco re 
p lus n o m b r e u s e s . L 'œi l est j a u n e , le bec 
noir . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Aussi loin 

qu 'on se soit avancé vers le pôle n o r d , on a t rouvé 
le harfang des neiges , et on l'a r e n c o n t r é su r le 
con t inen t , c o m m e su r les glaçons flottant à la 
surface des flots. Son ai re de dispersion c o m 
prend le nord de la Scandinavie , d e l à F in l ande , 
d e l à Russie , les îles de la m e r Glaciale, le n o r d 
de l ' A m é r i q u e . Dans ses migra t ions i r r égu l i è res , 
il appa ra î t de t e m p s à a u L r e , e t quelquefois en 
très-grand n o m b r e , en Al lemagne , dans l'Asie 
cen t ra le , dans les Éta t s du cent re de l 'Amér ique 
septent r ionale ; on en aura i t m ê m e vu que lques 
ind iv idus égarés à Cuba . 

M œ u r s , h u b i t u d e s e t r é g i m e . — E n é t é , le 

har fang des neiges se t ient s u r t o u t dans les m o n 
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neiges à la pêche . « Un ma l in , dit— ï 1 „ j ' é t a i s à 

l'affût près des chutes de l 'Ohio, p o u r tuer des 

oies sauvage- ; j ' a i pu voir c o m m e n t le harfang 

prenai t des poissons . U se tenai t couché su r un 

rocher , la tôle t ou rnée vers l 'eau, et si t ranqui l le 

qu 'on eût pu croire qu'i l do rma i t . Mais, aussi tôt 

q u ' u n poisson se mon t ra i t i m p r u d e m m e n t à la 

surface de l 'eau, le har fang avançai t b r u s q u e 

ment la pa l le , et à c h a q u e fois la re t i ra i t avec un 

poisson. Il s 'éloignait de que lques pas , le dévo

rait et re tourna i t à la pêche . Lorsqu ' i l avait saisi 

un g rand p o i s s o n . i l le p rena i t dans ses deux 

serres et s 'envolait assez loin. Parfois, deux h a r -

fangs se réun issa ien t pour dévorer la proie . P e u 

après le lever du soleil, l 'oiseau d i spa ru t dans 

la forêt; mais le l endemain il revint , et je le 

tuai. » 

En hiver , le har fang des neiges chasse plus le 

soir que le j o u r , qu ' i l fasse clair de lune ou non . 

11 se précipi te sur tou t objet qu ' i l voit flotter 

dans l 'air. « J e me suis fait suivre une nui t pen

dant près d ' un q u a r t de l ieue par u n harfang, 

raconte HolLôll, en je tan t à p lus ieurs repr ises 

ma casque t t e en l 'air . » 

La voix du har fang esL r a u q u e ; elle consiste 

en une sorte de c roassement , qu i rappel le celui 

des cornei l les . Au rappor t de Nilson, la femelle, 

quand elle est dans son n id , cr ie : rickrick, ricki ick. 

Le harfang des neiges se rep rodu i t en é té . On 

trouve ses œufs au mois de ju in . Il es t assez sin

gulier q u ' u n aussi grand oiseau p o n d e un tel 

nombre d'reufs. On en a t rouvé souvent sept 

dans un m ê m e nid , et les Lapons sont u n a n i m e s 

à dire qu ' i l en pond sept , hu i t ou d ix . Ces œufs 

sont a l longés, d 'un b lanc sale. Le nid n 'est a u 

tre q u ' u n e légère dépress ion du sol, tapissée 

d'un peu d 'he rbes sèches et d e que lques p l u m e s 

que l 'oiseau s'est a r r a c h é e s . Les deux pa ren t s 

t émoignen t le p lus vif a m o u r p o u r l eur p rogén i 

ture . La femelle qu i couve laisse a p p r o c h e r 

l ' homme de t rès-près , ou bien elle c h e r c h e à 

l'éloigner de son nid pa r ruse ; elle se j e t t e à 

ter re , c o m m e si elle était b lessée ; elle y reste i m 

mobile , c o m m e mor t e , les ailes ouver tes , et 

s'efforce ainsi de d é t o u r n e r su r elle Tat tenl ion 

de son ennemi . Au mois d ' aoû t , les petiLs ont 

pris leur essor ; on les voit souvent alors en com

pagnie de leurs p a r e n t s . 

C a p t i v i t é . — Il est t r è s - r a r e de voir des h a r -

fangs captifs . On en prend souvent , mais ils péris

sent b ientôt . Je m e suis donné toutes les peines 

possibles p o u r en conserver un , c ' a été en vain. 

Un mal in , je le trouvai m o r t dans sa cage, sans 

que j e pusse m 'exp l ique r la cause de son t répas . 

J e n ' en conna is q u ' u n seul q u ' o n ait p u garder 

l o n g t e m p s : c 'est celui du Ja rd in zoologique de 

Dresde, où il est depuis q u a t r e ans . 

Le harfang des neiges est vif et gai , m ô m e 

p e n d a n t le j o u r . Dans sa cage , il est cont inuel le 

men t en m o u v e m e n t ; il n e s ' i rr i te pas devant 

les cur ieux . Cependan t q u a n d on l 'excite, il 

siffle, il c laque du bec c o m m e les au t res s l r i -

giens . 

J e n 'ai pas essayé de m e t t r e des ha r fangs avec 

d ' au t r e s oiseaux ; mais j ' a i ouï dire q u ' u n ama

teur en aura i t enfermé avec un aigle, et que ces 

ennemis na tu re l s ava ien t vécu en paix. 

L E S C H E V Ê C H E S — ATI1ENE. 

Die Steihkàuze. 

L'oiseau de Minerve é ta i t une c h e v ê c h e : l 'es

pèce, t r è s - c o m m u n e en Grèce , est fort voisine de 

celle de nos pays , si toutefois elle s 'en d i s t ingue . 

C a r a c t è r e s . — Les chevêches sont de peti ts 

s t r ig iens , à tê te m o y e n n e , à ailes cour tes et 

a r rond ies , r ecouvran t à peine les deux t iers de 

la q u e u e ; à q u e u e cou r t e , t r o n q u é e à angle 

d r o i t ; à pat tes assez élevées, à doigts v igoureux 

et for tement a r m é s ; à bec c o u r t , c o m p r i m é la

té ra l emen t , fo r tement r e c o u r b é dès la base, à 

c roche t assez long, à bo rds dépou rvus de dent . 

L 'orei l le ex te rne est pet i te ; le cerc le aur icu la i re 

peu déve loppé , p lus c e p e n d a n t q u e chez les 

au t res s t r ig iens d iu rnes . Les tarses sont m é d i o 

c r e m e n t e m p l u m é s , e t les doigts n e sont cou

verts q u e de soies ro ides . 

LA CHEVÊCHE COMMUNE — ÂTHF.NF, KOCTUJ. 

Der Steinknui. The white Owl. 

C a r a c t è r e s . — L a chevêche c o m m u n e (fig. 140) 

a 23 cen t , de long, et 53 cen t , d ' e n v e r g u r e ; la 
longueur de l'aile pliée est de 15 cen t . , celle de 
la q u e u e de 9 . La femelle est un peu plus g rande 
que le m â l e . La par t i e supé r i eu re du corps est 
d 'un b r u n gris de sour i s , à t aches b l a n c h e s i r r é 
g u l i è r e s ; la face est g r i s - b l a n c h â t r e , la par t ie 
in fé r ieure du corps est b l a n c h â t r e , à taches bru
nes longi tudinales . Les pennes des rémiges sont 
d 'un gris b r u n m a r q u é de taches t r iangula i res et 
de bandes t ransversa les d 'un b lanc roussà t re ; 
les rec l r ices sont éga lemen t b r u n e s et m a r q u é e s 
de c inq bandes peu dist inctes d ' un blanc r o u s 
sàt re . Le bec est j a u n e - v e r d â t r e , les pieds sont 
gr is - jaunâtre ; l 'œil est j aune - sou f re . 

Les jeunes oiseaux son t plus foncés q u e les 
vieux. 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La chevêche 

c o m m u n e se t rouve dans t ou t e l 'Europe cen

t ra le et dans u n e grande par t ie de l 'Asie, j u s q u e 

dans la Sibér ie or ien la le . Dans le sud, elle est 

r emp lacée par des espèces voisines : en Grèce , 

par la choue t t e de Minerve (Athene indigena), en 

E s p a g n e par une au t r e , en Egypte par une t roi 

s i ème . 

L 'espèce n ' es t pas ra re dans nos con t rées . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L a chevêche 

c o m m u n e évite les grandes forêts et n ' a ime q u e 
les bosque t s de bois c la i r - semés . P a r t o u t où les 
villages sont en tourés de vergers et de vieux 
a rbres , on est sûr de la r encon t re r . El le niche 
j u s q u e dans l ' in tér ieur des villes, et s 'établit su r 
les tours , les toits, les tombeaux , et y res te ca 
chée p e n d a n t le j o u r . El le n 'a donc n u l l e m e n t 
peur de l ' homme, et c'est p lu tô t l ' h o m m e qui 
serai t affecté de son vois inage. Il est hon
teux , en effet, de voir q u ' a u j o u r d ' h u i encore , 
dans cer ta ins pays aussi supers t i t i eux que les 
peuplades ind iennes , les choue t t e s , en géné
ra l , so ient des êtres su rna tu re l s . Dans p lus ieurs 
cont rées de l 'Al lemagne , on croi t q u e la che
vêche por te m a l h e u r ; que son cri est un p r é 
sage de m o r t . Il faut louer les hab i t an t s du midi 
de l 'Eu rope , où la chevêche esL si c o m m u n e , de 
ne p r ê t e r a l 'oiseau a u c u n e de ces fatales ve r tus , 
et de n e voir en lui q u ' u n ê t re bienfaisant et d i 
gne de no t re p ro tec t ion . 

E u réa l i t é , la chevêche mér i t e l ' ami t ié de 
l ' h o m m e . On ne peut pas dire qu 'e l le soit réelle
m e n t un oiseau d i u r n e ; car elle n e se m o n t r e ac
tive q u ' a p r è s le c o u c h e r du so le i l ; mais elle ne 
fuit pas la l u m i è r e , c o m m e le font la p lupar t des 
s t r ig iens , et elle peu t , à toute heu re d e l a j o u r n é e , 
v a q u e r à ses occupa t ions . J a m a i s elle ne dort as
sez p ro fondémen t pour pouvoir ê t re su rp r i se ; le 
m o i n d r e b r u i t la réveil le , et c o m m e elle y voit 
en plein j ou r , elle s 'enfuit à t emps . Dans son vol, 
elle déc r i t des courbes , à peu près c o m m e le 
p i c ; c e p e n d a n t elle avance r a p i d e m e n t et passe 
fac i lement au travers des fourrés les plus épais. 

Au repos , elle est c o m m e ramassée su r el le-
m ê m e ; mais dès qu 'e l le aperçoi t q u e l q u e chose 
de suspect , elle se dresse, s ' incline à droi te , à 
g a u c h e , considère fixement l 'objet qui a a t t i ré 
son a t t en t ion . Son rega rd a que lque chose de 
rusé , de sournois , mais r ien de méchan t , et l 'on 
c o m p r e n d que les Grecs a ient fait de cet oiseau 
le favori de la déesse de la sagesse. Son intell i
gence n ' e s t pas des plus bornées , et on peut la 
rega rde r c o m m e un des str igiens les m i e u x doués 
sous ce rappor t . 

Elle vit en bonne h a r m o n i e avec ses sembla 
bles'. Dans le midi de l 'Europe et dans le nord de 
l 'Afrique, on rencon t r e souvent des bandes nom
breuses de chevêches , qu i para issent vivre dans 
les mei l leurs rappor t s . Elles ont la m ê m e r e 
t ra i te ; elles vont ensemble c h e r c h e r l eu r nour r i 
t u r e ; en un mot , la p lus parfai te h a r m o n i e ne 
cesse de r é g n e r en t re el les. 

Déjà, avant le c o u c h e r du soleil , on en tend r e 
tent i r la voix de la chevêche . Au c répuscu le , elle 
se me t en chasse . P a r le clair de lune , on la voit 
tou te la n u i t en m o u v e m e n t . Elle ne pa rcour t 
q u ' u n pet i t d o m a i n e . T o u t l 'a t t i re ; elle vole au
t o u r du feu qu ' a a l lumé le chasseu r ; elle s'ap
p roche des fenêtres écla i rées , et peu t ainsi ef
frayer q u e l q u e bonne â m e faible e t c rédu le . 

Sa nou r r i t u r e consiste surLout en pet i ts m a m 
mifères, en oiseaux et en insecLes. Elle dé t ru i t 
des chauves-sour i s , des m u s a r a i g n e s , des sour is , 
des mulo t s , des c a m p a g n o l s , des a loue t tes , des 
mo ineaux , des sautere l les , des h a n n e t o n s , e tc . 
Mais les peti ts rongeu r s fo rment son gibier p r i n 
cipal . Il lui en faut c inq ou six pour se rassasier . 
S i n o u s admet tons m ê m e , avec Lenz , qu 'e l le n ' en 
m a n g e q u e q u a t r e , nous t rouvons qu ' en un an, 
elle dé t ru i t 1460 r o n g e u r s . Nous avons donc tout 
in té rê t à p ro tége r un an ima l aussi u t i le . 

El le se r ep rodu i t en avril ou en m a i . A ce m o 
men t , elle pa ra î t t rès-exci tée ; elle cr ie et s 'agile 
b e a u c o u p . El le ne cons t ru i t pas de nid et se borne 
à chois i r , p o u r y déposer ses œufs , u n e cavité 
convenable d a n s u n e pa ro i de r o c h e r s , sous des 
pier res , dans u n vieux m u r , dans le c reux d 'un 
t ronc d ' a rb re Sa pon te est de q u a t r e à sept œufs , 
qu 'e l le couve a s s i d û m e n t p e n d a n t qua torze ou 
seize j o u r s ; elle m e t t an t d ' a rdeur à couver , que 
N a u m a n n a pu caresser une femelle dans son 
nid et p r e n d r e un œuf sous el le, sans qu 'e l le 
s 'envolât. Elle, n o u r r i t ses pet i ts de r o n g e u r s , 
d 'oiseaux et d ' insec tes . 

I n d é p e n d a m m e n t des gens c rédules et s u p e r s 
t i t ieux , la chevêche a bien des ennemis : l 'au
tour , l ' épervier la t u e n t ; la be le t t e dé t ru i t ses 
œufs ; les cornei l les , les p ies , les geais , t ous les 
peti ts oiseaux la ha rcè l en t de leurs cr is . 

C a p t i v i t é . — La chevêche suppor te facile
m e n t la capt iv i té , m ê m e dans u n e é t ro i te pr ison. 
L'I tal ie est au j o u rd ' h u i le seul pays où en on 
élève encore b e a u c o u p , dans un b u t d 'u t i l i t é . 

ci P o u r ne pas m a n q u e r de chevêches , dit Lenz, 
les I tal iens ont soin d ' a r ranger sous les toits 
des endroi ts convenables , faci lement accessibles, 
où ces oiseaux v iennent n iche r . On y prend alors 
au tan t d ' individus que l'on en a besoin , et on 
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F'ig. 140. La Cliovùche c o m m u n e . 

laisse les aut res en repos . Les chevêches appr i 

voisées sont devenues en Italie de véri tables an i 

maux domes t iques : on les laisse, les ailes cou

pées, cour i r l i b remen t dans les ma i sons , les 

caurs , où elles p r e n n e n t les pe t i t s - rongeurs ; on 

les met su r tou t dans les j a rd in s , où elles d é 

truisent les l imaces et la v e r m i n e , sans causer le 

moindre dégât . Tous les ta i l leurs , cordonnie rs , 

potiers ou au t res ar t isans qui t ravai l lent , là, dans 

la rue , on t près d ' eux , a t tachées à un pe rcho i r , 

deux ou qua t re choue t t e s , avec lesquelles ils 

échangent les regards les plus t e n d r e s . C o m m e 

ils n 'on t pas toujours de viande à l eu r donne r , 

ils les h a b i t u e n t à se n o u r r i r de polenta . » 

l ' § a g c H e t p r o d u i t s . — L 'an t ipa th ie de la plu

part des oiseaux pour u n de leurs semblables a 

longtemps été exploi tée par l ' h o m m e : il avait 

fait de la chevêche l ' i n s t r u m e n t pr incipal de la 

chasse dite à la p ipée . Mais, au jou rd ' hu i , cette 

chasse est c o m p l è t e m e n t abandonnée et la che

vêche n 'es t g u è r e employée , de nos j o u r s , que 

sur que lques poin ts de l ' I talie, au m o m e n t du 

passage des a louet tes : elle y r emplace le m i 

roir . 

L E S P I I O L É O P T Y N X — PIIOLEOPTYNX 

Die llolenculen. 

C a r a c t è r e s — Tou te s les s teppes des deux 

Amér iques sont hab i t ées par de peti ts s t r ig iens , 

dont les m œ u r s s ingul ières sont b ien faites pour 

attirer 1 a t tent ion de tous les voyageurs : ce sont 

les hiboux des cavernes don t on a l'ait le genre 

pholéoptynx. Ces str igiens sont t rès-voisins des 

c h e v ê c h e s ; ils ont à peu près la m ê m e taille 

qu 'e l les et en diffèrent essent ie l lement par leurs 

tarses t rès -é levés , à doigls cour t s . On leur 

donne encore pour ca rac tè res u n e tê te r o n d e et 

m o y e n n e m e n t g r o s s e ; des yeux g rands , un bec 

a l longé , à c roche t moyen , à m a n d i b u l e infér ieure 

mousse , l égèrement é c h a n c r é e en ar r iè re de la 

p o i n t e ; des ailes longues , a r rond ies , ob tuses , 

la q u a t r i è m e penne é tan t la plus longue ; une 

queue cour te , t r o n q u é e à angle d r o i t ; des tarses 

élevés et minces , couver ts de p lumes ra res , et 

seu lemen t à leur face a n t é r i e u r e ; des doigts 

revêtus d 'écail lés grossières et de que lques 

p lumes en forme de soies ; des ongles peu r ecou r 

bés. Leur p l u m a g e est assez serré ; les p l u m e s 

en sont pet i tes , molles et soyeuses. Le cerc le 

au r i cu la i r e est peti t ; les p lumes de la l igne 

naso-oculaire sont r o i d e s ; le d isque pér iophfa l -

m i q u e n 'es t développé qu ' en bas et en a r r i è re . 

L E F H O L É O P T Y J X X - É C H A S S E — MOLEOl'TYNX 

[cumcuLAMÀ. 

Die Kanincheneule. The burrowing Oml. 

C a r a c t è r e s . — Le pholéoptyrix-échasse, vul

ga i rement hibou des lapins, curuje des Brés i l iens , 

a le dos g r i s - b r u n r o u g e â t r e , à t aches b lanches 

rondes ou ovales ; les sourcils et le m e n t o n 

b l a n c s ; la par t ie infér ieure du cou jaune- rou-

geâ t re , à taches g r i s -b run ; la poi t r ine d 'un gris 

brun , t achée de j a u n â t r e ; le vent re b l a n c - j a u 

nâtre ; l 'œ i l j aune ; le bec et les pattes d 'un gris 

verdâtre c l a i r ; la face p lan ta i r e des doigls j a u 

nâ t re . 
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D'après le p r ince de W i e d , cet oiseau a 24 cen l . 
de long et 61 cent , d ' enve rgu re , la longueur de 
l'aile pliée est de 16 cen t . , celle de la queue de 
près de 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Celte espèce 

est p ropre à l 'Amér ique du Sud . 

I . E P H 0 E E 0 P T Y I V X D E S H Y P O G E E S — 

PHOLEOPTYKX IIYPOliJEA. 

Die Prairieeu'e. 

C a r a c t è r e s . — Celte espèce ressemble cons i 

d é r a b l e m e n t à la p r é c é d e n t e : elle a abso lumen t 

la m ê m e tail le, les m ê m e s dessins dans le plu

mage , des cou leurs à peu près semblables , 

s eu l emen t ses tarses para issent un peu plus longs 

et moins vê tus . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' A m é r i q u e 

du Nord est la pair ie de cel le e s p è c e ; on l'y 
connaî t sous le n o m vulga i re de hibou des prai
ries. 

H œ n r t , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les deux 

pohléop lynx que nous venons de décr i re ne se 
re s semblen t pas seu l emen t a u p h y s i q u e ; leurs 
m œ u r s sont te l lement semblables q u e ce q u e 
l'on dit de l'un se rappor t e abso lumen t à l ' au t re . 
Ce son t des oiseaux carac lé r i s t iques p o u r l ' A m c -
r ique . Ils hab i t en t , dans le sud, les l lanos eL les 
p a m p a s ; dans le no rd , les p ra i r i e s . Ils sont 
c o m m u n s pa r tou t . Le voyageur qui t raverse ces 
pla ines dépourvues d ' a rb re s , les vo i ldeux à d e u v , 
sur le sol, perchés le plus souvent sur les mont i 
cules q u i ind iquen t le te r r ie r d 'un m a m m i f è r e . 
Ces te r r ie rs sont la d e m e u r e des pho léop lynx ; ils 
les pa r t agen t avec leurs l ég i t imes propr ié ta i res , 
et souvent avec de plus terr ibles ennemis , l e s ser
pents ven imeux . Aux envi rons de Buenos-Ayres , 
le pholéoplynx ne loge, au dire de Darwin , que 
dans les te r r ie rs des v i scaches ; au Brési l , il h a 
bi te ceux des fourmil iers et des t a t o u s ; dans 
l 'Amér ique du Nord, il vil dans ceux des cyno-
m y s . Divers au teurs , Darwin n o t a m m e n t , ont 
émis l 'opinion que , souvent , il c reusa i t l u i -même 
son t e r r i e r ; mais cela, je crois , d e m a n d e confir
m a t i o n . Toujours esL-il que les te r r ie rs encore 
habi tés par les m a m m i f è r e s se d i s t inguen t par 
l eu r p r o p r e t é , l eur bon état d ' en t re t i en , tandis 
que ceux où vivent les pho léop tynx t o m b e n t 
pour ainsi d i re eu îu ine s . D 'un au t r e cô té , on 
voit des cynomys , des pho léop lynx et des ser
pents à sonnet tes c n l r e r e t sor t i r pa r la m ê m e 
o u v e r t u r e , et il faul en conc lu re que les deux 
p remie r s vivent enLre eux en bonne h a r m o n i e . 

D'après ce que r a p p o r t e n t les voyageurs , les 

m œ u r s des pholéop lynx ressemblent beaucoup 
à celles de la chevêche c o m m u n e , si ce n'est que 
les p remie r s sont b ien r ée l l emen t des ciseaux 
d iu rnes . » Il esl s u r p r e n a n t , dit P œ p p i g , de les 
voir cour i r au soleil, eux don t les grands yeux, 
demi - sphé r iques , ne s e m b l e n t pas pouvoir sup 
por te r une lumiè re aussi vive. Us rega rden t , 
immobi les , le chasseur qui s ' approche ; j a m a i s 
on ne les voit pe rchés sur un a rb re ; ils ne s'y 
réfugient m ô m e pas lorsqu 'on les poursui t . Ils 
poussent un pelit cri sifflant, cri m o q u e u r et cri 
d 'appel tout à la fois, et s 'envolent à que lques pas . 
On che rche en vain à les a p p r o c h e r . Leur cou
leur se mar i e avec celle d u sol, et souvent on a 
de la pe ine à les d i s t inguer . Enfin, fatigués de ce 
j eu , ils disparaissent dans un sent ier , n 

Le pr ince de W i e d a r e m a r q u é que ces s t r i -
giens se tena ien t d 'o rd ina i re su r des buissons 
peu élevés ou sur le sol, de préfé rence su r les 
pet i ts mont icu les que fo rment les cons t ruc t ions 
des t e rmi tes . Us m a r c h e n t bien ; l eur vol est sac
cadé , ondu lé . Lorsqu ' i l s sont posés, ils r e m u e n t 
et inc l inen t la tê te , c o m m e la choue t t e ; lo r s 
qu ' i ls aperçoivent un h o m m e , ils la lèvent n leurs 
yeux br i l lent alors c o m m e des éloiles, » di t 
S c h o m b u r g k ; puis ils se tapissent sur le sol, 
a t t endan t le m o m e n t favorable p o u r s 'enfuir. 

On voit d 'ordinai re les pholéoptynx par pa i r e s ; 
ce n 'est q u e peu après la saison des a m o u r s 
qu ' i ls se m o n t r e n t réun is en bandes . C h a q u e 
pai re d e m e u r e l 'une près de l ' au t re , et là où les 
ter r ie rs n e sont pas a b o n d a n t s , on est sur de 
t rouver de ces oiseaux dans c h a c u n . C'est là 
qu 'es t leur n id , si tant est qu 'on puisse employer 
ce n o m ; car . d 'après d 'Azara , ils se con ten ten t de 
déposer leurs œufs sur le sol du te r r i e r . Ces œufs 
son t b lancs , et au n o m b r e de trois . Townsend di t 
du pho léop lynx des hypogées , qu'i l se cons t ru i t 
un nid formé d ' h e r b e s , au fond du te r r i e r , e t 
y pond r é g u l i è r e m e n t qua t re œufs d 'un b lanc 
t e r n e et de la grosseur d ' un œuf de pigeon. 

D 'après D a r w i n , les pho léop tynx se nour r i s 
sent s u r t o u t de pet i t s r o n g e u r s , de se rpen t s , de 
lézards et de s a u t e r e l l e s ; de t emps à a u t r e , de 
crabes et d ' au t r e s a n i m a u x aqua t iques qu i se 
sont r i squés à t e r r e . 

Townsend m e n t i o n n e u n fait cu r i eux , qu'i l 
semble tenir des Indiens , et don t il n ' au ra i t par 
conséquen t pas été témoin : c 'esl q u e les pho
léoplynx des hypogées se re l i ren l dans leurs te r 
r iers au mois d ' aoû t , en m ô m e temps que les 
cynomys , p o u r y d o r m i r d 'un sommeil h ibe rna l . 
J e crois que cela aura i t besoin d 'ê l re véril ié. Il 
n 'est pas dou l eux que les pholéop lynx dispa-
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raissent au commencement de l 'hiver ; m a i s , au 

lieu de se r e t i r e r dans leurs t e r r i e r s , il est à p ré 

sumer qu ' i ls é m i g r e n t vers des con t rées plus mé

ridionales et plus c h a u d e s . 

11 n 'est fail men t ion nul le par t des ennemis 

que les pho léop lyux p e u v e n t avoir . Il est pro

bable q u e les g rands rapaces les t uen t c o m m e ils 

le font de la chevêche c o m m u n e . Pa r con t re , il 

n'est pas cer ta in que le se rpen t à. sonnet tes doive 

Cire compté au n o m b r e de leurs ennemis Geyer 

a vu souvent ensemble des cynomys , des p h o -

léoptynx et des serpents à sonne t t e s , et il dit : 

« On se t rompera i t , en croyant que tous ces ani

maux vivent en t re e u x en pa ix ; je m e suis con 

vaincu que les serpents à sonnet tes , u n e fois 

qu'ils se sont établis que lque par t , finissent par 

rester les seuls maî t res des te r r ie r s , s II est pos

sible q u e les pho léop tynx émig ren t , q u a n d ces 

serpents dev iennen t t r op n o m b r e u x . 

P lus que tous les a u t r e s oiseaux, ces s tr igiens 

sont t o u r m e n t é s par les parasi tes . Ce serai t u n e 

lâche très-difficile, au dire d e T o w n s e n d , que de 

dépouil ler un de ces oiseaux : t ou t son p lumage 

grouille de v e r m i n e , la m ê m e , p r o b a b l e m e n t , 

qui habi le sur ses c o m p a g n o n s velus. 

L E S C H E Y Ê C H E T T E S — MICROPTYNX 

Die Sperlingeulen. 

Les plus é légants , les plus grac ieux de tous les 

strigiens sont les chevêchet les que l 'on n o m m e 

vulga i rement hiboux passereaux, non parce qu ' i l s 

chassent les peti ts o iseaux, mais pa r ce qu ' i l s ne 

sont guère p lus g rands q u ' u n moineau . 

C a r a c t è r e s . — Les chevêche t les ont le corps 

a l l ongé ; la tête p e t i t e ; des yeux m é d i o c r e s ; le 

bec fort, t r è s - r e c o u r b é , é c h a n c r é et den t é sur le 

bord de la mand ibu le supér i eu re ; des ailes cour tes , 

sur-obtuses, la q u a t r i è m e et la c i n q u i è m e r é 

mige é tan t les p lus l o n g u e s ; la queue de lon

gueur m o y e n n e ; les tarses et les doigts cour t s 

et c o m p l è t e m e n t couverts d 'un épais duvet . L e u r 

p lumage a peu de mollesse et l e u r cercle au r i 

culaire est peu m a r q u é . 

LA CHEVECHETTE NAINE — MICROPT11SX 
PASSERINA. · 

Die Zwergeule, The liltte Owl. 

C a r a c t è r e s . — P a r m i les s t r igiens qui hab i ten t 

l 'Europe, ce lu i -c i est facile à r e c o n n a î t r e à la 

tai l le; le mâle mesu re à pe ine 18 cent , de long 

et 43 cent , d ' e n v e r g u r e ; la femelle 20 cent , de 

long et 47 cent , d ' enve rgure . 

Le mâle a d u l t e a le dos gris-souris t aché de 

b l a n c ; le ven t re b lanc , t aché long i lud ina le -

m e n t de b r u n ; la face d 'un gi i s - b l a n c h â t r e , 

s emée de pet i ts points foncés ; le bec j a u n e , 

l ' iris d 'un j a u n e vif; la queue m a r q u é e de qua t re 

bandes b lanches . 

La femelle est un peu plus foncée que le mâle ; 

elle en diffère encore par deux lignes courbes , 

foncées , s i tuées au -devan t de l 'œil . 

Chez les j eunes oiseaux, la cou leur b r u n e p ré 

d o m i n e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La chevC-

che t t e na ine est un oiseau du Nord. Elle n'est pas 

rare dans les foréls des m o n t a g n e s de la Scan

dinavie et dans celles de la Russie . Elle se mon

tre en A l l emagne , e t p r o b a b l e m e n t plus fré

q u e m m e n t qu 'on ne l ' admet . On l'a t rouvée aussi 

dans les Alpes suisses et i ta l iennes ; Radde en vit 

beaucoup dans les mont s de R u i ' e j a , mais po in t 

dans le reste de la S ibér ie . 

M i e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Un aussi pe

tit oiseau que la chevûchet te na ine , qu i , ma lg ré 

ses hab i tudes d i u r n e s , se l ient so igneusement 

caché , é chappe fac i lement aux r ega rds : c'est la 

raison qui fait qu 'el le est r a r e dans les collec

t ions , et su r tou t dans les ménage r i e s . Nous sa

vons qu 'el le hab i t e toutes les m o n l a g n e s de nos 

con t rées , mais peu de na tu ra l i s t e s peuven t se 

van te r de l'y avoir observée . 

Tous ceux qui on t vu cet oiseau en sont c h a r 

m é s ; tous s ' accordent à le r ep r é sen t e r c o m m e 

le plus ravissant de tous les s t r ig iens . Il n'a pas 

ce t te phys ionomie lourde et e n d o r m i e qu 'on t en 

généra l les oiseaux de cet te fami l le ; il es t gai , 

vif, actif; il g r impe c o m m e un pe r roque t au mi

lieu des b r a n c h e s ; il chasse les insectes , et de 

t e m p s à au t r e fait c ap tu re d 'un pet i t oiseau, 

d 'une souris , qu ' i l tue et qu ' i l dévore . On racon te 

qu 'en imi t an t son cri : kirr, kirr, on peu t faire 

ar r iver l a chevêche t l e t r è s -p r è s de soi. Elle vole 

alors tou t au tou r du chas seu r , c o m m e si elle 

voulai t se poser su r sa lè te . 

E n Scandinavie , la chevôche t te se m o n t r e quel

quefois dans les vallées, qu 'e l le évite d 'o rd ina i re . 

Une neige a b o n d a n t e la chasse hors des forêts et 

l ' amène près des vil lages. Dans l 'hiver de 1843, 

Gadamer en vit un t rès -grand n o m b r e dans le sud 

de la Suède . Elles se t ena ien t dans les j a rd ins , près 

des hab i ta t ions , et chassaient les moineaux . Aussi, 

pa r tou t où elle se m o n t r e , l 'espèce est un objet 

de ha ine , mais aussi de t e r r e u r et d 'épouvante 

p o u r tous les pet i ts o i seaux ; le m o i n d r e de ses 

m o u v e m c n l s les me t en fuite. « La chevêcheLte 

n a i n e , dit Gloger, jo in t le por t grac ieux, l 'agil i té, 
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la r ap id i t é , le courage des str igiens d iurnes , aux 
apparences comiques des espèces noc tu rnes . » 

« Sa pe t i te tô le , dit N a u m a n n , ressemble 
moins à celle d 'un chat , c o m m e celle des aut res 
h iboux , q u ' à une face de s inge. Son r ega rd a 
une expression douce et rusée à la fois. Posée , 
el le para i t plus é légante q u e tous les au t re s s tr i 
giens. Elle vole r a p i d e m e n t , avec agi l i té , mais 
en décr ivant des l ignes ondu lées . » 

L ' é p o q u e du r e tou r des bécasses es t pour la 
chevêche t te la saison des a m o u r s . Elle n iche sur 
les a rb res élevés, dans les g randes forets des 
sources du Danube . El le établi t son nid , d 'après 
Heugl in , su r des pins g igan tesques , dans les 
t rous creusés pa r les p ics . Le chasseur à l'affût 
des bécasses en tend son cri d 'appel ; elle le pousse 
de l ' in tér ieur de son t rou ; ce cr i p rend un t im
bre sourd e t c reux ; on pour ra i t le r e n d r e par les 
syllabes : klouloulou. Le mâle crie d 'abord à l 'en-
tre'e du n id , puis il se re t i re c'ans l ' i n té r i eur et 
cr ie de nouveau . P lus tard , il qu i t t e sa d e m e u r e , 
descend en volant le long de l ' a rb re , et cr ie aux 
env i rons , en rasant p resque le sol. Mon père 
a pu examiner un nid de chevêche t l e , mal 
h e u r e u s e m e n t a b a n d o n n é ; il é ta i t établi dans le 
t ronc c reux d 'un hê t re ; des feuilles d e hê t r e sè
ches et des mousses , p lus so igneusemen t d i spo
sées que dans les nids des au t res s t r ig iens , le 
formaient . Les œufs, de 3 cent , environ de long, 
sont ovales et t rès-renflés; leur coqui l le est lisse 
et b l a n c h e , à pores très-fins. 

Captivité. — Mon pè re a eu une chevêche t t e 
na ine en captivi té : il l 'avait mise dans u n e pièce 
assez g r a n d e , mais b ien fe rmée . « L o r s q u e j ' y 
en t ra i s , dit-il, je ne la voyais pas , et il me fallait 
c h e r c h e r l ong t emps avant de la t rouve r . D 'o rd i 
na i re , elle se tenai t c a c h é e dans un coin, ou sous 
une p l a n c h e c louée au plafond. Ses yeux g r a n 
d e m e n t ouverts se fixaient sur la pe r sonne qui 
entrait. . Quand on l ' approchai t , elle hér issa i t 
toutes ses p lumes , faisait c laquer son bec et p re 
nait des postures si comiques , q u ' o n ne pouvai t 
la r egarder sans r i r e . Si on voula i t s 'en e m p a r e r , 

elle morda i t , mais sans faire de mal . Elle se 
tenai t t ranqui l le tou t le j ou r , mais après le cou
c h e r du soleil , elle s 'éveillait et se me t t a i t à 
c r i e r . Sa voix peu t ê t re r endue par la syllabe 
guih ou pîp : elle est t r a înan te , peu forte, et 
c'est à peine si on l ' en tend à t r en te ou qua ran te 
pas . 

« Cette chevêche t te ne mangea i t q u e le soir et 
la n u i t . Une ou deux pet i tes sour is ou u n oiseau 
de la taille d ' un m o i n e a u , lui suffisaient pour 
son repas . Elle me causai t b e a u c o u p de plaisir : 
m a l h e u r e u s e m e n t , quand je la r eçus , elle étai t 
déjà ma ig re et épuisée , e t elle ne ta rda pas à pé
r i r , ma lg ré tous mes soins . 

« Mon ami , le forestier Purgo ld de F r œ h l i -
c h e n w i e d e r k u n s t , su r la Saale, a gardé p e n d a n t 
un an une chevêche t te na ine dans sa c h a m b r e à 
couche r . Au c o m m e n c e m e n t , elle se c o m p o r t a 
c o m m e la m i e n n e . P e n d a n t l e jou r , elle se cachai t 
sous le lit, pour ne pas voir la l umiè re , et y res ta i t 
t r è s - t r anqu i l l e . Mais aussi tôt que la nu i t se faisait 
elle se me t t a i t tous les soirs à cr ier . Elle mangea i t 
des souris et des m o i n e a u x . Après avoir p l u m é 
ceux-c i , elle les dépeça i t et avalai t les m o r 
ceaux l 'un après l ' au t r e , en c o m m e n ç a n t pa r la 
tê te : elle dépeça i t aussi les sour is . La nu i t elle 
res ta i t t r anqu i l l e , s u r t o u t si elle avai t eu à m a n 
ger . Le mal in , avan t l ' au ro re , elle r e c o m m e n ç a i t 
à cr ier , et cela assez fort p o u r e m p ê c h e r son 
ma î t r e de do rmi r . J ama i s celui ci n ' e u t u n r é 
veille-matin plus exact . Cette chevêche t t e , c o m m e 
la m i e n n e d 'a i l leurs , re je ta i t des balles formées 
de poils, de p l u m e s et d 'os. » 

Gadamer par le aussi d 'une chevêche t t e na ine 
capt ive. « Elle est con t i nue l l emen t en m o u v e 
m e n t , d i t - i l , et diffère par là de tous les au t res 
s t r ig iens . On la voit g r i m p e r tou te la j o u r n é e 
le long de sa cage, s 'a idant de son bec et de ses 
pat tes , c o m m e le font les p e r r o q u e t s . Elle est 
t rôs-appr ivoisée ; p r e n d des o iseaux dans m a 
ma in e t les m a n g e sous mus yeux . Lorsqu 'e l le 
voit u n chien ou u n chat , elle hér isse ses 
p l u m e s , a 

LES OTIDES — BUBONES. 

Die Ohreulen. 

C u r a i - t i r e » . — Les ot idés , connus plus v u l 

ga i r emen t sous les noms de hiboux, ducs, chats-
fiuants, forment la seconde famille de la division 

ou t r ibu des s l r ig iens , et se d i s t inguen t par les 

touffes de p lumes , en forme de cornes , qui sur
m o n t e n t les ore i l les . Us varient beaucoup q u a n t à 
la tai l le . Us on t la tê te g r ande , les ailes moyen 
n e m e n t l ongues , o b t u s e s ; la queue court»» t rou 
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qnée, p resque à angle droi t , les tarses e t l e sdo ig l s 

de moyenne l o n g u e u r , et couverts de p l u m e s ; 

les ongles t r è s -g rands et c r o c h u s ; le bec gros 

et peu r e c o u r b é . Leur p l u m a g e , lâche et a b o n 

dant, est formé de p lumes g randes , longues et 

larges. L'œil est t rès-grand, aplat i , de cou l eu r 

généralement j a u n e doré . L'oreil le est m o y e n n e , 

et le cercle p é r i o p h t h a l m i q u e n 'a pas un grand 

développement. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les otidés O U 

hiboux h a b i t e n t su r tou t l ' hémisphè re boréal ; 

on rencont re cependan t que lques espèces au 

sud de l ' équa teur , en Afrique n o t a m m e n t . Beau

coup ont une aire de d ispers ion t rès -é tendue ; 

d'autres sont confinés dans u n e con t rée r e s 

treinte, mais sont r emplacés , dans les aut res , pa r 

des espèces très-voisines, peu t - ê t r e m ê m e pa r de 

simples variétés. Géné ra l emen t , ils res tent toute. 

B n E i i M . 

l ' année dans leur p a t r i e ; quelques-uns c e p e n d a n t 

voyagent , et il en est m ê m e qui p a r c o u r e n t t ou t e 

la te r re dans leurs migra t ions . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L e s h iboux 

sont tous des oiseaux noc tu rnes . Us passent le j o u r 
cachés dans les b r a n c h e s les plus épaisses, t r è s -
près du tronc ; ou bien ils se r e t i r en t au fond d ' une 
crevasse de rochers , se tapissent dans les h a u t e s , 
he rbes , dans les moissons . La vive l umiè r e para î t 
les b lesser ; n é a n m o i n s , c o n t r a i r e m e n t i l 'opinion 
vu lga i re , ils voient le j o u r , et savent fuir le dan
ger. Mais l eur vie active ne c o m m e n c e rée l l e 
m e n t qu ' ap rès le couche r du soleil, pour s'ar
rê te r au lever de l ' au ro re . 

Les grands ot idés vivent soli taires ; les pet i ts 
se réun i ssen t , ho r s la saison des a m o u r s , e n . 
t roupes souvent t r è s -nombreuse s . C'est en ban-

1 des qu' i ls exécu ten t leurs migra t ions ; e t c 'es t 

111 — 273 
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ainsi que j ' e n ai r encon t r é dans les forêts vierges 

du cen t re de l 'Afrique. Généra lement , ils vivent 

p a r pa i res , e t l 'on conna î t m ê m e plus ieurs e x e m 

ples d ' a t t a c h e m e n t r e m a r q u a b l e de la pa r t de 

grands otidés mâles à l 'égard de leurs femelles . 

Mais au po in t de vue de l ' in te l l igence, ils sont 

infér ieurs ce r t a inemen t à tous les s t r ig iens d iur 

nes . Les grandes espèces s emblen t n 'avoir 

q u ' u n e in te l l igence t r è s -bo rnée ; disons, t o u t e 

fois, qu 'e l les sont peu t -ê t re bien m i e u x d o u é e s , 

sous ce rappor t , que nous ne le croyons . 

L E S D U C S — BUBO. 

Die Uhu. 

C a r a c t è r e s . — L e s ducs sont les plus grands 
des rapaces n o c t u r n e s . Us ont un bec fort, épais 
et sa i l lan t ; des nar ines larges et a r r o n d i e s ; des 
disques p é r i o p h t h a l m i q u e s méd ioc res , i r régu
l i e r s ; la c o n q u e audi t ive r e l a t ivemen t pe t i t e , 
ovale ; des ailes méd ioc re s ; une q u e u e cour te 
e t a r r o n d i e ; des doigts e m p l u m é s j u s q u ' a u x 
ongles . 

LE GRAND-DUC — BUBO MAXIDIUS. 

Der Uhu. the great Owl. 

C a r a c t è r e s . — L e grand-duc,vulgairementeftat-

huant (fig. 441), est de tous les s t r ig iens le plus 

parfai t et en m ê m e t e m p s le p lus grand . 11 a 

6G cent , de long et 1™,60 d ' envergure ; l 'aile pliée 

m e s u r e 44 cen t . , la queue 27 . Son p l u m a g e est 

r i che et a b o n d a n t . Il a le dessus du corps d 'un 

j a u n e - r o u x foncé , m a r q u é de n o i r ; le de s 

sous d ' un j a u n e - r o u x , t aché longi lud ina le -

m e n t de n o i r ; les p lumes des oreil les noi res , 

bordées de j a u n e en d e d a n s ; la gorge b lanche ; 

les r émiges e t les r ee l r i ce s semées de po in t s 

d 'un b r u n j a u n e , a l t e rna t ivement clairs e t foncés . 

En s o m m e , deux cou leurs seules se r e n c o n t r e n t 

chez cet oiseau : un gris roussâ t re p lus ou mo ins 

vif et le n o i r ; c h a q u e p l u m e ayant des taches 

t ransversa les , la t ige et la po in te noires , sur un 

fond r o u s s â t r e . Mais ces te intes son t p lus ou 

moins p rononcées suivant les rég ions . Au dos, 

ce sont les pointes noires qu i sont su r tou t visi

b l e s ; à la poi t r ine , les l iges ; au ven t re , les raies 

t ransversa les . Le bec est g r i s -b leu foncé; les 

écailles des p ieds sont g r i s -b leu clair ; l'oeil est 

d 'un beau j a u n e do ré , b o r d é en dehor s d 'un 

cercle rougeâ t r e 

Dans le nord de l'Asie et en Espagne , les 

grands-ducs sont plus clairs que chez nous. J ' en 

ai reçu un de Chine , qu i étai t p lus foncé que 

ceux de nos con t rées . Il est donc probable qu'i l 

existe diverses var ié tés locales ; mais les carac

tères qui les d i s t i nguen t sont t rop peu t r anchés 

pour q u e nous puiss ions les décr i re c o m m e es

pèces d i s t inc tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne sait 

quelle est l ' é t en d u e de l 'aire de dispersion du 

g r a n d - d u c . On le t rouve dans tou te l 'Europe , 

dans la moi t ié , au moins , de l 'Asie sep ten t r iona le , 

et, en Afr ique, d a n s les rég ions de l 'Atlas. 

11 est r emp l acé , dans le nord -es t de l 'Afrique, 

par l 'ascalaphe (Bubo ascalaphus), et dans le cen

tre pa r le duc lacté (Bubo [nyctaCtos] ïacteus) et 

le duc cendré (Bubo cineraseens) (pl. XII) . 

Dans l ' A m é r i q u e du Nord , on trouve u n e pe

tite espèce , le d u c de Yirginie (Bubo virginia-
nus) (fig. 142). 

Ces diverses espèces se ressemblen t t e l l emen t 

au poin t de vue de l eu r gen re de vie, qu ' i l 

nous suffira de faire l 'his toire d 'une seule . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le g rand-duc 

hab i t e les m o n t a g n e s qu i peuven t lui offrir des 

retrai tes sûres et pais ib les . On ne le r e n c o n t r e 

en p la ine q u e dans les g randes forêts, su r tou t 

au vois inage de roche r s e sca rpés ; il est telles 

localités q u i sont connues depuis des siècles 

p o u r l o g e r d e s g r a n d s - d u c s . L o r s q u ' u n e pa i re de 

ces oiseaux a é té dé t ru i te à un end ro i t , il a r r ive 

souvent qu ' on n 'y aperço i t p lus un seul ind i 

vidu p e n d a n t p lus ieurs a n n é e s ; p u i s , un b e a u 

jour , u n e nouvel le paire vient occuper la m ê m e 

place q u ' h a b i t a i t l ' anc ienne , et y res te j u s q u ' à ce 

qu 'e l le soit t uée à son t o u r ; car , dans nos c o n 

trées du m o i n s , bien peu de grands ducs m e u 

ren t de leur m o r t n a t u r e l l e . Ces oiseaux n 'év i 

t en t pas a b s o l u m e n t le vois inage d e l ' h o m m e ; 

j ' e n ai t rouvé u n couple tout auprès du m u r 

d ' ence in ie de Ja t iva , en Espagne ; Lenz en a pris 

qui n i cha ien t sur le toi t d 'une fabrique bât ie 

au mil ieu d ' une forêt. Cependan t le g r a n d - d u c 

n ' a i m e pas beaucoup l ' h o m m e , qu' i l sait ê t re 

son pr inc ipa l e n n e m i . 

Le g rand-duc ne se m o n t r e pas moins la n u i t 

q u e le j o u r . Il ne t é m o i g n e pas u n e profonde 

indifférence à l 'égard de tou t , c o m m e les au t re s 

s t r ig iens . 11 res te caché t an t que le soleil est 

sur l 'hor izon; d ' un au t r e côlê sa couleur*"s'har

monise si bien avec les te intes des roche r s et 

des t roncs d ' a rb re s ,qu ' i l é chappe fac i lement a u x . 

r e g a r d s . Mais de t e m p s à au t r e , un peti t oiseau 

découvre sa p r é s e n c e ; i} la s ignale auss i tô t à 

ses semblab les , e t les cris de tout le peup le ailé 

t r ah i s sen t la c a c h e t t e du rapace . La nu i t , sa 
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voix re ten t i s san te , s u r t o u t au p r i n t e m p s et au 

momen t des a m o u r s , le t rah i t . 

P e n d a n t le j o u r , le g r a n d - d u c se t i en t dans le 

creux d ' un r o c h e r ou sur un a r b r e , les p lumes 

serrées con t re le corps ,cel les des oreil les r aba t tues 

en a r r i è re , les yeux à pe ine e n t r ' o u v e r l s ; on le 

dirai t p longé dans un d e m i - s o m m e i l , mais le 

moindre b ru i t suflit p o u r l 'en t i rer . Il relève les 

p lumes des oreil les, l ou rne la tête de tous côtés , 

se penche vers l ' endroi t suspec t , y r e g a r d e , en 

cl ignant . Le d a n g e r lui semble - l - i l p re s san t , il 

s'enfuit vers u n e mei l l eu re cache t t e . Au c o u c h e r 

du soleil, il s 'éveil le; il t r ép igne sur sa b r a n c h e , 

lisse so igneusement son p l u m a g e , pu i s il s 'en

vole s i lencieusement , vers un r o c h e r , un a r b r e 

élevé. C'est à ce m o m e n t qu' i l c o m m e n c e à faire 

en tendre sa voix, laquel le consiste en un cri sou rd , 

pro longé , qu 'on p o u r r a i t r end re par les syllabes 

baku. C'est par le clair de l n n e , et s u r t o u t à l 'é

poque de la r ep roduc t ion , qu ' i l cr ie le p lus sou

vent. Ce cr i , au mi l ieu de la nu i t , a q u e l q u e 

chose de fantas t ique et de s i n i s t r e ; il est p rop re 

à inspirer de l 'ei l ïoi a u n e pe r sonne supe r s t i 

t ieuse. C'est lui qui a donné l ieu a la légende 

du chasseur infernal ; c 'est lui q u e l ' imagina t ion 

populai re a pris pour les abo i emen t s de la m e u l e 

du diable . Mais, en réa l i té , ce cr i signifie s im

plement que la nu i t est p o u r le g rand-duc le 

momen t où il est actif : c 'est son appel , son 

chant d ' a m o u r . Q u a n d il est en colère , il fait 

entendre une sor le de g r i n c e m e n t . Lors de la 

saison des a m o u r s , il arr ive souvent que deux 

maies se d i spu ten t la possession d 'une femelle ; 

mais un parei l c o m b a t ne se livre pas sans des 

cris a t roces , dans lesquels le vulgaire croit 

entendre des bru i t s infernaux. 

Le g rand-duc chasse tous les ve r t éb rés , g rands 

et pet i ts ; il les s u r p r e n d avec r u s e , les a t t aque 

avec cou rage . Son vol, qu i pa ra î t ma ladro i t le 

jour , ne l 'est n u l l e m e n t la nu i t . 11 rase le s o l ; 

mais parfois il s'élève à des g r a n d e s h a u t e u r s ; 

il se meu t , à la fois, avec tant de rap id i t é et de si

lence, qu'i l a c ap tu ré un oiseau e n d o r m i avant 

que celui-ci ait eu le t e m p s de se révei l ler . On 

dit qu'il a t t aque les cerfs, les veaux , tous les 

petits mammifè re s ; qu ' i l ose m ô m e livrer c o m 

bat à l 'aigle et au r e n a r d ; cependan t les p reuves 

en sont encore à faire. On sait qu ' i l m a n g e les 

lièvres, les lapins , les oies, les c a n a r d s , les pe r 

drix, les ge l ino t tes ; q u ' i l n ' é p a r g n e pas les buses , 

les corbeaux, les cornei l les , les chouetLes, et ne 

se laisse pas a r rê te r pa r les p iquan t s du hér i s son . 

11 est probable q u ' e n c l a q u a n t du bec ou en ba t 

tant des ailes il effraye les o iseaux e n d o r m i s j 

q u e ceux-ci c h e r c h e n t alors à s 'enfuir, e t qu ' i l 

les p r e n d au vol. Souvent , il pour su i t assez long

t emps sa p ro i e . Il chasse aussi les a n i m a u x 

aqua t iques , e t p e u t - ê t r e pêche-t-il de t emps à 

a u t r e que lque po i s son . Mais les ra ts , les m u l o t s , 

les écureu i l s fo rment sa n o u r r i t u r e p r inc ipa le . 

11 dé t ru i t , en o u t r e , une g rande quan t i t é de r e p 

ti les et d ' insec tes . 

C'est au c o m m e n c e m e n t de l ' année , vers le 

mois de m a r s , que le g r a n d - d u c se reprodu i t . Les 

maies , c o m m e il vient d 'ê t re di t , se ba t t en t alors 

p o u r la possession d ' une femelle . Les couples 

une fois formés, les g rands -ducs se m o n t r e n t 

c o m m e des é p o u x excess ivement fidèles, des pa 

ren ts t r è s - t end re s , qui savent faire le sacrifice de 

leur vie p o u r sauver leurs pet i t s . 

Le n id varie suivant les localités. Il es t établi 

t an tô t d a n s une crevasse de roche r , dans un 

terr ier , une vieille h a b i t a t i o n ; tantôt sur un 

a rb re ou sur le sol n u ; d 'autres fois au mil ieu des 

roseaux . Quand il le peu t , le g r a n d - d u c s ' empare 

d 'un nid a b a n d o n n é de b u s e , de c o r b e a u , de 

c igogne , e lc . C'est à p e i n e , alors , s'il essaye de le 

r épa re r . S'il est obligé de cons t ru i re lu i -même 

sa d e m e u r e , il r amasse que lques b ranches , les 

tapisse g ross i è remen t de feuilles e t d ' he rbes 

s èches ; ou bien, il se c o n t e n t e de pondre a n u . 

Sa pon te est de deux ou t rois œufs a r rond i s , 

b lancs , à coqui l le r u g u e u s e . La femelle les couve 

avec a r d e u r ; le rriâle, p e n d a n t ce t e m p s , la nou r 

r i t . Les deux pa ren t s appo r t en t à leurs pet i ts 

b e a u c o u p plus d ' a l imen t s qu ' i l s n ' en c o n s o m 

m e n t . 

Un nid de g r a n d - d u c , que vit Wodz ick i , avait 

été établ i dans des r o seaux , au mil ieu d 'unmara i s ; 

u n e famille de paysans venai t c h a q u e j o u r sur 

les l ieux faire sa provision de v i ande .Tou t au tour 

du nid é ta ient épars des res tes de l ièvres , de ca

na rds , de poules d 'eau, de rats , de souris , d e hé 

r issons , et le paysan assura y avoir j o u r n e l l e m e n t 

enlevé, p e n d a n t p lu s i eu r s semaines , de quoi se 

n o u r r i r l a r g e m e n t . E n cas de dange r , les deux 

paren t s défendent l eur p rogén i tu r e avec c o u 

r a g e ; ils a t t a q u e n t tous les r apaces , et l ' h o m m e 

l u i - m ô m e . En ou t r e , on a r e m a r q u é que quand 

leurs nour r i s sons ne l eu r para issent p lus ê t re 

assez en sû re té , ils les t r anspor t en t dans un 

a u t r e e n d r o i t . « Un forestier de la P o m é r a n i e , 

r a c o n t e YViese, avait depu i s l ong temps un g rand-

duc dans sa cour . Au p r i n t e m p s , à l ' époque 

des a m o u r s , on en tend i t dans les envi rons de la 

maison forest ière, qui étai t isolée au mil ieu de 

la forêt, le cri d 'un individu en l ibe r té . Le fores

t ier a t t acha son captif, par la pa t t e , à un a r b r e . 
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Bien tô t , le g r a n d - d u c sauvage, qui étai t un mâle , 
se rendi t auprès de lui . Chaque nu i t , il lui appor 
ta i t à m a n g e r , et p e n d a n t q u a t r e sema ines en
t i è re s , il fut son pourvoyeur exclusif. S 'appro
chai t on p e n d a n t le jou r du g r a n d - d u c captif, 
l 'on enLendaiL aussi tôt r e ten t i r les cris de l 'au
t r e , et ces cris ne cessaient que b ien après q u e 
l 'on s 'était é lo igné . E n q u a t r e semaines le 
g r a n d - d u c sauvage appor ta à son camarade 
t rois l i èv re s , u n campagno l a m p h i b i e , u n e 
quan t i t é i n n o m b r a b l e de rats et de sour is , u n e 
p ie , deux grives, u n e h u p p e , deux perdr ix , u n 
v a n n e a u , deux poules d 'eau et u n e oie sauvage. 
On a vu plus ieurs fois des grands-ducs , dont 
on avait en fe rmé les pe t i t s dans u n e cage , con
t i n u e r à les n o u r r i r . Le c o m t e Wodz ick i dit 
en avoir connu un a u q u e l les pa ren t s fourni
r en t ainsi des a l iments p e n d a n t deux mois ; que l 
ques semaines après sa c a p t u r e , ceux-c i furent 
a idés dans leur t â che p a r le second pet i t , qui 
venai t de p rendre son essor . Lenz croi t que l'on 
n 'es t j a m a i s pa rvenu à faire r e p r o d u i r e u n g rand-
d u c en captivité : j e connais cependan t p lus ieurs 
exemples du con t ra i r e . Un des chasseurs du 
comte S c h i m m e l m a n n d ' A h r e n s b u r g a eu p e n d a n t 
p lus ieurs années une pa i re de g r a n d s - d u c s , qui 
a élevé des peti ts à p lus ieurs repr i ses . A la lin 
de l ' au tomne , il sor ta i t ces oiseaux de leur cage 
et les met ta i t dans u n e g range , où un coin leur 
étai t p r épa ré p o u r leur servir de n id . A Noël , ils 
avaient p o n d u leurs œufs . La pe r sonne qui m ' a 
r a c o n t é ce fait, et de la véraci té de laquel le je 
m e por te cau t ion , a observé et les p a r e n t s en 
t r a in de couver, et plus tard les pet i t s , après leur 
eclosión ; les pa ren t s les so igna ien t avec la plus 
vive tendresse , les défendaient cou rageusemen t 
con t r e q u i c o n q u e voulait les a p p r o c h e r . E n 
Suisse et en Be lg ique , on a vu de parei ls faiLs. 

Aucun des s l r igiens de nos cont rées n 'est aussi 
un ive rse l l ement haï que le g r a n d - d u c . P r e s q u e 
tous les o iseaux d iu rnes , q u e l q u e s peti ts s t i ï -
giens m ô m e le ha rcè len t et le poursu iven t , dès 
qu ' i l se m o n t r e . Les rapaces oubl ien t tou te p ru 
dence q u a n d ils aperçoivent un g r a n d - d u c , et les 
corbeaux les i m i t e n t . Cependan t , l ' h o m m e , les 
grands carnass iers et l 'aigle fauve exceptés, le 
g rand -duc n 'a rien à redou te r de l 'a t taque des 
au t res a n i m a u x : il est t rop bien a r m é et il sait 
se défendre à mervei l le . 

Capti-ïité. — Lorsqu 'on en p r e n d soin, le 
grand-duc suppor te l a captivité p e n d a n t plus ieurs 
années . Il est raie qu ' i l s 'apprivoise complélc-
. m e n t ; il t émoigne a u t a n t de colère à celui qu i 
,1e n o u r r i t , qu 'aux é t rangers qu i s ' approchen t 

de sa c a g e . Il serai t possible , c e p e n d a n t , que 

l 'on parvint à appr ivoiser des g r a n d s - d u c s , 

pr is dans le nid , et d o n t on s 'occupera i t beau

coup . 

Le g rand-duc d 'Afrique semble s ' a t tacher plus 

faci lement à l ' h o m m e . J ' e n ai un que je peux 

por te r sur m o n p o i n g , caresser , p r e n d r e par le 

bec , sans m ' expose r à en ôtre m o r d u . Le grand-

duc d ' E u r o p e , m ô m e , n 'es t pas abso lumen t inap-

pr ivoisable . J ' en ai vu un chez m o n a m i Meves, 

à S t o c k h o l m , que l 'on peu t p r e n d r e et caresser ; 

il arr ive q u a n d on l ' appel le p a r son n o m ; on 

peut m ô m e le laisser en l ibe r t é . II fait de peti tes 

excurs ions , mais r e n t r e toujours r é g u l i è r e m e n t . 

Le g rand -duc captif vit en bonne h a r m o n i e avec 

ses s e m b l a b l e s ; q u a n t aux rapaces noc tu rnes 

plus faibles, il les égorge e t les dévore avec la 

plus g rande p lac id i té . 

L E S K É T U P A S — KETUPA. 

Die Wassereulen. 

C a r a c t è r e s . — Les ké tupas sont des oiseaux 
de forte tai l le , et d o n t la tète est s u r m o n t é e de 
deux grandes touffes de p lumes déjetées en ar 
r i è r e . L e u r bec est fort, v igoureux , m o y e n n e 
m e n t long, dro i t à sa base , r e c o u r b é ensui te r é 
gu l i è remen t , c o m p r i m é l a t é ra lement , t e r m i n é 
par un grand c r o c h e t ; l eurs tarses e t leurs doigts 
sont nus . Us ont u n p l u m a g e peu a b o n d a n t , des 
ailes courLes, qu i n ' a t t e ignen t pas l ' ex t rémi té 
de la q u e u e , et la q u a t r i è m e r é m i g e la plus 
l o n g u e ; les oreilles sont re la t ivement pet i tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les ké tupas 

sont p ropres à l ' Inde et à la Malaisie. 

H l œ u r s , h a b i t u d e - s e t r é g i m e . — Leur s m œ u r s 

diffèrent beaucoup de celles des au t res ot idés. 
Us hab i ten t les forêts e t l e s b ruyères , et se nour 
rissent exclus ivement de poissons, de crustacés 
et d ' au t res a n i m a u x a q u a t i q u e s . 

LE KETUPA DE CEYLAJV — KETUPA CEYLJ1SENS1S 

Der Ulum, die braune Fisc/unie. 

C a r a c t è r e s . — Le k é t u p a de Ceylan, le hi

bou pêcheur brun, c o m m e l ' appel lent les An
glais, Yutum des h a b i t a n t s du Benga le , a de 
58 à 63 cent , de long et de l m , 1 0 à I n , 2 4 d 'en
v e r g u r e ; la q u e u e mesu re 22 cen t . , et Taile 
pliée 44 . Il a le dos roux - l i e -de -v in ; les p lumes 
de la tôte et de la n u q u e , celles de la touffe 
qui s u r m o n t e l 'oreille , rayées longi tudinale* 
men t de b r u n foncé ; les p lumes du dos et les 
couver tu res supér ieures d e l 'ai le mêlées de b run 
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Fig. 142. Le Duc de Virginie [p. 504). 

et de fauve, c h a q u e p l u m e , don t le fond est Drun 
pâle, é lant p a r c o u r u e par u n e ligne d 'un brun 
foncé, q u ' e n t r e c o u p e n t de pet i tes b a n d e s c la i 
r e s ; les rémiges b r u n e s , à bandes fauves, â  ce 
les barbes ex ternes lie de vin ou j a u n â t r e s , les 
barbes in te rnes de couleur pâ le , et t ache tées 
de b l a n c ; la q u e u e b r u n e , m a r q u é e de qua t re ou 
cinq bandes d 'un b r u n clair , dont une occupe 
l ' ex t r émi t é ; la face b r u n e , t raversée pa r un 
trai t b run foncé ; la gorge e t la po i t r ine b lan
ches , mélangées de n o i r ; le reste du p l u m a g e 
d 'un b run v ineux ; c h a q u e p l u m e é tant noire le 
long de la t ige, et coupée pa r p lus ieurs bandes 
foncées; l 'œil d 'un j a u n e doré ou d 'un j a u n e 
o r a n g e ; les paupières d 'un brun p o u r p r e ; le bec 
jaune clair, et les pat tes j a u n e sale. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le k é l u p a 

de Ceylan se trouve dans tou tes les Indes , par

t i cu l i è rement à C e ) I a n , o i i il est c o m m u n . On 

le r encon t r e p robab l emen t aussi dans le Bur-

m a h , e t peu t -ê t re m ê m e en C h i n e . Dans les 
Iles de la Malaisie, il est r e m p l a c é par une es 
pèce vois ine. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le ké lupa 

hab i t e les pel i t s bois auprès des villages, e t 
se tient caché , p e n d a n t le j o u r , dans la c ime 
d 'un a rb re touffu. L 'espèce mala is ienne , d 'après 
Berns te in , se t rouve p r e s q u e exc lus ivemen tdans 
les b o u q u e t s de pa lmiers a rengs , don t les éno r 
mes feuilles în t r e -c ro i sées lui offrent u n e re t ra i te 
excel lente . Cet oiseau ne se loge pas dans les 
hab i t a t ions . 

« Lo r squ ' on l'effraye, dit Berns te in , le hibou 
pêcheur s 'envole vers un a r b r e peu élevé, et de 
là cons idère l o n g u e m e n t son e n n e m i . Il ne 
qu i t t e pas sa re t ra i te avant le c répuscu le , sans 
y être forcé ; n é a n m o i n s , il para i t y voir assez 
bien à la lumiè re du soleil . Quelques-uns de ces 
oiseaux que j ' a i eus en capt ivi té , p rena ien t de 
jour , et t r è s - ad ro i t emen t , les lézards , les sc r -
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p e n i s , les ra ts qu i se hasa rda ien t dans leur cage , 

el celle-ci n 'é ta i t n u l l e m e n t placée dans u n lieu 

o b s c u r . En l iber té , ils m a n g e n t des poules et 

d ' a u t r e s oiseaux, à ce q u e r a p p o r t e n t les indi

gènes . » J e r d o n , par con t r e , assure que le k é t u p a 

se d i r ige tou jours vers les cours d 'eau et les 

é t angs . On le voit là , p e r c h é s u r u n a r b r e ou 

sur u n e saillie de r o c h e r , e t g u e t t a n t les pois

sons . Hodgson, le p r e m i e r , r e m a r q u a qu ' i l se 

nour r i s sa i t de poissons ; d 'après J e r d o n , il l eur 

préfère de beaucoup les c r a b e s . Les ind igènes 

a s su ren t qu' i l a t t aque les cha ts et les t u e . 

<i Sa voix, qu ' i l fait en tendre s u r t o u t au clair 

de l u n e e t dans la saison des a m o u r s , d i t Bern -

s le in , peu t se no te r par les syl labes ; houhi, hou-
houhi, houfiou. J e n 'a i q u ' u n e fuis t rouvé u n nid 

de ké tupa : il était à u n e assez g r a n d e h a u t e u r , 

dans la c ime d ' un vieux da reng , à l ' endro i t où, 

d u t r o n c , se dé tacha i t u n e b r a n c h e volu

m i n e u s e , couverLe de mousses , de fougères , 

d 'o rch idées . C'est au mil ieu de toutes ces p lantes 

parasi tes q u e le k é t u p a s 'étail c reusé une exca

vat ion au fond de laquel le , sans reposer sur une 

couche appor tée par l 'oiseau, se t rouvai t u n œuf 

d ' u n b lanc mat , de forme a r r o n d i e . Bans un 

a u t r e n id , un de mes chasseurs t rouva u n peti t 

p r ê t à s 'envoler ; il semble donc que le k é t u p a 

ne pond qu 'un œuf pa r c h a q u e couvée . » 

L E S H I B O U X — OTUS. 

Die Ohreulen. 

C a r a c t è r e s . — L e s h iboux p r o p r e m e n t dits 
on t le bec r e c o u r b é dès la b a s e ; les nar ines 
e l l ip t iques ; le cercle de p lumes qui e n t o u r e l 'œil 
comple t , mais i r r égu l i e r ; les conques audit ives 
g randes , é tendues en demi-cerc le du bec au som
m e t de la tête et mun ie s d ' u n opercu le m e m 
b r a n e u x ; des ailes a l longées, a t t e ignan t ou dé
passant l ' ex t rémi té de la q u e u e ; des doigts vêtus 
j u s q u ' à la base de la de rn i è r e p h a l a n g e . L e u r s 
formes sont plus pet i tes q u e celles des ducs . 

LE HIBOU VULGAIRE — OTUS VULGARIS. 

Die Waldeuie. the long-eared Owl. 

C a r a c t è r e s . — Le h i b o u vulga i re , que l 'on 

appel le aussi hibou des forêls, moyen duc, r e p r é 
sente assez fidèlement le g rand-duc , en pet i t . Les 
touffes de p lumes qu i occupen t les côtés de la 
tê te , au-dessus des orei l les , sont bien développées , 
l i a le dos j a u n e - r o u x sale, t ache té , pointi l lé et 
rayé de g r i s -b run foncé ; le ven t re d 'un j a u n e -
roux p lus c la i r , semé de taches b runes t r ans 

versales ou long i tud ina les ; le pavillon de l 'o

rei l le no i r à son ex t rémi té et en dehor s , blan

c h â t r e en d e d a n s ; la face d'un j a u n e - r o u x grisâ

t r e ; le b e c n o i r â t r e ; l 'œil j a u n e vif. 

Les femelles on t des cou leu r s p lus foncées ; les 

j eu n es en on t de mo ins vives que les mâles 

a d u l t e s . 

Le hibou vulgaire a de 30 à 39 cen t imè t r e s d e 

long, et de 96 cent , à l", 01 d ' enve rgu re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le hibou Vul

gaire est r é p a n d u dans tou te l 'Europe , su r tou t 

dans l 'Europe c e n t r a l e ; on le t rouve éga lement 

dans les pays de l 'Atlas ; il est t r è s - commun en Asie, 

sur les points où l 'Himalaya fo rme la l imite m é 

ridionale de son aire de d ispers ion . Dans l ' A m é 

r i q u e du Nord, il est r emp lacé par une espèce 

e x t r ê m e m e n t voisine, avec laquel le on l'a sou

vent confondu . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le h ibou 

vulgaire ou des forêts, mér i t e b ien ce de rn ie r 
n o m ; car ce n 'es t q u e dans les forêts qu 'on le 
rencon t r e . La nu i t , à la véri té , il vient rôde r quel
quefois j u s q u e près des villages, e t , lors de ses 
voyages, il lui arr ive de se réfugier , le j ou r , dans 
un v e r g e r ; m a i s ce sont là des except ions . On 
ne peut pas di re qu ' i l ait des préférences pour les 
forêts détel les ou telles essences , car on le t rouve 
éga lemen t dans tou tes . 

Le h ibou vulgaire a des m œ u r s et des h a b i t u 
des très-différentes de celles du g r a n d - d u c . Il 
passe , il est vrai , la j o u r n é e au repos , c o m m e lui ; 
il n e se m e t en chasse q u ' a u x m ê m e s h e u r e s ; 
ma i s il est bien plus sociable , bien moins féroce. 
Ce n 'es t que p e n d a n t la saison des a m o u r s q u e 
les h iboux vivent par p a i r e s ; dès q u e les peti ts 
on t pris l eu r essor, ils se réun i s sen t en bandes , 
souvent t r è s - n o m b r e u s e s . En a u t o m n e , ces ban 
des e r r en t dans le pays, mais sans érnigrer . J ' en 
ai vu qui é ta ien t formées de v ingt individus et 
p lus perchés sur u n a r b r e . 

Bien qu ' i l soit chassé avec a c h a r n e m e n t par le 
vulgaire ignoran t , le h ibou des forêts n 'es t nul le
m e n t craintif; l 'on peu t s ' approcher du pied de 
l 'a rbre où il repose , sans qu ' i l songe à s ' envoler ; 
il m'est m ê m e arr ivé de ne pouvoir le faire par t i r 
qu ' en secouant l 'arbre v io l emmen t . 

Le h ibou vulgaire se n o u r r i t p r e sque exclus i 
vemen t de peliLs m a m m i f è r e s , s u r t o u t de mulols , 
de campagno l s et de musa ra ignes . Ce n ' e s t pas à 
di re qu ' i l ne s 'a t taque , quand l 'occasion lui en 
estoffer te , à un pe t i t oiseau, à u n e pe rd r ix blessée 
et épuisée ; mais cela arr ive assez r a r e m e n t pour 
q u ' o n n 'ai t pas à en t en i r c o m p t e , tandis qu ' i l se 
rend ul i le , sa vie du ran t , en débarrassant nos bois, 
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nos c h a m p s , des pet i ts mammifè res qui les dé

vastent . 

Le hibou vulgaire dépose ses œufs dans un nid 

abandonné de cornei l le , de ramie r , d 'un rapace 

d iurne , d 'un écureu i l . Il ne se donne m ê m e pas 

la peine de r épa re r cel le d e m e u r e . La ponte a 

lieu au mois de m a r s ; elle est de qua t re œufs ar

rondis , b lancs , que la femelle couve p e n d a n t trois 

semaines .Le m â l e , t an t que dure l ' incubat ion, la 

nourri t , é tabl i t sa d e m e u r e sur un a rb re voisin 

du nid et manifeste son a m o u r par des cris et 

des b a t t e m e n t s d 'ai les. Les deux époux n o u r r i s 

sent leurs pet i ts , l eur t é m o i g n e n t le plus vif a t 

tachement . Ceux-ci ont besoin de beaucoup d'a

l iments ; ils cr ient , ils piai l lent sans cesse, c o m m e 

si leur faim n'élai t j ama i s assouvie , e t forcent 

leurs paren ts à chasser p o u r eux sans re l âche . 

Le hibou vulgai re se rend donc uti le dès sa 

naissance. L'hom,me in te l l igent sait r econna î t r e 

les services qu'i l r end , e t ne lui fait a u c u n m a l ; 

l ' ignorant , pa r con t r e , tue tou t h i b o u , j e u n e ou 

vieux, qui se présen te à lui, et rend le pub l i c té

moin de son exploit , en c louant sa vic t ime, les 

ailes écartées , à la por te de sa g r a n g e . 

Comme tous les s t r igiens, le h ibou vulgai re est 

an t ipa th ique à tous les pet i ts o iseaux, et il ne 

peut se m o n t r e r sans ê t re poursuivi et ha rce lé . 

C a p t i v i t é . — Lorsqu 'on p r e n d de j e u n e s h i 

boux encore couver ts de leur duvet, et que l'on 

s'occupe d 'eux, ils dev iennen t b ientô t très-privés 

et sont t r ès -p la i san t s . 

LE m n o u BuACHYOTE — OTUS BRACIIYOTOS. 

Die Sumpfeule. the short-eared Owl. 

C a r a c t è r e * . — Le h ihou b rachyo te , aussi nom

mé hibou des marais(fig. 143), ressemble b e a u c o u p 

à l 'espèce p r é c é d e n t e , avec laquel le on l'a sou

vent confondu. Il a la tê te plus pe t i te , les aigret

tes formées s e u l e m e n t de deux ou q u a t r e p lumes 

assez c o u r t e s ; les ailes plus longues et dépas

sant la q u e u e . Son p l u m a g e est d 'un j a u n e pâle 

assez ag réab l e ; les p lumes de la tête et du t ronc 

ont l e u r s t i g e s n o i r e s ; les couver tures supér i eu res 

de l'aile sont j a u n e s en dehors , noires en dedans 

et à leur e x t r é m i t é ; les rémiges et les rec t r ices 

sont rayées de gr is -brun. Le cercle aur icula i re 

est g r i s - b l a n c h â t r e ; le bec n o i r ; l 'œil j aune 

clair. 

Les j eunes sont plus foncés q u e les adul tes . 

Cet oiseau a de 38 i 44 cent , de long et de l a , I O 

h l m , 1 8 d ' enve rgure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . —· Le h ibou 

brachyote esl répandu sur loule la surface de la 

t e r r e , la Nouvel le-Hol lande excep tée . Deux 

choses le d i s t i n g u e n t : son séjour sur le sol, ses 

voyages incroyables . Il est t r è s - commun dans les 

mara is et les tourb iè res d u n o r d de l 'Europe et 

de la Sibér ie ; on le r encon t r e , assez a b o n d a m 

m e n t aussi , n o n - s e u l e m e n t en Hol l ande et d a n s 

toute l 'Al lemagne s e p t e n t r i o n a l e , mais enco re 

aux Indes , dans le c e n t r e de l 'Afrique, d a n s 

toute l ' A m é r i q u e . B u r m e i s t e r vit u n h ibou b ra 

chyote en pleine m e r , à l 'ouest des îles du cap 

V e r t ; il s 'était posé sur le navire , et un mate lo t 

l'y avait pris vivant . J ' en ai r e n c o n t r é u n grand 

n o m b r e dans les steppes du bassin supé r i eu r du 

Nil, et J e r d o n r appo r t e qu 'on le voit a r r iver a u x 

Indes tous les h ivers . On l'a donc observé pa r 

tout . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . •— Ce qui frappe 

le plus dans la vie de cet oiseau, ce sont les 

voyages incroyables qu ' i l e n t r e p r e n d . Il r eche r 

che les l ieux m a r é c a g e u x , e t passe tout le j o u r à 

t e r r e , caché au mi l ieu des he rbes et des roseaux . 

E n cas de danger , il se tapi t c o m m e les pou les 

et laisse l ' ennemi s ' a p p r o c h e r ; c e p e n d a n t il 

n ' a t t end pas qu ' i l soit sur lui pour p r e n d r e la 

fuite. 11 vole d 'o rd ina i re l e n t e m e n t , et à une fai

ble d is tance du sol ; il peu t n é a n m o i n s s 'élever 

à de grandes h a u t e u r s . Son cri est assez d o u x ; 

on peu t le r e n d r e par : gae gae. Lor squ ' i l est en 

colère , il siffle et souffle c o m m e les au t r e s s t r i 

giens et fait c l aque r son bec . 

Il chasse les peti ts r o n g e u r s ; r a r e m e n t , il a t t a 

que u n grand an ima l . Dans le nord, c 'est un 

des e n n e m i s les plus a c h a r n é s des l e m m i n g s ; 

chez nous , il m a n g e des t aupes , de grands in 

sectes , des grenoui l les , de pet i ts o i seaux; mais , 

en s o m m e , il ne rend pas moins de services q u e 

le h ibou vulgaire . 

Son nid est t r è s -g ros s i è r emen t const rui t sur le 

sol, p a r m i les he rbes . Sa pon te , qu i a lieu en 

mai , est de trois ou qua t r e œufs b lancs . 

L E S S C O P S - SCOPS. 

Lie Zwergohreulen. 

C a r a c t è r e s . — Un corps é l ancé ; une tête assez 

g r a n d e ; des ailes longues , d o n t la d e u x i è m e 

rémige dépasse toutes les a u t r e s ; une q u e u e 

cour te et a r rond ie ; des tarses élevés, vêtus en 

avant , écai l leux en a r r i è r e ; des doigts nus ; u n 

bec fort et r e c o u r b é , u n p l u m a g e lisse, b i g a r r é ; 

des a igret tes épaisses et c o u r t e s ; un cercle aur i 

cula i re peu m a r q u é : tels sont les carac tères d u 

genre Scops , qui ren fe rme les plus pet i tes e s 

pèces de la famille des ol idés . 
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Distribution géographique. — Les SCOps 
h a b i t e n t le midi de l 'Eu rope , l 'Asie, l 'Afrique e t 

l ' A m é r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce sont les 

plus c h a r m a n t s et les p lus a imables de tous les 

s t r ig iens et bien faits p o u r capt iver l 'amit ié de 

q u i c o n q u e a appr is à les c o n n a î t r e . D 'après les 

r ense ignemen t s que j ' a i pu recuei l l i r , ils r e s 

s e m b l e n t tous , sous le r appor t des m œ u r s et du 

genre de vie, à l 'espèce qu i hab i te le midi de 

l ' E u r o p e , et que j ' a i é tudiée par moi m ê m e . 

LE SCOrSDE LA CAR.MOLE— SCOPS CJnNIOLICA. 

Die Zwergohreule. (lie Scops-eared Owl. 

Caractères. — Le scops de la Carniole ou 
s i m p l e m e n t .°cnps, petit duc, a de 18 à 20 cen t , 
de long, e t de l m , 5 0 à 1™,53 d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pl iée m e s u r e 15 cent , et la q u e u e de 7 à 8. 
Son p lumage est b iga r r é , mais t rès -é légant . Il 
a le dos b run - roux m ê l é d e gris c e n d r é , rayé 
l ong i tud ina l emen t de n o i r â t r e ; les ailes m a r 
quées de b l anc , les épaules de rougea t r e ; le ven
tre mêlé de b r u n roussâ t re et j a u n â t r e et de gris-
b l a n c h â t r e ; le bec gr i s -b leu ; les pieds d 'un gris 
de p l o m b o b s c u r ; les yeux j a u n e de soufre clair . 
11 a le cercle aur icu la i re peu m a r q u é . 

Le mâle et la femelle ont à peu près le m ê m e 
p lumage ; les j e u n e s ont des cou leurs plus te rnes , 
moins b igarrées que les adu l tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le S C O p s se 

t rouve r é g u l i è r e m e n t dans le midi de l 'Eu rope . 
On a vu que lques individus égarés n iche r sur les 
bords du R h i n , ou dans les Alpes ; l 'espèce est 
t r è s - a b o n d a n t e dans le midi de la F r a n c e ; elle 
est c o m m u n e , mais seu lement de passage , dans 
t o u t le sud de l 'Eu rope . Elle y arrive au c o m 
m e n c e m e n t rie l ' année , p o u r en repar t i r en s e p 
t e m b r e , au p lus t a rd , dans les p remie r s j o u r s 
d 'oc tobre , et gagner l ' in té r ieur de l 'Afrique, 
l l eug l in croit que le scops est séden ta i re dans le 
pays des B o g o s ; su r les bords du Nil, je ne l'ai 
j a m a i s r e n c o n t r é par paires , mais b i e n e n t r o u p e s , 
qui é v i d e m m e n t accomplissa ient leurs m i g r a 
t i o n s . Ces bandes ne m ' o n t j ama i s pa ru aussi 
n o m b r e u s e s q u e celles des h i ronde l les , c o m m e 
le dit Buffon, 

Mœurs, habitudes et régime. — En Espagne , 
le scops se t ient dans les p la ines couver tes d 'ar
bres i so lés , les c h a m p s , les v ignob le s , les 
j a r d i n s , l e s p r o m e n a d e s . Je ne l 'a i j ama i s vu 
dans l ' in tér ieur des fo rê t s ; c ependan t j e ne vou
drais pas affirmer qu ' i l ne s'y t rouve p a s . Loin 
de fuir le voisinage de l ' h o m m e , il semble au 

cont ra i re le r e c h e r c h e r . Dans le midi de la France," 
en Espagne , il s 'établi t dans les villages, dans les 
villes m ê m e s : a ins i , à Madrid , il est c o m m u n sur 
les a rb res des p r o m e n a d e s les plus f réquen tées . 
Si on n e l'y voit pas souvent , d u moins sa voix 
t rahi t -e l le sa p r é s e n c e ; car il n 'es t pas de nu i t 
qu ' i l ne se fasse e n t e n d r e , s u r t o u t à l ' époque de 
la r ep roduc t ion . T o u t le j o u r , il reste i m m o b i l e , 
appuyé con t re un t ronc d ' a rb re , ou tapi sur le sol, 
caché sous un pied de v i g n e ; sa cou leur s ' ha r 
monise si bien avec celle de l 'écorce et du feuil
lage, qu ' i l échappe aux regards et ne se m o n t r e 
que pa r ha sa rd . Ce n ' e s t q u ' a p r è s le c o u c h e r 
d u soleil qu'il se m e t en c h a s s e ; son vol ressem
ble plus à celui du faucon qu 'à celui des au t re s 
s t r ig iens ; c o m m e ceux-c i , c ependan t , il ne s 'é
lève guère au-dessus du sol. Le scops se n o u r r i t 
p r inc ipa l emen t d ' insec tes . Spal lanzani a vu dans 
l'estomac, de ceux qu' i l a ouver t s en diverses oc 
casions des vers t e r r e s t r e s et des insectes , tels 
q u e gr i l lons , sautere l les , s ca rabées . Des i n d i 
vidus, tués en mai , p rès de Pa r i s , ava i en t le gésier 
r emp l i de cheni l les et de débr is d e hanne tons . 
Néanmoins , le scops chasse aussi les peti ts ver
tébrés . Dans l ' es tomac rie ceux que j e tuai , j ' a i 
t rouvé su r tou t des s o u r i s ; et ceux que j ' a i eus 
en captivi té a t t aqua i en t les peti ts o iseaux. L 'un 
d 'eux , q u e j ' ava is laissé voler l i b r e m e n t dans la 
c h a m b r e , c a p t u r a e t égorgea sous mes yeux , 
avec la plus g rande hab i l e t é , u n e chauve-sour is 
qu i s 'était aven tu rée dans la c h a m b r e . 

Le scops ne l'ait q u ' u n e seule pon te par an : il 
ne cons t ru i t pas de nid e t ne pond q u e r a r e m e n t 
dans les n ids é t r ange r s . La femelle dépose 
s i m p l e m e n t ses œufs, au n o m b r e de qua t r e à 
six, dans les fentes ou les t rous des m u r s , d a n s 
des c reux d e vieux a rb re s , sous les toi ts des mai
sons , sans p r en d re la peine de garn i r la place de 
mousse , de feuilles ou de br ins d 'he rbes : pa r 
excep t ion , elle les dépose dans des nids a b a n 
donnés de pie . Les œufs sont p resque sphé r iques 
et d ' un b lanc pur . Les pet i ts sont déjà dispos 
p o u r le vol au c o m m e n c e m e n t du mois de ju i l le t . 
Us suivent pendan t la nu i t le pè re et la m è r e , 
p o u r recevoi r la b e c q u é e , j u s q u ' à ce qu ' i l s a ien t 
appris à m a n g e r seuls . Alors les liens de la famille 
se r o m p e n t , mâ le , femelle, pe t i t s , c h a c u n se s é 
pare , se d i sperse ; chacun vit so l i ta i rement , sans 
cependan t s 'é lo igner e n c o r e du pays na ta l , qu ' i ls 
n ' abandonnen t , en effet, q u ' à la fin de l 'é té . 

Captivité. — Spal lanzani , à qui l 'on doit des 
observat ions fort in téressantes s u r p lus ieurs ani
m a u x , n 'a poin t négl igé d ' é tud ie r les m œ u r s des 
scops en capt ivi té , l 'espèce é lan t t rès-abondante 
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en Italie. Il a élevé p lus ieurs de ces oiseaux, et 

voici ce qu ' i l en dit ( 1 ) : 
» Les p remie r s sujets dont j e f i s l ' éduca t ion 

étaient si pe t i t s , si faibles, q u ' à pe ine u n léger-

duvet couvrai t leur corps . Au b o u t d 'un moi s , 

je les avais te l lement captivés qu ' i l s né pouvaien t 

se passer de m a p r é s e n c e ; ils m a n g e a i e n t de 

toute sorte de cha i r coupée par pe t i t s m o r 

ceaux ; quand ils é taient s t imulés pa r la fa im, 

ils me suivaient en volant , et vena ien t se poser 

sur ma ma in p o u r recevoir la b e c q u é e , non-seu

lement p e n d a n t le c répuscu le d u soir, mais en 

plein midi , et lors m ô m e q u e leur c h a m b r e don

nait en t rée aux rayons du soleil, ce qui m e dé 

montra q u ' u n e vive l u m i è r e n 'é ta i t po in t c a 

pable de leur ô te r la vue des objets . N é a n m o i n s 

ils paraissaient souffrir de cet te g rande c la r té ; 

souvent ils fermaient les yeux, et sitôt qu' i ls 

avaient satisfait leur appét i t , ils se r e t i r a i en t dans 

les coins les plus obscu r s . 

« Une au t re année , j ' é leva i sous u n be rceau de 

mon j a rd in six au t re s individus qu i ne faisaient 

q u e d ' é c l o r e ; ce be rceau , dont le feui l lage les 

garantissait de la t rop vive clarté du j o u r , fut 

(1) Spallanzani, Voyage dans les Deux-Siciles. Trad 

française, Paris, 1800, t, VI, p. 118. 

1 Î R L H M . 

l e u r u n i q u e hab i t a t ion tan t qu ' i l s r e s t è ren t avec 

mo i . Quand j e les appelais en i m i t a n t l eu r c r i , 

ils r é p o n d a i e n t à ma voix, m e suivaient p a r t o u t 

où je v o u l a i s ; le soir ils so r ta ien t de l eu r s n i 

ches , vola ient s u r mes épaules , et p r ena i en t e n 

t r e mes doigts la n o u r r i t u r e que je l eur apprê

tais. Quand ils é ta ient rassasiés, ils volt igeaient 

tou le la nu i t dans les envi rons , se pe rcha ien t sur 

les a rbres du voisinage, et le ma t in revena ien t 

au be rceau ; a lors ils faisaient u n second repas 

qu i les conduisa i t j u s q u ' à la f indu j o u r . P e n d a n t 

l 'espace d 'un mois , ils me res tè ren t ainsi affec

t i onnés , s 'envolant c h a q u e nui t dans les c a m p a 

gnes voisines, et r evenan t au logis c h a q u e ma

t in . 

« Mais u n j o u r je m ' a p e r ç u s qu ' i l en m a n 

quai t deux ; les ayant c h e r c h é s et appelés , ils 

m e r é p o n d i r e n t du h a u t d ' u n o r m e si tué à la 

d is tance de t rois cen t s pieds envi ron du ber 

c e a u ; j ' e u s beau les invi ter à de scend re , ils res-

t è r e n t à l eu rp l ace ; l e soir ils s ' enfui rent sans que 

je pusse s a v o ' r o ù ils é ta ient a l l é s ; le l e n d e m a i n , 

leurs cris m 'ave r t i r en t de leur r e tou r sur l ' o rme . 

Deux j o u r s s 'é tant écoulés sans qu ' i l s eus sen t 

reçu a u c u n e n o u r r i t u r e de mes mains , sans qu ' i ls 

se fussent m ô m e souciés d 'en recevoir , j e soup-
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çonna i q u e la na tu re leur avait appr is à se pas 

ser de mes soins. E n effet, d 'un coup de fusil 

ayan t sacrifié l 'un d 'eux à ma curiosi té , je lui 

t rouva i dans l ' es tomac des restes de sautere l les , 

t and i s que les a l imen t s que j e leur donnais en ce 

temps- là n 'é ta ien t au t re chose que des morceaux 

d ' intes t ins hachés t r è s -menus . J e ne pouvais m e 

t r o m p e r en p renan t un hibou sauvage pour un 

des miens appr ivo i sés ; car , p o u r éviter tou te 

équ ivoque , chacun d 'eux avait un fil de soie 

noué au pied, et celui que j ' ava i s l u e por ta i t 

j u s t e m e n t cet te m a r q u e . Bientôt après , l ' exem

ple de ces deux fuyards fut imi té par les au t re s ; 

et q u o i q u e le t emps de l ' émigra t ion fût encore 

assez éloigné, ils ne pa ru ren t plus dans les envi 

rons , ayan t p r o b a b l e m e n t pris l eur essor au 

loin , dégagés de toute dépendance de l ' h o m m e . » 

Mes propres expér iences conf i rment celles de 

Spal lanzani . 

Au c o m m e n c e m e n t de j u i n , j e r e ç u s u n j eune 

scops don t les paup iè res n 'é ta ien t pas encore ou 

vertes, et que lques j ou r s après , trois au t re s : j ' e n 

eus g rand soin, et ils ne t a r d è r e n t pas à devenir 

t rès-pr ivés . J e pouvais les t ouche r , les por te r sur 

m o n poing , sans qu ' i ls che rchas sen t à s 'envoler ; 

ils mangea ien t dans ma m a i n , m e divert issaient 

par leurs mouvemen t s gro tesques . J a m a i s j e ne 

les en tend i s pousser des sifflements de colère . 

Dans les p remie r s j o u r s de l eu r captivi té , ils firent 

seu lement c laquer quelquefois l eu r bec . Bien tô t 

ils se r e n d i r e n t i n d é p e n d a n t s et s ' échappèren t 

l ' un après l ' au t re . Mon frère m ' a p p r e n d q u ' u n 

jeune scops,qu ' i l possède, est assjz apprivoisé 

pour ê t re le c o m p a g n o n de jeu de son enfant . 

J e suis assez h e u r e u x , à l ' heure où j ' éc r i s ceci, 

pour pouvoir observer trois de ces cha rman t s 

oiseaux, que nous r e ç û m e s , fort j e u n e s , de 

Carinthie , pa r l ' en t remise du J a r d i n zoologique 

de Vienne . P e n d a n t le jou r , ils se t i e n n e n t dans 

leur cage, dans les pos tures les p lus diverses : l 'un 

a son p lumage lisse et a p p l i q u é ; l ' au t re le h é 

risse ; l 'un dir ige une deses a igre t tes en ar r iè re et 

t ient l 'autre droi te en l ' a i r ; une au t re les redresse 

toutes deux et , c l ignant des yeux, r egarde avec 

l 'expression la plus c o m i q u e les pe r sonnes qui 

s 'approchent . Leur cage consiste en u n enfonce

m e n t pra t iqué dans la p i e r r e , où les saillies, les 

coins, les angles , e t c . , abonden t . Chacun de ces 

oiseaux y choisi t sa place et s'y cache si b ien 

que souvent , quo ique pa r fa i t ement a u couran t de 

leurs hab i tudes et d e la disposi t ion de la cage , 

il m 'es t difficile de re t rouver mes pr i sonniers . 

Leur p l u mag e se confond avec la te inte d e la 

pier re , et il m'es t arr ivé p lus ieurs fois de ne pas 

voir m ê m e celui qui m e touchai t p r e s q u e . 

Les seops ne sont pas difficiles à conserver . 

Les souris sont ce q u ' o n peu t l eur d o n n e r de 

mieux selon leur g o û t ; m a i s , au b e s o i n , ils 

se con ten ten t de ce qu 'on donne aux grives . 

E n hiver , il faut les teni r dans un endroi t suffi

s a m m e n t chaud . 

J e ne doute nu l l emen t qu ' on ne puisse faire 

r ep rodu i r e les scops en captivi té . Au p r in t emps 

de 1865, deux de nos scops s 'accouplèrent , et 

trois œufs furent p o n d u s ; la femelle les couva 

avec assidui té , mais elle m o u r u t avant que les 

petits fussent éc los . Au J a r d i n zoologique de 

Cologne, les scops ont aussi c o m m e n c é à couver . 

LES S T R 1 G 1 D E S — STRIGES. 

Die Nachtkauic. 

C a r a c t è r e s . — L e s strigidés ont la tê te g r ande , 
a r r o n d i e et lisse, c ' e s t -à -d i re sans a ig r e t t e s ; 
le condui t audit i f externe l a r g e m e n t ouver t , à 
cercle aur icu la i re t r è s - p r o n o n c é ; des ailes géné
r a l emen t a r r o n d i e s ; u n e q u e u e et des tarses de 
longueur var iab le ; ces dern ie rs plus ou moins 
couver t s de p l u m e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tous les 

oiseaux de cet te famille sont n o c t u r n e s . Us dor
m e n t le j o u r , et la vive lumiè re les impress ionne 
au point de les r end re excess ivement maladro i t s : 
ils en sont c o m m e aveuglés. 

L t S H U L O T T E S — SYRNIUM. 

Die Baumkaaze. 

C a r a c t è r e s . — Les hu lo t t es ont une t ê t eénor -

mes ; les d isques pô r ioph tha lmiques bien accusés 
e t l a r g e s ; l ' ouve r tu re externe du condu i t auditif 
moins g rande que chez les au t re s s t r igiens ; le 
cou gros ; le corps r a m a s s é ; la q u e u e c o u r t e ; 
les tarses et les doigts de l o n g u e u r m o y e n n e , 
couverts d ' u n épais duvet ; les ailes obtuses , la 
q u a t r i è m e r é m i g e é t an t la p lus l o n g u e ; une 
queue al longée et a r rond ie à l ' ex t rémi té . 
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LA HULOTTE CHAT-1IUAXT — SYKNIVM ALUCO. 

Der Waldkauz, the brown Owl. 

C a r a c t è r e * . — Le p l u m a g e de cel le espèce 

(fig. 144) varie b e a u c o u p ; sa couleur fondamen

tale est le b run gr isât re ou le b r u n - r o u x clair, 

plus foncé au dos q u ' a u ven t re , et semé sur les 

ailes de taches claires r égu l i è r emen t disposées. 

Dans une var ié té roux de rouille , c h a q u e 

p lume, qui est d 'un gris j aunâ t r e à la base , d 'un 

brun roux clair à l a p o i n l e , est pa rcourue de raies 

longitudinales d 'un b run foncé ; la par t ie b r u n e 

terminale a p lus d ' é t endue sur les p l u m e s du 

dos que sur celles du v e n t r e ; aussi la p r e m i è r e 

de ces régions es t -e l le p lus foncée. Les rémiges 

sont d 'un b r u n foncé, rayées de roux ; les rec 

trices, les méd ianes exceptées , po r t en t des ban

des b runes . La n u q u e , la région des orei l les , la 

face, sont d 'un gris c e n d r é , le bec et les ongles 

gris de p lomb ; l 'œil est b r u n foncé ; le bord des 

paupières cou l eu r de cha i r . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e » — L ' E u r o p e , 

l 'extrême nord et l ' ex t rême sud excep tés , est la 

patrie de la hu lo t l e c h a t - h u a n t . Elle est r a r e 

dans le nord de la Russie ; on n 'en voit que 

quelques individus isolés en E s p a g n e ; elle pa 

raît m a n q u e r c o m p l è t e m e n t en Sibér ie , et on ne 

la rencontre pas au delà des forêts de la Syr ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e * et r é g i m e . — Elle para î t 

liée aux forêts ; n é a n m o i n s on l'a vue que lque 
fois habi ter t e m p o r a i r e m e m t de vieux châ teaux 
ou des maisons abandonnées , qu i lui offraient 
une retrai te convenable . En élé , elle se t ient dans 
la cime des a rb re s , collée p o u r ainsi d i re cont re 
le t r o n c ; en hiver , elle se cache dans un t ronc 
d 'arbre. Elle évite les j e u n e s forêts et préfère 
celles où se t rouven t beaucoup d ' a rbres c r e u x . 

De tous les s l r ig iens , la hu lo t t e est un des 
moins vifs, un de ceux qui r e d o u t e n t le plus la 
lumière. N a u m a n n la di t t r i s te , e n d o r m i e , in-
di l lérente . Toutefois elle sai t enco re se t i rer 
d'affaire, m ê m e en plein mid i . « P lus d 'une fois, 
rapporte m o n pè re , j e l'ai surpr i se , de j o u r , dans 
un fou r ré , et dans ces occasions elle d isparais
sait si ad ro i t ement au mil ieu des b r anches , que 
je n'ai j ama i s pu la tuer . » Elle est lourde et 
lente dans ses mouvemen t s ; elle n'a r ien d e l à 
grâce comique des pet i t s s t r ig iens . Son vol est 
léger, mais vacil lant et nu l l emen t r a p i d e ; elle 
bat fortement des ailes. En chasse , elle vole à ras 
du sol, ou s'élève à peine à que lques pieds de 
terre . Sa voix est forle et r e t e n t i s s a n t e , elle 
pousse le cri hou/wuhou, qu 'el le répèle p lus ieurs 

fois : on dira i t un r i c a n e m e n t ou un h u r l e m e n t . 

D 'aut res fois, elle cr ie sur un ton a t roce : raï, et 

quelquefois elle a jou te , sur u n m o d e plus agréa

ble :kouwitt ou kiwitt. 

La hu lo t t e est un des s t r igiens les p lus ut i les . 

Elle se nour r i t p r e sque exc lus ivement de peti ts 

r ongeu r s . N a u m a n n a vu u n e hu lo t t e a t t a 

q u e r la nu i t u n e b u s e , au poin t q u e celle-ci 

du t che rche r son salut dans la fuite ; sous les 

yeux de mon père , u n e au t r e hu lo t t e enleva u n 

jaseur de B o h ê m e (Bombycilla garrula), qui 

étai t pr is dans un collet . Nous savons qu 'e l le 

n ' épa rgne pas les oiseaux qui n i chen t ou qui 

d o r m e n t sur le sol ; n é a n m o i n s les sour i s , n o 

t a m m e n t les c a m p a g n o l s , les m u l o t s , les musa

ra ignes , forment sa n o u r r i t u r e p r inc ipa l e ; aussi 

devons-nous la p ro téger c o m m e u n e fidèle all iée. 

El le clétrdit, en ou t r e , u n e q u a n t i t é d ' insectes 

nuis ibles . Dans l ' e s tomac d ' u n e hulo t te qu' i l ou

vrit , Mart in t rouva 15 g randes chenil les qu 'e l le 

avait mangées en un repas . 

La hu lo t t e se r ep rodu i t à la fin d'avril ou au 

c o m m e n c e m e n t de m a i . A ce m o m e n t , tou te la 

forêt re tent i t de ses cr is . El le choisit , p o u r y 

déposer ses œufs, un t ronc d ' a rb re c reux , où elle 

e s t a l 'abri d e l à p luie . Excep t ionne l l ement , elle 

n i che dans les crevasses des m u r s , sous les toits, 

ou dans des nids abandonnés de rapaces , de cor

b eau x ou de pies. Le fond du nid est tapissé d 'un 

peu de poils, de laine, de m o u s s e s ; mais le p lus 

souvent la hu lo t te se conten te du t rou qui lui 

ser t de re t ra i te et qu 'e l le laisse dans l 'é ta t où 

elle l 'a t rouvé . Sa ponte est de deux o u trois 

œuTs, u n peu al longés ou ovales, à coquil le blan

che et r u g u e u s e . La femelle semble les couver 

seu le . Le mâle l 'aide à élever les pe t i t s . 

C a p t i v i t é . — Les hu lo t t es s 'apprivoisent pa r 

fa i tement . Au c o m m e n c e m e n t , elles se réfugient 

dans les coins les plus s o m b r e s , s'y cachen t , c l i 

gnen t con t inue l l emen t des yeux ; quand on s 'ap

p roche d 'el les, elles soufflent, font c l aque r le 

hec , baissent la tê te , se me t t en t sur la défensive. 

Mais au bou t de que lque t e m p s , elles deviennent 

plus confiantes, a p p r e n n e n t à conna î t r e leur 

ma î t r e , le sa luent d 'un m u r m u r e joyeux , m a n 

gent dans sa ma in ; on peu t m ê m e ar r iver a i e s 

p r e n d r e sur le po ing et à les caresser . 

Gadamer dit avoir possédé u n e hu lo l te qui , le 

soir, s ' approchai t du poêle, se met ta i t devant le 

feu, fermait les yeux, s 'é tendait voluptueuse

men t pour se chauffer. 

La hulot le vit en parfai te h a r m o n i e avec ses 

semblables et avec le h ibou vulga i re . Nous en 

avons sept au Ja rd in zoologique de H a m b o u r g , 
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Fisr. 141. La Hulotte cliat-lmant. 

qu i vivent t r è s -pa i s ib lement , l ' une à côté de | 

l ' au t re , sans j ama i s se d i spu te r , m ô m e q u a n d il 

s'agit de leur n o u r r i t u r e . P e n d a n t q u e l 'une 

m a n g e , les autres la r ega rden t . Une paire a 

p o n d u qua t r e œufs, les a long temps couvés, et 

a été a idée dans ce t te t âche par deux ou trois 

de ses compagnes . Cependan t une d'elles é tan t 

m o r t e , les aut res la dévorè ren t ; elles en égorgè

rent une au t re qu i était t ombée m a l a d e . 

L E S N Y C T A L E S — NYCTALE. 

Die Nachtkdnie. 

C a r a c t è r e » . — Les nycta les ont une tête t rès-

g r a n d e ; une c o n q u e audi t ive t rès - l a rgement o u 

verte, m u n i e d 'un opercu le Irès-dôveloppé; u n 

d i sque facial large et c o m p l e t ; des ailes ob tuses , 

longues , a r rond ies ; u n e queue assez longue ; des 

tarses cour t s , couver ts de p lumes soyeuses lon

gues et L'ès-serrées ; un p l u m a g e m o u et soyeux. 

LA NYCTALE PATTUE — NYCTALE DASYPUS. 

De.r Rauchfusskauz, the Tengmalm's Owl. 

C a r a c t è r e s . — L a nycta le pa l tue , géné ra lemen t 

connue sous le n o m de nyctale ou chouette Teng-

malrn, rappel le b e a u c o u p la chevêche vulgaire 

par son p l u m a g e . El le a le dos gr is -de-sour is , 

avec de g randes t aches b l a n c h â t r e s ; le ven t re 

b l anc , à taches b runes , disposées t ransversa le 

men t ; les r émiges et les rec t r i ces gr is-de-souris 

à bandes b lanches i n t e r r o m p u e s ; c inq ou six de 

ces bandes se t rouvent su r les pennes cauda les . 

Le cercle aur icu la i re est blanchâLre, p ique té de 

noir ; le bec j a u n e , l 'œil d 'un j a u n e d o r é . 

Les j e u n e s oiseaux son t b r u n - c a f é , avec des 

taches b l ancbâ l r e s sur la q u e u e et les ai les. 

Cet oiseau a de 23 à 28 cent , de long et 38 à 

63 cent , d ' e n v e r g u r e ; la q u e u e m e s u r e de 13 à 

\ 1 cen t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La nyctale 

pa t tue ou T e n g m a l m appa r t i en t s u r t o u t à l 'Eu

rope cen t ra le . On la r encon t r e aussi dans le nord 
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de l 'Asie, et elle ne serai t pas r a re , d ' après R i -

chardson , dans les cont rées les plus sep ten t r io 

nales de l ' A m é r i q u e . En Al l emagne , elle hab i te 

p robab lemen t toutes les grandes forêts des m o n 

tagnes ; mais on ne la voit pas souvent , et il est 

rare d'en t rouver dans les col lect ions, et su r tou t 

dans les ménage r i e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e * e t r é g i m e . — Cette es

pèce ne qu i t t e les forêts qu ' excep t ionne l l emen t . 

Un t ronc d ' a rb re c reux lui ser t de d e m e u r e et 

forme le cen t re de son d o m a i n e , a u q u e l elle 

reste fidèlement a t t a c h é e . 

La nyctale pa t tue est un oiseau soli taire et 

craintif, et qui fuit la l u m i è r e , à l 'act ion de la

quel le elle est t rès-sensible . 

Mon père a pu observer en l iber té un couple 

de nyctales qu i avait n i ché d a n s une par t ie obs 

cure de la forêt et don t les petits avaient aban

donné le n id . « Dès qu ' i l c o m m e n ç a à faire 

nui t , les pet i ts se m i r e n t à cr ier . J e m ' app rocha i , 

ils se t u r e n t , et n e firent en t endre l eu r voix que 

lorsque tou t b ru i t ayant cessé le danger leur 

parut passé. Dès qu ' i l s r e c o m m e n c è r e n t à cr ier , 

j ' en tirai un qu i étai t p e r c h é sur une b ranche 

sèche, tout près du t ronc . Aussi tôt la m è r e a c 

couru t en poussan t des cris d 'angoisse , et tous 

pr i rent la f u i t e . P e n d a n t l o n g t e m p s , tout res ta 

s i lenc ieux; enfin, u n nouveau cr i r é sonna , et 

d 'un second coup de feu, j ' aba t t i s u n second 

j eune . Il me fut impossible d 'en tue r u n t roi 

sième ; ils s 'é ta ient t e l l emen t é lo ignés , et la nu i t 

tombai t si vi te , que j e dus a b a n d o n n e r m â c h a s s e . 

La conduite de la m è r e fut t rès-s ingul ière . Dès 

qu'el le vit le danger , elle se tapi t con t re une 

b r a n c h e ; on pouvai t à pe ine la voir, et encore 

moins la t i re r ; elle poussa i t en m ê m e t e m p s des 

Cris plaintifs , qui res sembla ien t à des gémisse

ments h u m a i n s . J e r e tou rna i p lus ieurs fois de 

suite au m ê m e endro i t , mais j e ne vis plus ni la 

femelle ni les j e u n e s , et depu i s cel te époque on 

n'en a plus r e n c o n t r é dans ce t te local i té . » 

La nyctale pa t tue n i c h e dans les t roncs d 'a r 

bres creux ; elle pond en avril ou en ma i t rois 

ou qua t re œufs b lancs , à coqui l le assez m i n c e . 

Elle m a n g e s u r t o u t de pet i ts r o n g e u r s ; elle 

prend en ou t r e des m u s a r a i g n e s , des insectes , 

de t emps à. a u t r e de peti ts oiseaux ou des 

chauves-souris . A en j u g e r par ce q u e j ' a i pu 

observer chez les scops, il est p robab le qu 'e l l e 

prend ces de rn iè re s au vol, et ne les re t i re pas 

des t rous où elles se sont réfugiées, c o m m e le 

croit N a u m a n n . 

Michardson dit q u e l a T e n g m a l m est te l lement 

éblouie par la lumiè re , q u ' o n peut la p r e n d r e 

avec la m a i n , et Gadamer assure que , quand on 

en su rp rend une de jou r , il est facile de la tue r 

à coups de b â t o n . J e ne sais s'il faut p r e n d r e ces 

assert ions au pied de la l e t t r e ; j e dirai seu le 

m e n t qu ' i l n ' e s t pas très-aisé de s ' empare r d 'une 

nycta le . On n 'y parvient m ê m e pas toujours en 

disposant à l ' en t rée de son n id u n e t rappe ou 

des g luaux . Le p lus sûr , q u a n d toutefois on 

parvient à la voir, est de la t i r e r . 

Out re l ' h o m m e , la nycta le T e n g m a l m a en

core à r e d o u t e r les be le t tes , les peti ts m a m m i 

fères qui pi l lent les nids, les g randes espèces d e 

h iboux . Les pet i ts oiseaux se c o m p o r t e n t avec 

elle c o m m e avec les au t re s s t r ig iens : ils la p o u r 

suivent de leurs cr iai l ler ies , dès qu 'e l le se m o n t r e 

ou qu ' i ls la d é c o u v r e n t . 

C a p t i v i t é . — La nycta le pa t tue suppor te ai

s é m e n t la capt iv i té , et devien t assez famil ière . 

Mon père en a gardé u n e p e n d a n t p lus ieurs 

années , et a pu faire su r elle q u e l q u e s observa

t i o n s . Cet oiseau, qui cependan t s 'apprivoisa 

bien vite, r eche rcha i t dans la j o u r n é e les coins 

les plus obscurs de la c h a m b r e et en t r ' ouvra i t 

ses yeux à pe ine . La me t t a i t - on à la l u m i è r e , 

elle fermai t les y e u x , et dès qu 'on la lâchai t elle 

coura i t en tou te hâ t e dans son coin. Si on l ' irri

ta i t pa r t r o p , elle faisait c l aque r son bec c o m m e 

les au t re s s t r ig iens , mais sans manifes ter t rop de 

co lè re . Elle ne se m o n t r a i t que le soir et étai t 

a lors t rès-vive . Dans les p r e m i e r s t e m p s de sa 

captivité elle n e mangea i t q u e la nu i t ; mais , plus 

ta rd , elle s 'habi tua à la l u m i è r e , et finit par ne 

plus se re t i re r j ama i s dans sa cage. El le m a n 

geai t dans la ma in de m o n p è r e , p r e n a i t sa 

n o u r r i t u r e avec la pa t te , r a r e m e n t avec le bec , 

la por ta i t dans un coin et l'y couvra i t de son 

corps , en hé r i s s an t toutes ses p l u m e s . Elle b u 

vait peu : quand il faisait c h a u d , elle se baignai t 

p r e sque tous les j o u r s . El le fr issonnait q u a n d il 

faisait froid, e t se t e n a i t a l o r s sur le so l , l e spa t l e s 

ramassées sous elle. Sa voix ressembla i t à un 

faible abo iemen t , et paraissai t e x p r i m e r wa, wa, 
wa: elle la faisait s u r t o u t e n t e n d r e au d e m i -

j o u r , le soir et le ma t in . 

Un des amis de m o n père a éga l emen t pos 

sédé long temps u n e nycta le pa t tue v ivan te : elle 

étai t devenue t rès-plaisante et s'était aussi appr i 

voisée r a p i d e m e n t . Quand on l 'exci ta i t , elle cla

qua i t du bec, hér issai t ses p lumes , en t r ' ouv ra i t 

ses ailes, et t ou t cela sans se baisser , c o m m e le 

fait le g r a n d - d u c . ELe avalai t les peti tes sour is 

en t iè res , dépeça i t les g randes et en avalait la 

peau , qu 'e l le r égurg i t a i t ensui te avec les os . 

Deux souris par j o u r suffisaient pour la rassasier . 
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L E S E F F R A Y E S — STItIX. 

Die Sckleierkâuie. 

C a r a c t è r e s . — Les effrayes on t le corps a l 

longé ; le cou l o n g ; la tête g r a n d e e t l a r g e ; la 

q u e u e m o y e n n e ; les tarses é levés , c o m p l è t e 

m e n t vôtus de p l u m e s soyeuses ; les doigts garn is 

s eu l emen t de poils épars ; des ongles longs, 

m i n c e s , acé rés ; le p l u m a g e soyeux ; le bec droi t à 

la base , courbe s e u l e m e n t à la poin te ; l'oeil p lus 

pet i t , plus b o m b é q u e chez les au t r e s s t r i g i e n s ; 

la c o n q u e audi t ive t rès-vas te et p o u r v u e d 'un 

o p e r c u l e ; des d i sques p é r i o p h t h a l m i q u e s com

plets et en forme de c œ u r ; des ailes suba iguës , 

la t r o i s i è m e r é m i g e é t an t la p lus l o n g u e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les effrayes 

sont r é p a n d u e s su r tou te la surface de la t e r r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils h a b i 

t en t les v i l l e s , les vil lages, les fermes , les châ

teaux et les cons t ruc t ions rus t iques a b a n d o n n é e s , 

les forêts, les ca r r i è res . Ils se nour r i s sen t de 

proies v ivan tes , cons is tant p r i n c i p a l e m e n t en 

pet i t s "mammifères . Le p lus souvent , les t rous 

qui l eu r servent de re t ra i t e sont ceux qu' i ls cho i 

sissent pour y déposer leurs œ u f s . 

T o u t e s les espèces d'effrayés a c t u e l l e m e n t 
c o n n u e s se ressemblen t e x t r ê m e m e n t ou passent 
insens ib lement des unes aux au t res : on ne sait 
donc encore si ce sont b ien des espèces ou de 
s imples var iétés locales. Toujours est-il q u e 
ce sont de beaux oiseaux , qu i occupen t u n 
r a n g élevé parmi les s t r ig iens , et m ê m e p a r m i 
les r apaces . En E s p a g n e , j ' a i découve r t une es
pèce (Sd-ix Kirchhoffiï) d ' une beau té r e m a r q u a 
b le . Son dos est d ' un j a u n e r o u x supe rbe , r e 
levé par que lques m a r b r u r e s grises le long de la 
l igne méd iane , sur les épaules et au niveau du 
ca rpe , et semé de poin ts noi rs et b lancs . La face 
infér ieure du corps est d 'un b lanc éc la tant et 
s a t i n é ; seul , le cerc le p é r i o p h t h a l m i q u e est mar 
qué , en avant de l 'œil, d ' u n e t ache b r u n e . Si l 'on 
veut cons idére r ce strix c o m m e un des ex t r êmes 
de la série des espèces ou var ié tés qu i const i 
t u e n t ce genre , on t rouvera en t re lui et les in
dividus à p l u m a g e t r è s - foncé u n e quan t i t é 
i n n o m b r a b l e de degrés i n t e rméd ia i r e s . La taille 
p résen te aussi des var ia t ions assez cons idérables . 
Les espèces aus t ra l iennes sont t r è s -g r andes , mais 
on cons ta te e n c o r e , sous ce r appo r t , la m ê m e 
série de grada t ions insens ib les . Ainsi , il faut r e 
ga rde r toutes les effrayes ou c o m m e au t an t d ' es 

pèces, ou c o m m e ne formant que des variétés 

d ' u n e seule et m ê m e espèce . 

L'EFFRAYE COMMUNE — STIilX FLAMMEA. 

Der Schleierkauz, the ivhite or Barn-Owl. 

C a r a c t è r e s . — L ' e f f r a y e c o m m u n e , de nos con

t rées (fig. 146), a de 33 à 38 cent , de long, et de 

1™ à l m , 0 8 d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée mesu re 30 

cen t . , et la q u e u e 14. Le vieux mâ le a le dos gris, 

c e n d r é foncé ; les côtés de la tê te e t d u cou d 'un 

j a u n e r o u x , à taches longi tud ina les t rès-pet i tes , 

b l anches et n o i r e s ; les couve r tu r e s supér i eu res 

de l 'aile d ' un cendré foncé, à m a r b r u r e s claires 

et à taches longi tudina les noi res et b l a n c h e s ; la 

face infér ieure d u corps d 'un j a u n e roux foncé, 

à t aches b runes et b l a n c h e s ; le cercle pé r ioph

t h a l m i q u e roux dans sa moi t ié supé r i eu re , d 'un 

b l a n c roux dans sa moi t ié in fé r i eu re ; les r émiges 

rousses sur les barbes ex ternes et semées de t a 

ches foncées, b l a n c h â t r e s su r les barbes in te r 

nes ; les rec t r ices d 'un j a u n e roux avec trois ou 

q u a t r e ra ies no i râ t r e s , et t e rminées par u n e 

bande d 'un gris c e n d r é foncé ; le bec et la m e m 

brane qui en couvre la base d 'un blanc r o u -

geât re , les pieds d 'un gris b leu sa l e , l 'œil b r u n 

foncé. 

La femelle a des te in tes p lus s o m b r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'effraye 

c o m m u n e h a b i t e , d a n s nos cont rées , les c lochers , 
les châ teaux , les r u i n e s , les vieilles maisons ; 
dans l ' ex t rême n o r d de l ' E u r o p e , on ne la t rouve 
que dans les g randes forêts : dans les m o n t a 
gnes , elle ne s'élève pas au -dessus de la zone des 
a rb res . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —· L 'espèce 

est bien p lu tô t séden ta i re qu 'e l le n 'es t voya
geuse. P a r t o u t où. nous t rouvons au jou rd ' hu i 
des effrayes, on en a r e n c o n t r é de toute a n 
t i qu i t é . Cependant les j eu n es doivent e r r e r 
q u e l q u e t e m p s ; ca r elles sont obl igées de 
se c h e r c h e r u n d o m a i n e où elles puissent 
s 'établir . C'est ce q u e confirme Bailly (1) : α Je 
dois faire r e m a r q u e r , d i t - i l , que que lques 
pet i tes bandes d'effrayés nous a r r iven t p resque 
chaque a n n é e du n o r d , dès la fin d 'oc tobre , 
j u s q u e vers le c o m m e n c e m e n t de d é c e m b r e . 
Ces sociétés, qui sont p r i n c i p a l e m e n t composées 
de femelles et de j eu n es sujets de l ' année , nous 
qu i t t en t géné ra l emen t p o u r se d i r ige r vers le 
mid i , aussi tôt q u e le froid a t te int le degré d ' in-

(1) llailly, Ornilhologie de la Savoie, Cliambury, 1S53, 
t. I, p. 101 . 
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L ' E F F 11 A Y E C O M M U N E . 

tensi té qui les a déjà fait fuir des cont rées 

septent r ionales . » 

Les effrayes se t i ennen t tou te la j o u r n é e i m 

mobiles dans l ' endro i t le plus obscur qu 'el les 

peuvent t rouver . Les cloches s o n n a n t à toute 

voléeà côté d 'e l les ; les allées et les venues des pi

geons a u t o u r du co lombier où elles ont fixé leur 

d e m e u r e , sont impuissan tes a i e s t roub le r , à les 

faire c h a n g e r de p lace , pas m ê m e d e posi l ion. 

Au repos , elles ressemblent assez aux au t res s t r i -

giens, mais elles en diffèrent à p r e m i è r e vue par 

leur por t é lancé , e t s u r t o u t p a r l eur face en forme 

de c œ u r . 

Pa r ce que n o u s avons p u observer chez les 

effrayes capt ives , n o u s savons que leur sommei l 

est on ne peut p lus léger . L ' h o m m e ne peu t les 

s u r p r e n d r e ; le mo ind re brui t les réveil le . A l 'ar

rivée d 'un spec t a t eu r , elles se dressent , se b a l a n 

cent en s ' appuyant a l t e rna t ivement sur Tune et 

l 'autre pa t t e , e t font ma in tes g r i m a c e s , mais 

avec des m o u v e m e n t s plus lents , p lus gauches 

encore que ceux des au t res s l r igiens . Si un" 

danger les m e n a c e , elles s 'envolent , et t é m o i 

gnent pa r l eur fuite qu 'e l les y voient m ê m e de 

jour . 

Après le c o u c h e r du soleil, l'effraye qui t te sa 

d e m e u r e et s 'en va volant a r a s du sol. Un c r i r a u -

que, le plus désagréable qu ' a i t j a m a i s poussé a u 

cun de nos o iseaux ind igènes , au d i re de Nau-

mann , annonce sa p résence ; et , en r ega rdan t 

a t ten t ivement dans la d i rec t ion où ce cri a r é 

sonné, on est c e r t a in d 'apercevoir l 'o iseau. 

D'après Bailly, « s a voix se compose t an tô t 

d 'une t i rade de souffles forls , semblables à ceux 

d 'un h o m m e ivre qu i dor t la bouche ouver te , 

et que l 'on imi te pa r les mo t s chéi, chéi, chéi, 
que l 'oiseau r épè l e quelquefois p e n d a n t près 

d 'une h e u r e sur les toi ts des habi ta t ions , sur 

les a rbres qui les avois inent , ou su r les c lô tures 

des cours et des j a rd ins ; tantôt de q u e l q u e s cris 

bruyants qu ' i l pousse avec p réc ip i l a t ion dans 

les bois, dans les c h a m p s et les ma ra i s , c o m m e 

en volant a u t o u r des l ieux hab i t é s . Ces de rn ie r s 

cris peuven t s ' expr imer par les syllabes, gréi, 
gréi, gréi, r épé tées p lus ieurs fois de sui te . Us 

sont quelquefois suivis ou p récédés , su r tou t au 

pr in temps , d ' u n e espèce de gémissement sem

blable à un soupi r l a n g o u r e u x , q u e Ton croirai t , 

quand il est p lus bref q u e d ' hab i tude , venir 

d 'un h ibou , n o t a m m e n t du scops. » 

L'effraye s ' approche de l ' h o m m e sans c ra in te , 

et vole c o m m e une o m b r e a u t o u r de sa tè te . P a r 

le clair de l une , elle er re ainsi tou te la nu i t , se r e 

posant de t emps à au t re p o u r r ep rend re sa chasse 

avec u n e nouvel le a r d e u r ; dans les nui ts l iès -

s o m b r e s , elle ne chasse q u e le soir et le ma l in . 

L'effraye c o m m u n e se nour r i t de sour is , de 

ra t s , de m u s a r a i g n e s , de taupes , de pet i ts o i 

seaux, de grands insectes . Souvent , di t -on, elle 

dévaste les co lombie r s , mais cela n e s ' accorde 

guè re avec l ' indifférence q u e t émo ignen t les p i 

geons à sou égard . « Maintes fois, dit N a u m a n n , 

je l'ai vue voler au mil ieu de mes p igeons . Habi

tués bientôt à sa p ré sence , ceux-c i ne p e r d i r e n t 

j ama i s ni un de leurs œufs, ni un de leurs p e 

t i t s ; j ama i s j e ne la vis a t t a q u e r un pigeon 

adu l t e . Au p r in t emps , on r e m a r q u a dans ma 

cour u n e pai re d'effrayés, qu i y arr ivaient p r e s 

que c h a q u e soir, et qui finirent par s 'établir dans 

le co lombier . Dès que la n u i t c o m m e n ç a i t à se 

faire, elles volaient tou t a u t o u r ; elles en t ra ien t 

et sor ta ient , sans q u ' u n seul pigeon b o u g e â t . 

Le j o u r , en s ' approchan t avec p récau t ion , ori 

pouvait les voir dans un coin du co lombier , do r 

m a n t t r a n q u i l l e m e n t p a r m i les pigeons et a u 

mil ieu d ' un tas de sour is . Quand elles ont fait u n e 

chasse heu reuse , elles t r anspor ten t , en effet, l eur 

proie dans leur d e m e u r e . Peu t -ô t r e , amassen t -

elles ainsi des provisions p o u r avoir de quoi se 

n o u r r i r p e n d a n t le mauvais t e m p s , lo r sque , pa r 

exemple , les nu i l s sombres et les t empê tes les 

e m p ê c h e n t de chasse r . 

ii Mon pè re pri t un j o u r u n e de ces effrayes : 

elle é tai t p longée dans u n si profond s o m m e i l , 

que le b ru i t des p igeons qu i s 'envolaient ne la 

t roub la nu l l emen t . J e ne crois p a s , q u o i q u e 

l 'opinion en soit t r è s - r é p a n d u e , q u e cet oiseau 

se nour r i s se d 'œufs . N é a n m o i n s , q u e l q u ' u n m'a 

assuré avoir vu u n e effraye t e n a n t un œuf de 

poule dans ses se r res . Mais il r ègne t an t d e p r é 

jugés s u r le compte des s t r ig iens , q u e Ton ne 

peu t a jouter foi à tous les méfai ts qu ' on leur 

i m p u t e . J a m a i s , j e le r é p è t e , ils ne c o m m i r e n t 

a u c u n dégâ t dans m o n p igeonnie r . J e mis des 

effrayes en présence d 'œufs de poule , ent iers ou 

cassés; elles n'y touchèren t m ê m e pas .Pa r c o n t r e , 

elles su rp rennen t les pet i ts oiseaux dans l eu r som

mei l . Beaucoup sont t r è s - d o u c e s , d ' au t res sont 

t rès-voraces . Un de mes amis s 'était p r o c u r é u n e 

effraye, qui avait été prise environ h u i t j o u r s 

a u p a r a v a n t ; il la mi t dans u n e c h a m b r e complè 

t e m e n t obscure et c o u r u t c h e r c h e r u n e l u m i è r e . 

Moins d 'une m i n u t e après , il revint et vit l'effraye 

tenan t dans ses ser res son oiseau favori, u n e 

fauvette , qu 'e l le avait égorgée et dévorée à m o i 

tié. Cette effraye mangea i t qu inze souris en u n e 

nu i t . E n cas de besoin, les effrayes ne déda i 

gnen t pas la cha rogne . » 
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Fig. H5. Jeune effraye, quelques jours après la sortie de l'œuf. 

En E s p a g n e , l'effraye c o m m u n e est accusée 
de boi re l 'hui le de la l a m p e qui brû le cont inuel 
l e m e n t dans les églises. 

Daehne dit qu ' en hiver, par les t e m p s de ne i 
ge , l'effraye est t e l l ement éblouie qu ' on peut la 
p r e n d r e avec la m a i n . Je n 'ai j a m a i s t'ait cet te 
expér ience . 

L'effraye est un des oiseaux les plus ut i les . 
« ParLout, d i t L e n z , on devrai t m é n a g e r des e n 
droi ts où n ichera ien t les effrayes et les chevêches . 
Dans c h a q u e pignon de ma maison est p ra t iquée 
une ouve r tu re de la g r a n d e u r de celle d 'un pigeon
n ie r . Celte ouver tu re condui t dans u n e sorte 
déca i s se , p résen tan t à droi te et à g a u c h e des en
droi ts convenables p o u r n i che r . La l umiè r e ne 
p e u t y p é n é t r e r ; l 'oiseau, en e n t r a n t , s 'engage 
dans u n couloir d 'environ un pied de long, puis , 
au delà, il est obligé de t o u r n e r soit à droi te , 
soit à gauche pour en t r e r dans son nid. Vers 
l ' in tér ieur de la ma i son , la caisse est so l idement 
fermée, de façon à ce qu 'on ne puisse venir t r o u 
bler les oiseaux. 

a Dans le I lols tein, le p ignon de c h a q u e g range 
p r é s e n t e u n e o u v e r t u r e pouvan t donner passage 
à u n e effraye. D'après le doc teu r W . Claudius , 
les paysans hols te inois se ga rden t b ien de t rou
bler leurs r apaces n o c t u r n e s ; aussi ceux-c i en
t ren t et sor ten t l i b r e m e n t ; ils chassent les 
souris dans la g range c o m m e au d e h o r s , vivent 
en bons rappor t s avec les cha t s , et n i c h e n t dans 
les coins o b s c u r s . » 

On a fait dans ces dern iè res années des obser
vat ions t rès - in lé ressan tes sur la r ep roduc t i on de 
l'effraye c o m m u n e . Les anc iens au t eu r s disent 
qu 'e l le se r ep rodu i t en avril e t en m a i ; mais il 
y a des excep t ions . On a t rouvé à p lus i eu r s re
prises, aux mois d 'o c tobre et de n o v e m b r e , des 
j eunes et m ê m e des œufs que les p a r e n t s cou
vaient avec a r d e u r . L ' a m o u r excite les effrayes, 
et le m i l e et la femelle se poursu iven t en p o u s 
sant des cris p e r ç a n t s . L'effraye ne cons t ru i t pas 
de nid : la femelle se con ten te de déposer ses 
œ u f s d a n a u n coin , sur un tas de plâtras . Les j eunes , 
en naissant (Jig. 14a), sont h ideux c o m m e ceux 
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C o r h e i l , C r e l é F i l « , u n p . l ' a r i l U s i n i è r e e l F i Fig. 146. L'Effraye c o m m u n e . 

de tous les s t r igiens ; leurs pa ren t s ne les en ai

ment pas moins et les nour r i s sen t a b o n d a m m e n t 

de souris. 

C a p t i v i t é . — Les effrayes sont des oiseaux 

plaisants en capt ivi té et se pr ivent b ien . Si l'on 

veut p rendre des j eunes et se dispenser de les 

élever, il suffit de les enfermer dans une cage à 

bar reaux assez espacés , et de les a b a n d o n n e r aux 

soins de leurs parents : p e n d a n t p lus ieurs se

maines ,ceux-ci se cha rge ron t de pourvoi r à leurs 

besoins . Lorsqu 'on les élève so i -même,e l les s 'ap

privoisent très r a p i d e m e n t ; on peut les p r end re , 

les caresser , les por te r sur le poing, les laisser 

m ê m e voler en l iberté. Elles se font assez à la 

capt ivi té , pourvu qu 'on leur laisse b e a u c o u p 

d 'espace et qu 'on ne leur fasse pas souffrir la 

faim. On a beau leur donne r a b o n d a m m e n t les 

a l iments qu'elles affectionnent, si leur pr i son 

est étroite, on les voit dépér i r d 'un jour à l ' au

t re ; souvent m ê m e elles refusent de mange r . 

P r é j u g é s . — Dans les t emps anciens , l'effraye 

étai t cons idérée c o m m e u n oiseau de t r è s - m a u 

vais a u g u r e . De nos j o u r s , l 'on r e n c o n l r e que l 

quefois encore cel te c royance dans la campagne 

et m ê m e dans les villes. C'est su r tou t q u a n d , 

la nu i t , elle se m e t à souffler ou à cr ier sur le 

toit , sur la cheminée ou dans le galetas d ' une 

maison où se t rouve une p e r s o n n e m a l a d e , que 

sa p résence , dans la pensée des gens s imples , 

est prise p o u r un présage de mor t . Il n 'es t pas 

nécessaire de dire q u e ce n 'est là q u ' u n p ré jugé 

sans fondement , qu ' i l faut r é p u d i e r et me t t r e à 

cûlé de cet a u t r e conte qu i a t t r ibua i t aux œufs 

d'effrayé délayés dans de l 'eau-de-vie et avalés, 

la p ropr ié té de causer une profonde aversion 

pour le vin. Si telle étai t l eur ve r tu , quel aux i 

liaire a u r a i e n t dans un oiseau qui pond de 

pareils œufs , les sociétés de t e m p é r a n c e 1 
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L E S F I S S I R O S T R E S HIANTE S. 

Die Spemngel. 

Simi l i tude d ' hab i tudes i n d i q u e s imi l i tude de 
carac tères phys iques : c'est u n e loi qui est ra
r e m e n t en défaut en zoologie. L ' an imal vit de la 
façon dont ses organes sont disposés pour vivre; il 
en fait le mei l l eur usage . Lo r sque deux a n i m a u x 
au ron t des organes semblables , l eur genre de vie 
sera le m ô m e ; et , inversement , de différences 
ou de ressemblances dans le genre de vie, nous 
sommes en droi t d e conc lu r e à des différences 
ou à des ressemblances ana logues dans la confor
mat ion du corps , q u a n d bien m ê m e l 'examen le 
plus minu t i eux des organes semblera i t devoir 
nous condu i r e à u n e in te rp ré ta t ion inverse . 

J e crois ut i le de rappe le r ces pr inc ipes avant 
de faire l 'histoire des lissirostres. Autrefois, on 
rega rda i t ces oiseaux c o m m e très-voisins les uns 
des a u t r e s ; a u j o u r d ' h u i , on les a séparés , on les 
a dis t r ibués dans diverses t r ibus . Se basant sur 
des différences dans la forme des pieds, des 
ailes ; sur la présence ou l 'absence des muscles 
du larynx, on a mis les uns à côté des fauvettes, 
les au t re s à côté des col ibr is . 

Celte dis t inct ion ne nie paraî t nu l l emen t j u s 
tifiée, bien au con t ra i re . Quelques différences q u e 
les fissirostres puissent offrir en t re eux, ils se 
m o n t r e n t n é a n m o i n s reliés par tan t de carac tè 
r e s , que l ' h o m m e le plus ignoran t en his to i re 
na tu re l l e n 'hés i te ra pas à les r anger tous d a n s 
u n m ê m e g r o u p e . Et , en effet, la somme de leurs 
a t t r ibu t s c o m m u n s l ' empor te su r celle de leurs 
d i s semblances . 

C a r a c t è r e s . — Les fissirostres sont des oiseaux 
de pet i te ou de m o y e n n e ta i l le ; ils ont le corps 
a l longé , mais r o b u s t e ; le cou c o u r t ; la tôle 
g rande et aplatie ; les ailes longues , m inces , 
p lus ou moins poin tues ; la queue de forme va
r i a b l e ; les pat tes cour t e s , o rd ina i rement faibles. 
L e u r bec est pet i t , cour t , aplat i , considérable
m e n t plus large à la base qu ' à la pointe ; la man
dibule supér ieure s 'appl ique tantôt à plat sur 
l ' in fér ieure , tan tô t la déborde en formant un c r o 
chet à l 'extrémité ; ses bords sont droits ou cour
bés , pourvus de den ts ou lisses. LafenLe buccale 
est t rès -grande , et des deux côtés de la bouche 
se t rouven t des rangées de soies roides ; le p h a 
rynx est é n o r m e . Le p l u m a g e est mou ou dur , 
iinicolore ou plus ou moins b igarré . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les fissiros

t res a p p a r t i e n n e n t s u r t o u t aux pays chauds . Leur 

n o m b r e va en d i m i n u a n t c o n s i d é r a h l e m e n l à m e -

sure qu ' on se r a p p r o c h e des pô les ; on n 'en r e n 

cont re que que lques-uns , isolés, dans les cont rées 

froides. 

L e u r p r é s e n c c d a n s u n e local i té est d é t e r m i n é e 

par l eu r r é g i m e . Les pays chauds l eu r offrent 

tou jours u n e n o u r r i t u r e t r ès -abondan te , t and i s 

que dans les pays plus froids, ils ne la t r o u v e n t 

q u ' à cer ta ines sa isons . Auss i , les espèces qui 

vivent dans la zone t e m p é r é e sont-e l les , p o u r la 

p lupar t , des oiseaux migra teu r s , tandis que celles 

qui h a b i t e n t la zone tor r ide n 'émigrenL j ama i s . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les fis-

siroslres se m o n t r e n t dans toutes les localités 
du c h a m p i m m e n s e de leur aire de dispers ion. 
Les uns y r e c h e r c h e n t les forêts ; les au t res , les 
s teppes et les bruyères ; d 'autres vivent au m i 
lieu des ro . : he r s ; il en est enfin qu i s 'étahlis-
sent dans les habi ta t ions h u m a i n e s . 

Ce qui d i s t ingue su r tou t les f iss irostres , c'est 
la légèreté et la rapidi té de leur vol : c'est au 
vol que leur vie est l iée ; aussi l 'air esl-il leur 
véri table pa t r i e . On n e peut assez a d m i r e r la 
force, la d u r é e de leurs exercices aé r i ens . Us 
semblen t ne pas conna î t r e la f a t i g u e ; la puis 
sance des muscles de leurs ailes para î t i népu i 
sable. CerLaines espèces passent tou te la j o u r 
née dans l 'air, sans p r en d re de repos ; d ' au t res se 
posen t pendan t que lques ins tants , mais mo ins 
p o u r r e p r e n d r e des forces q u e p o u r babi l ler un 
peu avec leurs semblab les . La nu i t seule m e t un 
t e r m e à leur act ivi té. La p lupa r t des fissirostres 
ont des habi tudes n o c t u r n e s ; ceux -c i , pa r tous 
leurs ca rac tè res , sont inférieurs aux espèces 
d iu rnes . 

Le vol des fissirostresestlégeretrapide,avons-
n o u s dit ; il est en ou t r e sou tenu , a isé , g rac ieux . 
Mais c'est le seul côté sous lequel ces oiseaux 
soient b ien par tagés . S u r le sol, su r les a rb res , 
dans les crevasses des roche r s , ils sont gauches 
ou impui s san t s . A t e r r e , c'est à pe ine s'ils sau
t i l lent : on p o u r r a i t p lu tô t dire qu ' i ls r a m p e n t . 
Les ailes sont donc des organes indispensables 
pour leur ex i s t ence ; car c'est à pe ine s'ils peu
vent se servir de leurs pa t tes . 
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Leur vue est t rès -perçan te , p lus parfaite que 

les au t re s sens ; l 'ouïe et le t ouche r sont assez 

développes ; q u a n t à l 'odorat et au goût , ils 

existent , toutefois il nous e s tb ien difficile déd i r e 

quel degré de déve loppement ils peuvent at tein

dre . Leur in te l l igence est méd ioc re . Quelques-

uns sont p r u d e n t s ; mais , p o u r la p lupa r t , ils sont 

à ranger p a r m i les oiseaux les plus s tupides . 

Les uns sont en joués , folâtres ; les au t res , q u e 

r e l l e u r s ; il en est qui dép lo ien t des qual i tés 

assez nobles , tandis que d ' au t res sont t o u t au 

plus g ross iè rement rusés . P resque tous sont so

ciables, et beaucoup vivent en t r o u p e s , m ê m e 

pendan t le t e m p s des a m o u r s . Le mâle et la fe

melle sont très-fidèles l 'un à l ' au t re , et t é m o i 

gnent à leurs pet i ts la plus vive affection. 

De la présence ou de l 'absence des muscles du 

larynx, il résul te que cer ta ins fissirostres sont 

capables de chan t e r , tandis q u e les an t re s ne font 

en t endre que des sons plus ou moins c r i a rds . J e 

ne crois pas q u e cet te différence ait tou te la valeur 

qu ' on t voulu lui accorder que lques na tura l i s tes 

moilernes : pour les fissirostres, du m o i n s , elle pa

rait êLre fort insignif iante. 

Tous les fissirostres ont le m ê m e r é g i m e . Us 

se nour r i ssen t d ' insectes de toute espèce, et t rès-

except ionnel lement de peLils mammifè res ; t ous 

mangen t aussi des baies et des fruits. Us p r e n 

nent les insectes en volant . Ceux qui chassent le 

jour , ne se t i ennen t pas c o n s t a m m e n t dans les 

mômes couches a t m o s p h é r i q u e s . On les voit 

raser le sol, puis m o n t e r tout à coup à des h a u 

teurs prodigieuses , rivalisant avec le faucon. Les 

espèces noc tu rnes s 'élèvent moins hau t , et de 

meuren t dans u n e zone assez res t re in te . Leur vol 

léger et facile, leur bec l a r g e m e n t fendu, leur 

a n i ô r e - b o u c h e é n o r m e , l eur facili tent la cap ture 

de leur p r o i e ; ils s u r p r e n n e n t a i sément les in 

sectes, et les avalent tou t d 'un coup , sans les 

avoir aupa ravan t tués et dépecés . 

Les fissirostres ont beso in de b e a u c o u p de 

nour r i t u re , car ils dépensen t une quan t i t é con

sidérable de force. Aussi sont-ils tous voraces, et 

ils le sont d ' au t an t plus que leur vol est plus ra

p ide . Us m a n g e n t t an t qu ' i ls chassent ; ils cha s 

sent t an t qu' i ls t rouvent que lque chose à manger . 

A les voir, on les croirai t toujours affamés. T o u 

tefois, ils peuven t , au besoin, res te r p lus ieurs 

j o u r s , une semaine m ê m e , sans p r e n d r e de 

n o u r r i t u r e . 

L e u r m o d e de r ep roduc t i on varie b e a u c o u p . 

Les uns n i chen t sur le sol, dans u n e excavat ion 

à pe ine m a r q u é e ; les au t re s se cons t ru i sen t un 

nid des p lus s i ngu l i e r s : ils l 'établissent dans 

une cavité qu ' i l s ont creusée e u x - m ê m e s , ou 

b ien ils se logen t dans l 'excavation que leur 

offre u n e large feuille. Leu r s œufs var ien t beau

coup de cou leur et de forme : ils sont ordinaire

m e n t au n o m b r e de deux à six. La .femelle les 

couve seule , le plus souvent ; pendan t ce t e m p s , 

le mâle la nour r i t . Les deux parenLs on t égale

m e n t soin de leurs pet i t s . Lor sque la saison est 

favorable, p lus ieurs espèces n i chen t deux fois; 

mais la p lupar t n 'on t q u ' u n e seule couvée par a n . 

Les fissirostres sont t o u r m e n t é s par de n o m 

b reux paras i t es ; pa r con t re , ils ont peu d ' enne

mis na ture l s . Leur agi l i té , la rap id i té de leur 

vol, les font é c h a p p e r à b ien des dangers . Beau

coup d ' en t r e eux en ont la conscience, et on les 

voit se faire u n plaisir de harce le r les r apaces , 

d 'avert ir les au t re s a n i m a u x du péril qui les me

nace . Cependant , les fissirostres les plus agiles, 

les h i ronde l les , par exemple , ne peuven t pas 

tou jours é c h a p p e r au faucon, e t bien souvent 

ils t rouven t la m o r t sous ses se r res . Les belettes 

et les rats dé t ru i sen t aussi p lus ieurs de ces oi-

seaux. L ' h o m m e ne se m o n t r e l e u r ennemi qu ' ex

cep t ionne l l emen t . Celles des espèces qui vivent 

à côté de lui et qu ' i l connaî t le p lus , on t su ac

q u é r i r son ami t ié par l eur douceur , leur con

fiance. Elles jouissent d 'un degré d 'es t ime qui 

les fait r ega rde r c o m m e inviolables . L e peuple 

voit en elles des êLres sacrés , et il a ra ison. Sa

crés nous sont , ou du moins doivent nous ê t r e , 

tous les a n i m a u x qui nous sont u t i les , qu i ne 

peuvent nous causer le moindre m a l . 

L E S H I K U l N D I N I D E S — H1RUNDINES. 

Die Schwalben, the Swallows. 

C a r a c t è r e s . — Les h i r u n d i n i d é s sont les plus 

hohles des f issirostres. Us sont pe t i t s , é légants , 

à poitr ine la rge , à cou cour t , à tête plate. Leur 

bec est cour t et plat, p r e s q u e t r i angu la i r e ; la 

po in te de la mand ibu le supé r i eu re est légère

m e n t r e c o u r b é e ; la fente buccale s 'étend j u s q u ' à 

l 'œil . Us on t des tarses cour ts et m i n c e s ; d e s 

doigts , dont trois sont dirigés en avant , faibles, 

m i n c e s ; des ongles grêles f des ailes longues , 

minces , pointues , composées de d ix -hu i t p e n n e s , 
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neuf p r imai res et neuf s econda i r e s ; la q u e u e 

formée de douze rec t r ices , don t les ex te rnes sont 

les plus longues , et parfois de b e a u c o u p . Les 

p l u m e s sont cour t e s , ser rées con t re le c o r p s ; 

l eurs cou leurs on t souvent u n éclat mé ta l l ique , 

e t sont d is t r ibuées sur d'assez larges surfaces. Le 

p l u m a g e varie peu suivant le sexe. Celui des j e u 

nes , par con t re , diffère assez de celui des adu l tes . 

L 'organisa t ion in t e rne des h i rund in idés se 

r a p p r o c h e de celle des oiseaux c h a n t e u r s . Ils 

p résen ten t , c o m m e ca rac tè res par t i cu l ie r s , un 

h u m é r u s t r è s - cou r t , à peine aussi long q u e le 

mé taca rpe , et des os pala t ins t r è s -échanc rés sur 

les côtés . Les os du c r â n e , seuls , sont p n e u m a t i 

ques . Ils sont dépou rvus de j abo t , et les parois 

de l ' es tomac ne sont pas t r è s -muscu leuses . La 

langue est co rnée , large, a p l a t i e ; ses bo rds sont 

l a c in i é s ; elle est fendue en avant , l égè remen t 

den te lée en a r r i è re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les hirilll-

dinidés sont r é p a n d u s sur t ou t e la t e r r e ; on les 
t r ouve à toutes les a l t i tudes , c o m m e sous tou tes 
les la t i tudes , b ien q u ' a u x environs du cercle 
pola i re on n 'en r encon t r e plus q u e q u e l q u e s in
div idus isolés et de passage . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — B e a u c o u p 

se logent dans les hab i t a t ions h u m a i n e s ; d 'au
tres s 'é tabl issent pa rmi les roche r s , dans des 
t r o u s p ra t iqués le long des falaises, des be rges ; 
q u e l q u e s - u n s cons t ru i sen t leurs n ids sur des 
a r b r e s . Tous ceux qui hab i t en t un pays où il y a 
un véri table h iver é m i g r e n t ; ceux q u i vivent 
dans des cont rées plus c h a u d e s e r ren t t ou t au 
plus dans un espace t r è s - l imi t é . 

« Les voyages des h i r u n d i n i d é s é tan t p rovo
qués par des causes variables (1), puisqu 'e l les 
t i e n n e n t à des c i rcons tances a t m o s p h é r i q u e s , 
ne saura ien t ê t re réglés au point d'avoir lieu à 
des m o m e n t s précis , quoiqu ' i l s s 'effectuent à des 
époques d é t e r m i n é e s . L 'ar r ivée d e ces oiseaux 
dans les pays qu ' i l s habi ten t pendan t u n e par t ie 
de l ' année est avancée ou re t a rdée selon que les 
froids on t eu plus ou moins d ' in tensi té , plus ou 
moins de d u r é e . D 'a i l leurs , il en est des h i run 
dinidés c o m m e de tous les au t res mig ra t eu r s : 
ils a t t e n d e n t , p o u r se dép lace r , q u e les c i rcons
tances qui les d é t e r m i n e n t à voyager influent 
sur eux. L 'époque de leur dépa r t , soumise aux 
m ê m e s causes , offre aussi les m ê m e s var ia t ions . 
C'est la diset te dans un pays qu i force les h i r u n 
din idés à passer dans un a u t r e pays m i e u x 

(1) Ces considérations générales sur les voyages et sur 
le sommeil léthargique des hiruntliniUr.es sont empruntées 
à M. Gerbe. (AWe des éditeurs.) 

p o u r v u . Or, ceLte diset te se fait d ' au t an t plus 
vite sent i r que l 'hiver est plus précoce . Il en r é 
sulte q u e le dépar t des h i rund in idés est, selon 
les années et selon les c l ima t s , avancé ou r e 
t a rdé . 

ti Le dépar t des h i r u n d i n i d é s , à l ' au tomne , ne 
se fait pas de la m ê m e m a n i è r e que leur r e tour , 
au p r i n t e m p s . Dans ce de rn i e r cas , ils a r r ivent 
i so lément et s e u l e m e n t par c o u p l e s ; c h a q u e 
j o u r nous en r a m è n e q u e l q u e s - u n s , car chaque 
jour on voit leur n o m b r e a u g m e n t e r . L e u r dé 
par t , au c o n t r a i r e , se fait o r d i n a i r e m e n t en so
c i é t é . Lo r sque les individus d 'un m ê m e can ton 
sont sollicités pa r le besoin de c h a n g e r de cli
m a t , on les voit p lus agi tés q u e de c o u t u m e ; 
leurs cris d 'appel sont plus f r équen t s ; ils ont plus 
de t endance à s ' a t t rouper et à s 'ébat t re dans les 
a i r s ; ils se rassemblen t p lus ieurs fois dans la 
j o u r n é e su r les toi ls , sur les corn iches des mai
sons , sur les b r a n c h e s desséchés qu i c o u r o n n e n t 
les a rb res , e tc . L e u r agi la l ion , leurs c r i s , leurs 
exercices j ou rna l i e r s , sont l ' indice cer ta in de 
leur dispar i t ion p r o c h a i n e ; enfin, lo r sque le 
j o u r de leur dépa r t est arr ivé , tous ensemble s 'é
lèvent l e n t e m e n t dans les hau tes régions de 
l 'air , en poussan t des cris et en tournoyan t . Les 
h i rund in idés ont p r o b a b l e m e n t pour but , en s 'é-
levant a ins i , d ' ag rand i r leur ho r i zon , afin de 
découvr i r p lus a i sément le po in t où ils do i 
vent t end re . 

« Les h i r u n d i n i d é s e n t r e p r e n n e n t l eur voyage 
à toute h e u r e de la j o u r n é e , si Je t emps et les 
vents sont favorables ; mais ils chois issent de 
p r é f é r e n c e l e s h e u r e s du soir. Ils on t cela de com
m u n avec la p lupa r t des oiseaux qui émigren t 
en société , qu ' i l s pa r t en t lo rsque le soleil t o m b e 
à l 'hor izon. Ceux qui n ' on t pu suivre la masse 
voyagent seuls ou en pet i t n o m b r e , et suivent la 
m ê m e rou te . 

« Ici s 'élèvent d e u x ques t ions : les h i rund in idés 
exécutent- i l s l eu r voyage tou t d 'une t r a i t e? 
l ' exécutenl- i l s pa r un t rajet d i rec t e t toujours 
dans les régions élevées de l ' a t m o s p h è r e ? 

' i L ' é t endue du vol de ces oiseaux pour ra i t faire 
r é soudre ces ques t ions par l 'affirmative; mais on 
se t r ompera i t , à en j u g e r du m o i n s par les fails 
que fournissent à cet égard les espèces d ' E u 
rope . L 'h i ronde l l e r u s t i q u e ou de c h e m i n é e , la 
ché l idon de mura i l l e ou hi rondel le de fenêtre , 
se r eposen t t r è s - ce r t a inemen t p e n d a n t leur 
voyage. Il n 'est pas r a r e , en sep t embre et oc tobre , 
lors de leurs mig ra t i ons , de s u r p r e n d r e de t r è s -
grand mat in ces espèces dans les bois où elles 
ont passé la nui t . Au res te , tous les voyageurs qui 
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t raversent la Médi te r ranée , à l ' époque des dé

par t s , savent qu ' i l est assez c o m m u n de voir des 

h i rondel les fat iguées venir s ' abat t re sur les 

navires . 

a Ces oiseaux, c o m m e tous ceux qui en t r ep ren 

nen t des courses lointa ines , para issent donc 

voyager par é tapes , s'il est pe rmis d'ainsi d i r e ; 

c o m m e eux aussi , loin de se t en i r c o n s t a m m e n t 

dans les han te s rég ions , ils en descenden t . Le 

mat in , au lever du soleil, l eur vol est toujours 

b a s ; il l'e>t aussi l o r sque , d u r a n t le j o u r , des 

besoins de nou r r i t u r e les r a m è n e n t vers la t e r re . 

Lorsque l eu r appé t i t est satisfait, ils s 'élèvent de 

nouveau dans les airs et r e p r e n n e n t la d i rec t ion 

q u ' u n m o m e n t ils avaient a b a n d o n n é e . 

« P e n d a n t l ong temps les voyages des h i r u n d i n i -

dés ont été un secret p o u r les natural is tes : où 

a l la ient- i ls? e t d 'où vena ien t - i l s? De nos j o u r s , 

de pareilles quest ions ne seraient plus permises . 

Les espèces q u e nous possédons passent r é g u 

l ièrement , tous les ans , dans les îles de l 'Archi

pel, et vont a l t e rna t ivement d ' E u r o p e en Afrique 

et d 'Afrique en E u r o p e . Les h i ronde l les rus t i 

ques s 'avancent j u s q u ' a u Sénéga l , où Adanson 

les a vues a r r iver que lques j ou r s après leur dé

part d ' E u r o p e . On s 'accorde g é n é r a l e m e n t à 

dire que les espèces émigran^es indigènes et 

exotiques se r e n d e n t , p o u r passer l 'hiver , dans 

les contrées s i tuées en t re les t rop iques . 

«L ' ince r t i tude qui régna i t j ad i s su r la ques t ion 

de savoir où passaient les h i ronde l les , lorsqu 'à 

l ' au tomne elles d isparaissaient des pays d ' E u 

rope , avait condui t que lques au t eu r s du seiz ième 

siècle à nier qu'el les é m i g r a s s e n t ; et des r a p 

ports fabuleux, d ' accord , en que lque sor te , avec 

certains passages d 'Aris tote eL de Pl ine , avaient 

fait na î t re ceLle é t range opin ion que les h i ron 

delles, au l ieu d ' émigre r , s 'enfonçaient l 'hiver 

dans la vase des lacs et des é tangs , et s'y en

gourdissa ient : ainsi se t rouvai t exp l iquée , dans 

l 'esprit de q u e l q u e s na tu ra l i s t e s , la dispari t ion 

de ces oiseaux. Ce ne fut donc p lus dans les ca

vernes ou dans les gorges des m o n t a g n e s q u e 

les h i ronde l les , c o m m e l 'avait avancé Aris to te , 

se re t i ra ient pour s'y a b a n d o n n e r au sommei l 

l é tha rg ique , mais ce fut au fond des eaux . Olatis 

Magnus pré tendi t que dans les pays du Nord, 

les pêcheurs t i ra ien t souvent dans leurs filets, 

avec le poisson, des groupes d 'h i rondel les pelo

tonnées , se t enan t acc rochées les unes aux au

t res , bec cont re bec , pieds con t re pieds , ailes 

contre ailes ; que ces oiseaux, t r anspor t é s dans 

des l ieux c h a u d s , se r a n i m a i e n t assez vite, mais 

pour m o u r i r b ientôt après , et que ceux-là seuls 

conservaient la vie, après le réveil , qu i se dégour 

dissaient insens ib lement au r e tou r de la belle 

sa ison. Cette asser t ion d 'Olaùs , fondée sur des 

on dit, fut r ep rodu i t e par d ' au t r e s natura l i s tes 

qu i , pour r en ch é r i r sur ce qu 'ava i t avancé l 'é

voque d 'Upsal , a t t e s t è ren t avoir vu e u x - m ê m e s 

le fait. Il est inut i le de d i re q u e cet te opinion 

n ' ayan t j a m a i s été prise t rop au sé r ieux par le 

plus g rand n o m b r e d 'écr ivains , Yimmersion fut 

g é n é r a l e m e n t r e l éguée p a r m i les réci ts fabu

leux . 

« Mais si l 'espri t h u m a i n s'est refusé à croire à 

la possibil i té , pour des a n i m a u x qui ont une or

ganisation aussi élevée que les h i rund in idé s , de 

sé journer sous l 'eau p e n d a n t c inq mois sans que 

leur existence pû t ê t re c o m p r o m i s e ; si toutes 

les lois de la physiologie s 'opposent à l 'admission 

d 'un pareil fait, est-il éga l emen t d é m o n t r é q u e 

cer tains de ces oiseaux ne soient pas sujets 1 à 

s ' engourd i r t e m p o r a i r e m e n t p e n d a n t l 'hiver ; en 

un mot , à t o m b e r en l é t h a r g i e ? IL faut convenir 

qu ' ic i les observat ions sont assez n o m b r e u s e s , 

assez pressantes , et on t été faites quelquefois 

par des h o m m e s qui mér i t en t t rop de confiance, 

pour qu ' on doive re je ter en t i è remen t l 'opinion 

qui en résul te . Ces observat ions t e n d r a i e n t à faire 

a d m e t t r e que , dans que lques cas, et selon" les cir

cons tances , cer ta ines h i ronde l les s ' engourd issen t 

ainsi q u e le font cer ta ins m a m m i f è r e s , cer ta ins 

rept i les , e tc . Cette ques t ion du sommei l h iver

nal des h i rund in idés est t rop in té ressan te pour 

ne pas nous a r r ê t e r un ins tant . 

« Aris tote , ainsi q u e nous l 'avons déjà di t , 

avance que les h i ronde l les vont passer l 'hiver 

dans des c l imats t empérés , lo r sque ces cl imats 

ne sont pas t r o p éloignés ; mais q u e , lorsqu'el les 

se t rouven t à une g rande d i s tance de ces régions 

tempérées , elles r e s ten t p e n d a n t l ' h i v e r dans leur 

pays na ta l , et p r e n n e n t seu lemen t la p récau t ion 

de se cacher d a n s que lques gorges de m o n t a g n e 

bien exposées. Ce passage d 'Ar is to te ind ique 

une croyance établ ie , q u e cel te c royance fût le 

résul ta t de l 'observat ion ou des p ré jugés . Il est 

vrai q u e l 'opinion d 'un seul h o m m e servirait de 

peu dans une parei l le ques t ion , si ce qu ' i l avance 

n 'é ta i t d 'accord, q u a n t au fond, avec ce que des 

observat ions m o d e r n e s nous ont appr is . 

« La moins i m p o r t a n t e de ces observations est 

celle q u e Vieil lot fit à R o u e n pendan t l 'hiver 

de 1773 à 1776 : nous ne sau r ions p o u r t a n t la 

passer sous si lence. II vit u n e h i ronde l le r u s t i 

q u e qui avait p o u r re t ra i te un t rou sous la voûte 

basse du pon t . Elle en sor ta i t r égu l i è r emen t 

dans les beaux jours t e m p é r é s des mois do nu-
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v e m b r e , d é c e m b r e et février. Cette h i rondel le 
restai t quelquefois cachée p e n d a n t v ingt ou 
t r en te j o u r s , au t an t , du res te , que l'air ex té r i eu r 
é ta i t t rop froid. Vieillot en conc lu t , s ' appuyant 
sur des faits ana logues , qu 'e l le devait alors s 'en
gourd i r . 

« En 1761 , sur la fin de m a r s , Acha rd de 
Prévy-Garden (1) descendai t le Rh in p o u r se 
r e n d r e à Ro t t e rdam. P a r v e n u un peu a u - d e s 
sous de Bas i l c a , où. le r ivage mér id iona l du 
fleuve est escarpé et composé de te r re sa 
b lonneuse , il suspendi t sa navigat ion p o u r re 
garder que lques enfants qu i , a t t achés à des 
cordes , se gl issaient le long des falaises, et mu
nis de bagueLtes a rmées de t i re -bourres , fouil
la ient dans les t rous et en t i ra ien t des o i seaux : 
ces oiseaux é ta ient des h i ronde l les . Achard en 
ache ta que lques -unes et les trouva d ' abord en
gourdies et c o m m e i n a n i m é e s . 11 en plaça u n e 
dans son sein , en t r e sa chemise et sa peau , et 
u n e a u t r e sur u n banc a u soleil. Celle-ci ne pu t 
j a m a i s recouvrer assez de forces p o u r s 'envoler, 
l 'air é tan t t rop froid ; mais la p r e m i è r e se r é 
veilla au bout d 'un q u a r t d ' h e u r e . Acha rd la 
sen tan t r e m u e r , la posa sur sa ma in ; ne la t rou
vant pas suff isamment r an imée p o u r qu 'e l le pû t 
se servir de ses ailes, il la r emi t dans son sein, 
où il la t in t p e n d a n t u n au t r e quar t d ' h e u r e : 
alors , p le ine de vie, elle pri t son vol et s 'en
fuit. 

» Un fait à peu près d u m ê m e genre , mais qu i , 
à ne pas en dou te r , est relat if à une au t re e s 
pèce d 'h i ronde l le , est r appor té par Chate lux. 
« M . F l a m m i n g , dit-i l ( 1 ) , g r and j u g e en Virgi-
« nie , h o m m e digne de foi, a assuré à M. Jeffer-
« son q u ' u n j o u r d'hiver, tandis qu ' i l étai t occupé 
a à faire aba t t r e des a rb res dans un te r ra in qu' i l 
B voulait ensemence r , il fut fort surpr i s de voir 
« t o m b e r , avec un vieux chêne fendu, une g rande 
« quan t i t é de mar t ins (hirondelles bleues), qui s 'é-
« ta ien t réfugiés et engourd i s dans les crevasses 
« de cet a rb r e , c o m m e font les chauves-souris 
« dans les an t res et les sou te r ra ins . » 

« Si l ' au tor i t é d ' un n o m étai t tou jours , dans 
des ques t ions aussi dél icates q u e ce l l e - c i , u n 
ga ran t de la vér i té , et pouvai t suffire à d é 
t e r m i n e r une convict ion , nous au r ions pu 
nous b o r n e r à ci ter le fait r appo r t é par Pallas, 
fait don t il certifie l ' au then t i c i t é , et qu i , sans 
ê t re p lus conc luan t q u e les a u t r e s , n ' en est 
pas moins d 'un grand poids . « Les h i rondel les , 

(i) Plii/osophical Transactions, 1763. 

{1) Chatclux, Voyage dans l'Amérique septentrionale, 

t. II, p. 329 ut 330. 

« d i t cet i l lustre na tura l i s te (I), p a r u r e n t le 15 
« mars 1770, par un t emps c l a i r e t chaud ; mais le 
« vent , qu i é t a i t a u s u d - o u e s t , p a s s a s u b i l e m c n t a u 
« no rd , et a m e n a une gelée qu i d u r a j u s q u ' à la 
« nui t d u 19. Les hirondel les d i spa ru ren t aussi tôt 
« avec plusieurs au t re s espèces de peti ts oiseaux, 
« e t elles n e r e v i n r e n l q u e l e 2 0 , par un temps t rès-
« d o u x . Ceci donna lieu à une observat ion as-
u sez r e m a r q u a b l e . Un Ta ta r appor ta , le 18 m a r s , 
H à mon empai l l eu r , u n e hi rondel le de cheminée 
« (hirundo rustica) ; il l 'avait t rouvée é t endue par 
« te r re dans les c h a m p s , et elle paraissai t m o r t e 
« de froid. A peine fut-elle u n q u a r t d ' h e u r e dans 
« l a c h a m b r e , où il faisait une cha leu r t empérée , 
« qu 'el le c o m m e n ç a à resp i rer e t à r e m u e r ; elle 
« vola peu après , vécut p e n d a n t p lus ieurs j ou r s 
« dans cet te c h a m b r e , et ne m o u r u t que par ac-
« c ident . » 

« Le révérend Colin Smi t (2) r appor t e que , le 
16 novembre 1826, on t rouva dans u n e r emise 
de charreLte, en Argylesh i re (Ecosse), sur un 
chevron , un groupe d 'h i rondel les de cheminée 
qui y avaient pris leur qua r t i e r d 'hiver . Ces oi
seaux é ta ient a u n o m b r e de cinq, dans u n état 
comple t de t o r p e u r ; depu i s six semaines on n 'a
vait plus a p e r ç u aucun individu de leur espèce . 
Placées dans une c h a m b r e où il y avait u n bon 
feu, ces h i rondel les ressusc i tè ren t g radue l l e 
m e n t au bout d 'un quar t d ' h e u r e . On les laissa 
échapper par une fenêtre, et on ne les revit p lus . 
« Il reste donc incer ta in , a joute le révérend 
« C o l i n S m i t , si la viese serai t conservée p e n d a n t 
« tou te la du rée de l 'hiver , ou si elles sera ient 
« m o r t e s par la su i te , D 

« Enfin n o u s clorons la liste des faits qui se 
r a p p o r t e n t au sommei l l é tha rg ique des h i ron 
delles, par celui don t a été témoin Du t roche t , 
m e m b r e de l 'Académie des sciences de F r a n c e . 
Ce savant écrivait en 1841 à Is. Geoffroy, son 
confrère à l ' a cadémie : « J e vois dans les ins -
« t ruc t ions c o n c e r n a n t la zoologie , que vous avez 
«réd igées p o u r l 'expédi t ion scientifique qui se 
« rend dans le nord de l 'Eu rope , que vous invitez 
« les natural is tes de l 'expédi t ion à p r e n d r e des 
« rense ignements à l 'égard d e l à p ré t endue h iber-
« na t ion des hi rondel les . J e puis vous ci ter à cet 
« égard un fait dont j ' a i é té t é m o i n . Au mil ieu 
« de l 'hiver, deux hirondel les o n t é t é Lrouvéesen-
« gourdies dans un en foncement qui existait dans 
« une mura i l le et dans l ' in tér ieur d ' un bâ t imen t . 

(1) P. Pallas, Voyage dans plusieurs provinces de l'Em

pire de Russie et dans l'Asie septentrionale, Édit. français; 

in-8. Paris, l'an III, t. II, p. 409. 
(ï. Ed nb. Siw . hitos. journal, 1837, p. 231. 
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« En t r e les mains de ceux qui les avaient pr ises , 

«elles ne t a rdè r en t pas à se réchauffer , et elles 

«s 'envolèrent . J e fus t émo in de ces faits. Peut -

« être ces h i rondel les , en t rées par hasard dans le 

« bâ t imen t , n ' ava ien t pas pu en sor t i r ; p e u t - ê t r e , 

« appa r t enan t à une couvée tardive, é ta ient -e l les 

« trop j eunes et t rop faibles p o u r e n l r e p r e n d r e ou 

« pour con l inue r le long voyage de la mig ra t ion . 

« Quoi qu'i l en soit, ce fait prouve que les h i r o n -

« délies sont suscept ibles d 'h iberna t ion , b ien 

« qu 'e l les n ' h i b e r n e n t pas o rd ina i r emen t , a 

«Voilà cer tes bien plus de faits qu'il n ' en fau

drait dans tou te au t r e c i rcons tance p o u r ame

ner les esprits à la m ê m e opin ion , ces faits sur

tout s ' appuyant sur des n o m s qui sont u n e 

garantie de leur au then t i c i t é . Cependan t l 'opi

nion que des h i rund in idés pu i ssen t s ' engourd i r 

pendan t l 'hiver est loin encore d 'ê t re u n a n i m e . 

Les uns me t t en t le fait en d o u t e ; les a u t r e s , p lus 

hardis , le n i e n t ; d ' au t r e s enfin t r ouven t e n c o r e 

des objections à faire. On oppose s u r t o u t les ex

périences ingénieuses rie Spa l lanzani , qui n 'a 

jamais pu parveni r à faire t o m b e r à l 'état de 

torpeur les h i rondel les qu ' i l soumet ta i t à un 

froid au-dessous de la congéla t ion ; c o m m e si 

ces expér iences pouva ien t p rouver a u t r e chose 

sinon que ces oiseaux, sub i t emen t soustrai ts à 

une t empé ra tu r e assez élevée, et soumis sans 

transit ion, sans g rada t ion , à un froid de quel

ques degrés au-dessous de zéro , suppor t en t ce 

froid bien plus a i sément qu 'on n ' aura i t pu le 

croire et sans en para î t re fort i ncommodés . Les 

phénomènes se passent dans la n a t u r e tou t a u 

t r emen t que dans les labora to i res . Avant de sou

met t re des h i rondel les à l ' expér ience , peuL-

être aura i t -on dû se d e m a n d e r si, au m o m e n t 

où l'on opérai t su r elles, leur organisat ion étai t 

disposée à r e p r o d u i r e le p h é n o m è n e par t icu l ie r 

qu 'on voulait ob ten i r . On al lègue e n c o r e que 

l ' engourd i s sement des h i rund in idés serai t un 

fait sans exemple dans la classe des oiseaux, et 

que , d 'ai l leurs, leur séjour p e n d a n t l 'hiver dans 

les cl imats chauds de l 'Afrique et de l 'Asie, n 'es t 

plus au jourd 'hu i mis en dou te . Mais les cu

rieuses observat ions de Gould et de J . Verreaux, 

non plus sur des h i r u n d i n i d é s , mais sur des 

fissiroslres appa r t enan t à u n e famille voisine, 

sont venues , depu i s , démonLrer q u e le phéno

mène du sommei l hivernal se manifestai t aussi 

chez les o iseaux. J . V e r r e a u x a vu u n e égolhôle 

rester t rois j o u r s sur le m ê m e point , dans une 

immobi l i té complè t e , fo rmant la bou le : « Il est 

« probable , di t - i l , qu 'e l le était restée engourd ie 

«.dans la m ê m e pose. » M a l h e u r e u s e m e n t , J . Ver

reaux ne put résister au désir de s ' empare r de l'oi

seau, et l 'expérience fut i n t e r r o m p u e . Le m ê m e 

na tu ra l i s t e a confirmé cet au t r e fait, déjà vu pat 

Gould, que les podarges , lorsqu ' i l fait froid, 

res tent assez l ong t emps (plus de h u i t j o u r s d 'a

près J . Verreaux) sur la m ê m e b r a n c h e ou dans 

des c reux d ' a rb res , immobi l e s et c o m m e p lon

gés dans un sommei l l é t ha rg ique . Ce qu'i l y a 

d ' in téressant à no te r , c'est que ces oiseaux sont 

alors excess ivement gras . Enfin la plus forte 

object ion que l'on a c ru avoir faite à l ' h ibe rna

tion des h i rund in idés est celle q u e l 'on a t i rée 

de la m u e . Les espèces que nous possédons nous 

qu i t t en t sans avoir m u é , et c ependan t leur m u e 

est faite lorsqu 'e l les rev iennent . Or, c o m m e un 

parei l p h é n o m è n e n e pour ra i t r a i sonnab lemen t 

s ' accompl i r p e n d a n t le sommei l h ivernal , alors 

que tous les actes vitaux se ra ien t s u s p e n d u s , on 

a t ou t n a t u r e l l e m e n t tiré cet te conclus ion : que 

ces oiseaux n ' on t pu t o m b e r dans u n é ta t de 

t o r p e u r pendan t l eur d i spar i t ion , pu i sque le 

phénomène de la m u e t émoigne que l 'activité 

vitale n 'a pas été i n t e r r o m p u e . 

« Mais si l 'on veut bien y réfléchir , on ver ra 

q u ' u n parei l a r g u m e n t ne peut ê t re a c c e p t é ; 

car il suppose un p h é n o m è n e généra l et c o m m u n 

à tous les individus d 'une m ê m e espèce ou d 'un 

m ê m e genre , tandis qu ' i l devra i t s 'adresser aux 

seuls faits isolés et except ionnels que les divers 

observa teurs on t consignés dans les anna les de 

la science. La ques t ion n ' es t pas de savoir si 

tous les h i rund in idé s , ou, du moins , tous les 

individus a p p a r t e n a n t à tel le ou telle a u t r e es

pèce, sont suscept ib les de s ' engourd i r p e n d a n t 

les saisons froides de l ' année : les observat ions 

d 'une foule de voyageurs ont depuis long temps 

fourni le t émoignage du con t ra i r e , puisqu ' i l a 

été consta té que , l 'hiver, les contrées s i tuées en

t re les t rop iques reçoivent ces oiseaux. Ce qu'il 

impor t e ra i t de bien établir , c'est q u e , dans a u 

cune c i r cons t ance , cer ta ins individus de telle ou 

telle au t re espèce ne sont pas sujets à h i b e r n e r . 

Quoi que l'on puisse d i re , avec R é a u m u r , à qu i 

on parlai t un j o u r d 'h i rondel les t rouvées l 'hiver, 

en pe lo ton , dans les car r iè res de Vi t ry , près 

Par is , « qu ' i l reste tou jours un désir de voir de 

« parei ls faits, » pou r t an t il nous s e m b l e qu ' en 

présence de ceux q u e nous avons re la tés , il est 

difficile de ne pas ad me t t r e q u e les h i r u n d i n i d é s , 

sous l ' influence d ' une cause qui nous est in

c o n n u e , peuvent quelquefois t o m b e r en to rpeu r . 

Cette opinion a é té celle des h o m m e s les plus 

éminen t s des t emps m o d e r n e s : L inné , Pal las et 

G, Cuvier l 'ont pa r t agée . 
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« D ' a i l l e u r s , a u c u n e ra ison sérieuse n ' a été 
donnée pour faire cons idérer c o m m e impossible 
l ' h ibe rna t ion des h i rund in idé s . Il semblera i t , au 
con t r a i r e , q u e l 'analogie pour ra i t au besoin ê t re 
invoquée en sa faveur et à l ' appui des faits nom
breux qui sont acqu is à la sc ience . La p l u p a r t 
de nos h i rondel les rus t iques sont , au c o m m e n 
cement de l ' au tomne , p r éc i s émen t à l ' époque de 
leur dispar i t ion, dans les m ê m e s condi t ions q u e 
les podarg idés chez lesquels J . Ver reaux et 
Gould on t consta té l ' engou rd i s semen t ; l eur e m 
b o n p o i n t est ex t r ême , que lques -unes de celles 
que l 'on voit encore dans les p r e m i e r s jours du 
mois d 'oc tobre sont parfois t e l l e m e n t obèses, 
que l eu r vol devient plus len t e t plus pesant . 
Peu t -ê t r e n 'a- t -on j a m a i s prê té à ce fait toute 
l ' a t tent ion qu ' i l semble mér i t e r , H nous s o m m e s 
por té à pense r que l 'obésité oes h i rondel les , 
poussée à l 'excès, doit ê t re , sinon l ' un ique , d u 
m o i n s la pr incipale cause de leur t o rpeu r . Aussi , 
dans cet te hypo thèse , ce p h é n o m è n e ne se ma
nifesterai t - i l q u e chez les individus qui se s e 
ra ien t fait, pa r l eur t r op d ' e m b o n p o i n t , u n e n é 
cessité de l ' inact ion, et n o n su r tous ceux qui 
a p p a r t i e n n e n t à l ' espèce . 

« D'après les faits recuei l l i s , le sommei l h ive r 
nal sera i t c o m m u n à l 'h i rondel le r u s t i q u e , 
c o m m e l ' ind iquent pos i t ivement les obse rva 
t ions de "Vieillot et de Colin Smi t ; à l 'h i rondel le 
b leue , ainsi que nous l ' app rend Chatelux, e t à 
l 'h i rondel le de r ivage, ce qu ' i l est facile de dé
du i re du fait r appor t é par A c h a r d . L'on pour 
rait p e u t - ê t r e d i re , sans c r a in t e d ' é m e t t r e u n e 
opinion t rop p r é m a t u r é e , que ce p h é n o m è n e 
d o i t s ' é t e n d r e à u n p l u s g r a n d n o m b r e d 'espèces . » 

C'est avec raison que l 'on appel le les h i r u n 
dinidés des a n i m a u x nobles . Us son t b ien doués 
sous tous les r appor t s . Le vol est leur a l lu re nor
ma le ; c'est lui s u r t o u t q u e nous avions en vue 
dans les cons idéra t ions généra les sur l 'o rdre . 
A t e r r e , ils m a r c h e n t m a l , m o i n s c e p e n d a n t 
que cer ta ins au t res flssirostres. Us se p e r c h e n t 
volontiers p o u r se reposer , e t chois issent d 'o rd i 
n a i r e , à la c ime des a rb res , des b r a n c h e s flexibles 
et dépourvues de feui l les . L e u r voix, c o m p a r é e 
à celle des au t r e s o iseaux d u m ê m e or Ire, peu t 
passer p o u r h a r m o n i e u s e . Us on t d 'a i l leurs les 
musc le s laryngés des oiseaux c h a n t e u r s , ce qu i 
les a fait r ange r pa rmi ces de rn i e r s . Leur c h a n t 
est un babil t rès -agréable . Mais la n 'est pas la 
seule quali té qui puisse leur c o n q u é r i r l ' ami t ié 
de l ' h o m m e . Leurs m œ u r s offrent u n spectacle 
des p lus a t t achan t s . Les h i rund in idés sont gais , 
sociables, pacifiques, p ruden t s , in te l l igents , cou 

r ageux . Us d i s t i nguen t leurs amis d 'avec leurs 
e n n e m i s , et ne se fient q u ' à celui qui mér i t e leur 
conf iance. A not re sens , ils n ' o n t a u c u n e m a u 
vaise qual i té ; tou t , dans leurs m œ u r s , est fait 
p o u r nous p la i re . 

Tous les h i rund in idés sont insect ivores : ils 
s ' a t taquent sur tou t aux d ip tè res , aux név rop tô -
res et aux h é m i p t è r e s , aux m o u c h e s et aux 
m o u s t i q u e s ; mais ils m a n g e n t aussi n o m b r e de 
pet i t s coléoptères . Us ne chassen t q u ' e n v o l a n t , 
et sont incapables de p r e n d r e des a n i m a u x posés 
sur u n corps q u e l c o n q u e . Us avalent l eur proie 
sans la diviser . C'est en volant qu ' i ls boivent , 
qu ' i l s se b a i g n e n t ; ils p l anen t en rasant la sur
face de l ' eau , pu i s y p longen t b r u s q u e m e n t le 
bec ou une par t ie de leur corps , et se sèchent 
en secouant leurs p l u m e s . 

Les diverses espèces diffèrent sous le r appor t 
de leur m o d e de r e p r o d u c t i o n . La p l u p a r t se bâ
t issent t r ès -a r t i s t ement u n n id , avec des frag
m e n t s de t e r r e d é t r e m p é e ; d ' au t res se c reusen t 
des t r ous le long des berges les p lus escarpées , 
et en é larg issent le fond, qu' i ls tapissent avec des 
br ins d ' h e r b e et des p l u m e s . Le m ê m e nid leur 
ser t p lus ieurs années . Chaque ponte est de qua
t re à six œufs , q u e la femelle couve seule . La 
p lupa r t des espèces n i c h e n t p r o b a b l e m e n t plus 
d 'une fois pa r a n . Grâce à l eur agili té et à leur 
p rudence , les h i rund in idés é c h a p p e n t à beau
coup des pér i ls qu i m e n a c e n t tous les pet i ts oi
seaux . Cependan t , dans tou tes les cont rées qu' i ls 
hab i t en t , il en est qui s u c c o m b e n t sous les 
ser res des faucons. L e u r s œufs et l eu r s pet i ts 
sont souvent dé t ru i t s par les chats , les m a r t e s , 
les belet les , les ra t s , les sour i s . Q u a n t à l ' h o m u i e , 
il ne les poursu i t que là où il est enco re sous le 
poids de l ' ignorance et de la g ross iè re té . 

C a p t i v i t é . — Les h i rund in idés n e s u p p o r t e n t 
pas la capt ivi té . Il en est b ien qu 'on peu t con-
se rve rpendan t un cer ta in t emps , en les hab i tuan t 
à un rég ime différent de celui qu' i ls on t en l 'é tat 
de n a t u r e ; mais ce sont là des except ions . P o u r 
vivre, les h i rund in idés on t i m p é r i e u s e m e n t be
soin de l iber té . 

L E S H I R O N D E L L E S — IIIRUNDO. 

Lie EdeUcIiwalben. 

C a r a c t è r e » . — Les h i ronde l l e s , que q u e l q u e s 
natura l i s tes n o m m e n t cecrops, sont les plus n o 
bles des h i rund in idé s . Elles ont le bec cour t , à 
m a n d i b u l e supér ieure p resque droi te ; des ailes 
su ra iguës , la p r e m i è r e r é m i g e é tan t la plus lon
g u e ; une queue p r o f o n d é m e n t fou rchue , les 
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rectrices la téra les dépassen t de b e a u c o u p les m é 

dianes ; des tarses assez élevés, grê les e t nus , 

ainsi que les doigts , qui sont séparés ; u n plu

mage lâche , à ref lets mé ta l l iques s u r le dos. 

L ' H I R O N D E L L E R U S T I Q U E — llini'KBO IiUSTICA. 

Die Rauchschwalbe, the Swvllow. 

C a r a c t è r e » . — L 'h i ronde l l e r u s t i q u e ou de 

cheminée (fig. 147), l 'h i rondel le domes t ique , 

comme on la n o m m e quelquefois aussi , a environ 

19 cent, ne long, e t 33 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 

pliée mesu re 12 cen t . , et la queue 9 . Le dos est 

noir-bleu, à éclat mé ta l l i que ; le front et la gorge 

sont d 'un b run c h â t a i n ; la go rge est m a r q u é e 

d'une large bande n o i r e ; le reste de la face infé

rieure du corps est j aune- roux c l a i r ; les c inq rec 

trices ex ternes de c h a q u e côté p r é s e n t e n t des 

taches b l a n c h e s , a r rond ie s , sur leurs ba rbes 

in ternes . 

La femelle a des cou leu r s mo ins f ranches que 

le mâ le , et les rec t r ices latérales u n peu moins 

prolongées . Les j eunes ont u n p l u m a g e plus 

terne que celui des adu l t e s . 

Si l'on ne cons idère que les h i rondel les de 

1)11 LU M. 

no t r e pa t r i e , l ' h i rondel le rus t ique ne p o u r r a 

j amais ê t r e confondue avec a u c u n e a u t r e ; mais-

il est assez difficile de la d i s t i ngue r de q u e l q u e s 

espèces exot iques . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'a i re de 

dispersion de l 'h i rondel le r u s t i q u e n ' e s t pas 

t r è s - é t e n d u e . El le se r ep rodu i t dans t ou t e l 'Eu 

rope , sauf l ' ex t r ême nord , et dans l'Asie septen

t r iona le . Dans le nord de l 'Afr ique, elle est r em

placée par une espèce t rès-voisine, l 'h i rondel le 

rousse l ine (hirundo cahirica ou hirundo Boisso-

nauti), qui est t r è s - c o m m u n e en Egyp te , mais 

qu i n ' é m i g r e pas . L 'h i ronde l l e de l ' A m é r i q u e 

d u Nord (hirundo americana) e t l ' h i ronde l l e rousse 

de l 'Amér ique du Sud (hirundo rufa) n e diffè

r e n t q u e t rès-peu de l ' h i rondel le de c h e m i n é e . 

L 'h i ronde l l e des îles de l 'océan Pacif ique (hirundo 
neoxena) ne s'en d i s t i ngue guère que p a r u n e 

tail le plus fa ib le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Décr i re les 

m œ u r s de l ' h i ronde l le r u s t i q u e ou de c h e m i 

née , c 'est décr i re celles de tou tes les au t res e s 

pèces du m ê m e genre . C'est l ' h i ronde l l e de che 

m i n é e que l 'on voit , depu i s des siècles, veni r 

loger vo lon ta i r emen t dans nos h a b i t a t i o n s ; qui 
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s 'établi t dans les palais c o m m e dans les p ins 
h u m b l e s chaumiè re s . En échange de son a t t a 
c h e m e n t , l ' h o m m e lui a donné son ami t ié . Son 
arr ivée régul iè re d a n s les contrées du Nord a 
tou jours fait r ega rde r cette h i ronde l l e c o m m e 
la messagère du p r in t emps ; aussi , p lus q u e celles 
de tou t au t re oiseau, on a é tudié ses m œ u r s , son 
genre de vie, et cela d a n s nos pays c o m m e dans 
tous ceux qu 'e l le visite. 

L 'h i rondel le rus t ique arrive o r d i n a i r e m e n t chez 
nous du 1 " au 13 avril , r a r e m e n t p lus tôt , ra re
m e n t p lus la rd , et y res te j u s q u ' à la fin de sep
t e m b r e ou au c o m m e n c e m e n t d 'oc tobre . A l ' é 
poque de ses migra t ions , elle se m o n t r e sur tous 
les points , au n o r d du 13° de l a t i t u d e ; mais elle 
dépasse encore ce l te l imi te . D 'après mes obser
vat ions, elle va en Afrique j u s q u ' a u de là d u 
d 1° de l a t i tude no rd . D 'après J e r d o n , on la voit 
c h a q u e hiver dans tou les les pla ines de l ' Inde 
et à Ceylan. Dans ses voyages, elle t raverse des 
pays où vivent t ou t e l ' année des h i ronde l l e s , où 
elle t rouvera i t pa r conséquen t de quoi vivre, et 
cependan t elle n'y sé journe pas . Ains i , j ' e n vis 
appara î t r e , le 13 s e p t e m b r e , dans le sud de la 
Nubie , et, lors de leur r e t o u r , j ' e n vis, que lques 
jours s eu l emen t avant l ' époque de leur a p p a r i 
t ion dans nos con t rées , à C h a r l h o u m , au con 
fluent d u Nil Blanc et du Nil Bleu, en t r e les 13" 
e t 16" de la t i tude n o r d . Il est excess ivement r a re , 

. en é té , de r encon t r e r u n e h i ronde l le ru s t i que 
dans l ' in tér ieur de l 'Afr ique ; il n 'est pas moins 
r a r e d 'en t rouver u n e en hiver , en Egyp te , ou 
dans les con t rées sep ten t r iona les . On ne sait en 
core j u s q u ' o ù s 'é tendent l eu r s mig ra t ions . Peu t -
Êlre vont-elles j u s q u e dans la zone t empérée d u 
sud de l 'Afrique. Dans ce cas , elles t raverse ra ien t 
les c a n t o n n e m e n t s d 'une douzaine envi ron d 'au
tres espèces d 'h i rondel les , avant d'atLeindre u n e 
con t rée qui l eur convienne . 

T rès peu de temps après leur a r r ivée , les h i 
rondel les rus t iques r e t o u r n e n t à l eur ancien 
n id , qu 'e l les r é p a r e n t , s'il est a l té ré , p e n d a n t que 
les nouveaux couples se m e t t e n t à en cons t ru i r e 
u n . A c e m o m e n t , c o m m e n c e la vie d 'é té de 
ces oiseaux, avec tou tes ses joies et ses soucis . 
Lespoë t e s é légiaques qui on t vu, dans le chan t de 
l 'h i rondel le , les regre ts et les plaintes de l 'exilé, 
on t expr imé u n e idée fausse : c'est sa vraie pa t r ie 
q u e l 'h i rondel le revoi t en a b o r d a n t en E u r o p e ; 
t aud is qu 'e l le s'exile vo lon ta i r emen t q u a n d elle 
nous a b a n d o n n e ; mais c'est con t ra in te et forcée 
qu 'e l le s'en va. A u c u n e ne chan te , a u c u n e n ' a ime , 
a u c u n e n 'élève ses peti ts hors de nos contrées . 

L 'h i ronde l le rus t ique , pa r ses facultés physi 

ques et intel lectuelles, est t r ès -hau t placée dans 
l 'est ime de c h a c u n . G o m m e le d i t a d m i r a b l e m e n t 
N a u m a n n , elle est agi le , h a r d i e , gaie , act ive, 
toujours p rop re , t ou jou r s é légan te ; u n e série de 
mauva i s jours et la faim peuvent seuls in t e r rom
p re le cours de sa b o n n e h u m e u r . « Quoique 
d 'un na tu re l faible et dél icat , elle fait souvent 
p reuve d ' une g r a n d e éne rg ie , q u a n d elle vole, 
quand elle se j oue avec ses c o m p a g n e s , quand 
elle poursu i t avec a rdeu r les rapaces et les carnas
s ie rs . De tou tes les h i ronde l les de nos pays, elle 
est la plus rap ide , la plus vive. Tan tô t elle glisse 
en q u e l q u e sorte dans l 'air, t an tô t elle p lane , puis 
ba t t an t t o u t à c o u p des ailes, elle se d é t o u r n e 
avec la p r o m p t i t u d e de l 'éclair, m o n t e , descend , 
rase le sol ou la surface de l 'eau, p o u r s 'élever 
ensui te à une h a u t e u r p rod ig ieuse . El le passe 
e n v o l a n t à t ravers l 'ouver ture la p lus é t r o i t e ; 
elle se baigne sans i n t e r r o m p r e son vol ; elle 
rase l 'eau, p longe , puis s'élève dans l 'air en s e 
c o u a n t son p l u m a g e . » 

P o u r se r epose r , elle choisi t de pré fé rence 
les endroi t s sa i l lants , qu 'e l le peut, abo rde r faci
l emen t , et d 'où il lui est aisé de p r en d re son 
essor. C'est là qu 'e l le se chauffe au soleil , qu 'e l le 
lisse son p l u m a g e , qu 'e l le fait en tendre sa chan 
son. Ses formes alors en para issent p lus é légantes ; 
ses a l lures sont p lus g rac ieuses . Le corps hor i 
zonta l , elle t o u r n e souvent sa poi t r ine de côté et 
d ' a u t r e , bat des ailes, é tend ses m e m b r e s , et tout 
ce la en lançant dans les airs ses notes joyeuses . 

L a syllabe ivitl ou wide witt expr ime le cri d 'ap
pel de l ' h i ronde l le r u s t i q u e ; biwist, poussé avec 
force, est son cri d ' aver t i s sement ou de c o m b a t ; 
celui qui annonce un dange r i m m i n e n t , c'est 
déwihlik, di t avec angoisse ; et q u a n d la m o r t la 
m e n a c e , elle fait e n t e n d r e le cri t r emblan t et sif
flant tzetsch. Le mâ le chan te avec a r d e u r : son 
chant se fait r e m a r q u e r par la pure té , sinon par 
la r ichesse de ses no tes . Ce c h a n t , en ou t re , a 
que lque chose de pa r t i cu l i è r emen t doux et agréa
ble , ce A peine u n e l igne grise à l 'o r ient i nd ique 
l ' approche du j o u r , dit N a u m a n n , q u e l 'on 
c o m m e n c e à e n t e n d r e la voix des h i rondel les , 
se révei l lant de l e u r s o m m e i l . Tous les o iseaux 
sont encore p r o f o n d é m e n t e n d o r m i s ; pa r tou t 
r ègne le silence ; les objets se dess inent à pe ine 
à la lueur dou teuse de l 'aube ma t ina le , q u ' u n e 
h i ronde l l e pousse son cri wirb, werb; elle le ré
pè t e à cour t s i n t e r v a l l e s ; elle di t ensui te sa 
ch an s o n , et f ina lement elle qu i t te sa r e t r a i t e et 
s 'envole j o y e u s e m e n t dans la cou r . Un q u a r t 
d 'heure s'est à pe ine écou lé , q u e les au t re s o i 
seaux se révei l lent à l eur tour ; du h a u t du toi t , 
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le r o u g e - q u e u e fait e n t e n d r e sa chanson ; les 

moineaux bab i l l en t ; les pigeons roucou len t ; 

bientôt , tous les oiseaux r e c o m m e n c e n t l eu r vie 

j ou rna l i è r e . Qu iconque a pris plais ir à passer 

une belle ma t inée d'été au mil ieu d ' une ferme, 

conviendra que le c h a n t gai et joyeux de l 'hi

rondelle con t r ibue p o u r b e a u c o u p à l ' an imat ion 

du tableau. » Ce chan t c o m m e n c e par les sylla

bes wirb, werb, widewitt, q u e suit un long ga

zoui l lement , e t se t e rmine par : wid, weïdwoïdae 
tzerr. Le peuple a t r adu i t ce chan t , et un de nos 

poëtes l'a cé lébré . Qui ne connaî t la chanson de 
l'Hirondelle de Riickert : 

Ah ! de la jeunesse, oui de la jeunesse 
S'exhale toujours un chant d'allégresse. 

Quand jo m'en allai, quand je m'en allai, 
Oh 1 que la maison parut esseulée 1 
Quand je retournai, quand je retourna!, 
Las! vide elle était, vide et désoléeI 

L'birondelle r u s t i q u e , c o m m e du res te toutes 

ses congénères , ne se pose pas volont iers sur le 

sol : on ne l'y voit q u e q u a n d elle c h e r c h e des 

matériaux pour la cons t ruc t ion de son n id . Ses 

pattes ne sont pas faites pour la progress ion terres

tre. Lorsqu'el le m a r c h e , elle para i t si maladro i t e 

qu'il est difficile de r e c o n n a î t r e en elle l 'oiseau 

que l'on voyait tou t à l ' heure t raverser les airs 

joyeusement et sans repos . 

De tous les sens de l 'h i rondel le , la vue est 

certes le p r emie r . Elle aperço i t de loin le p lus 

petit insecte. Son ouïe est assez d é v e l o p p é e ; et 

son toucher ne peut ê t re mi s en d o u t e . Nous ne 

pouvons nous p r o n o n c e r ni su r le goût n i ^ s u r 

l 'odorat. 

On a souvent par lé de l ' intel l igence de ce char 

mant peti t oiseau, mais peut -ê t re avec t rop 

d'exagération ; cependan t o n n e peut n i e r qu 'e l le 

ne soit assez développée, et on ne peu t lui refuser 

tout j ugemen t . Elle sait se conformer aux 

circonstances, d i s t inguer le bien du m a l , ses 

amis de ses e n n e m i s ; iï l ' égard de ceux-c i , elle 

montre une c h a r m a n t e ha rd ie s se ; elle vit pa i 

siblement avec tous les ê t res qui ne lui n u i s e n t 

pas; elle che rche à r e n d r e service aux au t res ani

maux sans défense , q u e ce soit avec in t en t ion , 

ou par t émér i t é inconsc ien te qu 'e l le s 'expose 

au danger pour e u x . On n e p e u t donc se refuser 

à la regarder c o m m e u n oiseau t rès -b ien d o u é , 

tant sous le r appor t phys ique q u e sous le r appor t 

intel lectuel . 

L 'hirondel le ru s t i que se n o u r r i t de peti ts insec

tes, p r inc ipa lement de d ip tè res , de névrop tè res , 

de papillons, de coléoptères , et ne mange pas les 

insectes à aiguil lon ven imeux . El le n e chasse 

qu ' en volant , et para i t incapable de p r e n d r e u n e 

proie au repos . Aussi , pa r les longues pluies , 

quand les insectes r es ten t dans leurs cache t t e s , 

a-t-elle à souffrir de la faim. On la voit alors 

voler tout auprès de ces insec tes , c h e r c h e r à les 

effrayer et à les faire par t i r . Su ivant l ' heu re et 

su ivant l 'état d u ciel , elle vole tan tô t à ras du 

sol, t an tô t h a u t dans les airs ; elle est ainsi p o u r 

le peup le l ' indice du t e m p s qu ' i l fera. P a r les 

belles j o u r n é e s , sa table é tan t a b o n d a m m e n t ser 

vie, elle est vive et joyeuse ; mais le mauvais 

t emps , au con t ra i re , la m e t t a n t au j e û n e forcé, 

la r en d tr is te et s i lencieuse . Elle a besoin d ' u n e 

n o u r r i l u r e t r è s -cop ieuse , et m a n g e t a n t qu 'e l le 

vole. Sa digest ion est t r è s - r ap ide . C o m m e les 

oiseaux de proie , elle r égurg i t e les par t ies i nd i 

gestibles de ses a l imen t s , les ai les, les écailles, les 

pat tes des insec tes . 

« On a observé, di t Spa l lanzani (1), q u e cet te 

h i ronde l le ,ayant une fois choisi u n e maison p o u r 

re t ra i te , y revient c o n s t a m m e n t chaque a n n é e , 

r appor t an t au p r i n t e m p s le pet i t cordon de soie 

qu 'on lu i avait a t t a ché aux pieds l ' au t o mn e p ré 

cédent . Trois fois j ' a i usé envers mes c o m m e n 

sales de cet innocent artifice ; les deux p r e m i è r e s 

fois, j ' a i vu les maies avec les femelles r e t o u r n e r 

5 leurs nids respectifs, po r t an t su r eux les té

moignages incontes tables de leur i d e n t i t é ; mais 

la t ro is ième fois ils ne r e p a r u r e n t p lus ; peu t -ê t re 

u n e m o r t na tu re l l e ou violente les avait su ip r i s 

en rou t e . Ces expér iences aussi cu r i euses qu ' a 

gréables , p rouven t n o n - s e u l e m e n t q u e ces o i 

seaux rev iennen t à leur p r e m i e r n id , mais q u e le 

mar iage qu ' i ls y c é l è b r e n t , devient indissoluble 

pour l 'avenir . » 

Le m ê m e n id , s'il est placé à u n endro i t b ien 

pro tégé , peut d o n c servir p lus ieurs a imées , mais 

il ne sert pas à p lus ieurs géné ra t ions , c o m m e on 

serait t en té de le croi re : le père et la m è r e sont 

les seuls qu i r e t o u r n e n t aux m ê m e s l ieux ; les 

peti ts vont s 'établir a i l leurs , c o m m e l'a cons ta té 

Spal lanzani . « Six ou sept couples de ces o i 

seaux , di t - i l (2) n i c h e n t c h a q u e année sous u n 

p o r t i q u e de m a m a i s o n , à Pav ie . Depuis d ix-

hui t ans q u e j e l 'hab i te , r a r e m e n t j e les ai vus 

r é p a r e r les anc iens n ids , qui sont tou jours res tés 

en n o m b r e égal aux couples , quoiqu ' i l y a i t eu 

c o n s t a m m e n t deux couvées dans la belle sa ison. 

J 'a i fait la m ê m e observat ion à l ' égard de deux 

hi rondel les qui avaient adop té une a u t r e maison, 

(1) Spallanzani, Voyage dans les Deux-Stciles, trad. fran
çaise. Paris, 1800, t. VI, p. 5. 

(2) Spallanzani, loc. cil , p. 6. 
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et qu i , toujours sol i taires , n 'on t j a m a i s vu leurs 
familles s 'établir au tou r d 'el les. 11 est donc ce r 
ta in, qu ' en généra l , ces oiseaux n e cons t ru i sen t 
po in t leurs nids aux l ieux où ils ont r e çu 1̂ . 
n a i s s ance . » 

Le nid de l 'h irondel le r u s t i q u e diffère de celui 
de tou tes les au t re s espèces i nd igènes . El le 
l 'établi t à l ' in té r ieur d 'une maison , soiis les cor
n iches , sous les h a n g a r s , dans les écu r i e s , les 
g ren ie rs , les c h a m b r e s inhab i t ées , au faite et 
dans u n e c h e m i n é e où l 'on ne fait pas de feu, à 
l ' embra su re d ' une fenêt re , par tout enfin où cela 
lui est possible, e t dans u n e posi t ion tel le q u e le 
n id , b ien couver t par le h a u t , soit à l ' abr i de la 
p lu ie et d u vent . C'est o r d i n a i r e m e n t con t re un 

' chevron ou dans u n e enco ignure qu 'e l le le bâti t ; 
quelquefois p o u r t a n t elle déroge à ces h a b i t u d e s ; 
ainsi Degland a vu d e u x couples c o n s t r u i r e l eu r 
n id su r le ressort d 'une sonne t t e . Dans ce cas au 
lieu d e r ep résen te r un qua r t de sphè re , qu i est la 
forme habi tue l le , le n id figure une sor te de 
c o u p e . Quelle qu 'en soit la disposit ion, ses paro is , 
à l 'endroi t où il es t fixé, sont toujours très-épais
ses. D 'ord ina i re le bo rd supé r i eu r , hor izon ta l , 
est u n peu plus élevé que le po in t d ' inser t ion . Le 
nid a envi ron 22 cent, de d i a m è t r e , et 11 cent , de 
p ro fondeur . Il est fait de vase ou d e te r re grasse, 
q u e l 'h i rondel le r amasse par pet i tes bouchées , 
qu 'e l le endui t de salive et qu 'e l l e agg lu t ine les 
u n e s aux au t r e s . Des poils, des t iges d 'he rbes 
c o n t r i b u e n t encore à en consol ider les parois , 
mais c'est su r tou t la salive de l 'oiseau qui ser t à 
c imen te r les é l émen t s don t il se compose . Lors 
q u e le t e m p s est b e a u , le couple bât i t son nid en 
h u i t j o u r s . L ' in té r i eu r en est tapissé de tiges fi
nes , de poils , de p l u m e s et d ' au t res m a t é r i a u x 
t r è s - m o u s . Quand u n anc ien nid a subi que lques 
d é g r a d a t i o n s , ses possesseurs le r é p a r e n t soi
g n e u s e m e n t : d 'a i l leurs , ils en renouvel len t cha
q u e a n n é e la couche i n t e rne . 

Au mois de mai , la femelle p o n d q u a t r e ou 
six œufs, à coqui l le mince , b lancs , m a r q u é s de 
poin ts d ' un gris cendré et d 'un b r u n roux : elle 
les couve seu le , et la durée de l ' incubat ion est de 
douze j o u r s . Lo r sque le t emps est beau , le mâle 
appor t e de la n o u r r i t u r e à sa f eme l l e ; mais lors
qu' i l est mauva i s , qu' i l fait froid et h u m i d e , 
celle-ci est obligée de qu i t t e r ses œufs p e n d a n t 
p lus ieurs heures , pour che rche r de quoi m a n 
ger . Dans ce cas, l 'éclosion est r e t a rdée et les 
pet i ts ne sor tent quelquefois de la coqui l le qu ' au 
bou t de dix-sept j o u r s . 

Au m o m e n t de leur na issance , les j eunes h i r o n 
delles sont t rès- la ides , leur bec é tan t démesu re" 

m e n t g rand : les parents les nour r i s sen t assidû
m e n t . Us croissent t r è s - r ap idemen t ; ils n e t a rden t 
pas à r e g a r d e r ho r s de leur nid , et, si les c i r con
s tances sont favorables,ils peuvent à t rois semaines 
c o m m e n c e r à suivre leurs paren t s . Ceux-ci les 
nour r i s sen t encore p e n d a n t que lques j o u r s . A u 
c o m m e n c e m e n t , ils les r a m è n e n t c h a q u e soir 5. 
l eur nid ; plus ta rd , ils les h a b i t u e n t à passer la 
nui t dehors , et finalement ils les a b a n d o n n e n t . La 
femelle fait i m m é d i a t e m e n t u n e seconde ponte , 
moins n o m b r e u s e que la p r e m i è r e . C'est ordi
n a i r e m e n t au c o m m e n c e m e n t d 'août q u e ce t te 
seconde n ichée a l i eu . 

Souvent il arr ive q u e cet te de rn iè re couvée 
re ta rde t e l l ement les h i ronde l les , que le froid les 
su rp rend dans le Nord , et qu 'e l les sont parfois 
obligés de l ' abandonne r . Dans des c i rcons tances 
favorables, les j eu n es ont pris l e u r essor avant 
q u e l ' approche de l ' au tomne provoque les 
mig ra t i ons . A ce m o m e n t , les h i ronde l les se 
r éun i s sen t avec les be rge ronne t t e s et les é t o u r -
n e a u x , dans les roseaux , a u p r è s des é tangs et 
des lacs, j u squ ' à l ' heure d u dépa r t . Enfin, le j o u r 
a r r ivé , on voit , dans l ' ap rès -mid i , les h i ronde l les 
se r a s semble r sur u n toit ; puis le soir, peu après 
le couche r d u soleil , à un signal d o n n é p a r les 
plus â g é e s , toute la b a n d e s'élève dans l 'air 
en t o u r b i l l o n n a n t ; que lques minu tes plus t a r d , 
elle a d i sparu aux r ega rds ; elle se dir ige vers les 
contrées équa tor ia les . 

Il para î t ra i t , d 'après les observat ions de Spa l -
lanzani (1), que q u e l q u e s indiv idus res ten t plus 
l o n g t e m p s que la masse dans les p la ines de la 
L o m b a r d i e , et y sé journent une part ie de l 'hiver. 
« J 'a i fait à ce sujet , dit-il, des observat ions qu i 
mér i t en t d 'ê t re r appor t ée s . 

« C'était le 11 n o v e m b r e 1791 . D u r a n t tou te la 
m a t i n é e , le ciel de Pavie res ta couver t d 'épais 
n u a g e s . Vers u n e h e u r e après-midi , il c o m m e n ç a 
de s 'éclaircir , et à u n e h e u r e et d e m i e , le soleil 
pa ru t t rès-resple .ndissant . J e vis a lors au-dessus 
de m a m a i s o n , s i tuée su r une é m i n e n c e de la 
ville, deux h i rondel les volant à peu de h a u t e u r , 
et faisant des c i rcui ts en l 'air : ensu i te elles s 'é
lo ignèren t , et j e les perd is de vue . Les deux nui ts 
p récéden tes , il avait gelé à glace d a n s la c a m p a 
gne, et à l ' instant q u e j ' obse rva i s mes d e u x h i 
rondel les , le t h e r m o m è t r e m a r q u a i t à l ' o m b r e 
six degrés et d e m i au-dessus de zé ro . Dans la 
suite de cet hiver , je ne r encon t ra i p lus a u c u n 
de ces o iseaux. 

« Le 9 de janvier 1785, deux h e u r e s avant la 

(1) Spal lanzani , Voyage dans les Deux-Sùsiles, t rad. fran
ça ise , P a r i s , 1800 , t. VI, p . 10 . 
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Fig. 148. L'nh-ondélie fllifrre. 

nuit, j ' a p e r ç u s dans Pavie , n o n sans su rpr i se , 

une hirondel le domes t i que q u i , d 'un vol t r è s -

bas , rasait le pavé des r u e s . Le t h e r m o m è t r e 

marquai t alors u n degré au -des sous de z é r o ; la 

nuit p récédente , il étai t descendu à deux degrés 

et demi. L 'oiseau ne fendait po in t l 'air avec cet te 

agilité qui lui est o rd ina i r e ; il volait l e n t e m e n t , 

et je jugea i qu ' i l é ta i t très-affaibli. A u c u n nuage 

ne voilait le ciel , et le ca lme régna i t dans l 'air . 

« J 'a joutera i un a u t r e fait dont j ' a i été témoin 

plusieurs fois, q u a n d je professais la ph i losophie 

à l 'université de I teggio. Il existe dans cet te ville 

une église de la Madone délia G h i a r a , édifice 

célèbre par sa h a u t e u r , par la beauté de son ar 

chi tecture et par les belles pe in tu re s don t il est 

décoré. Souvent , pendan t la belle saison, des hi

rondelles en t ra ien t par la por te du mi l ieu qu i 

est t rès- large , et ne sachan t plus sort ir , elles vol

t igeaient c o m m e font tous les oiseaux pr i son

niers, en s ' approchan t des fenêtres , où la lumiè re 

est p lus vive, el s 'élevaient ainsi jusqu ' à la CQJI-

pole , t r è s - l a rge , t rès éc la i rée , qu i devenai t p o u r 

elles un l abyr in the don t elles ne pouvaien t plus 

se t i r e r . El les volaient et revolaient sans cesse 

au tour , se r eposan t s eu lemen t sur les corn iches 

pour r e p r e n d r e ha le ine . J ' en ai vu dont la cap t i 

vité dura i t encore au mil ieu du mois de janvier , 

et je ne pouvais c o m p r e n d r e c o m m e n t elles y 

pouva ien t vivre si l ong temps , ne t r o u v a n t là 

p o u r tou te n o u r r i t u r e que des mouches , des arai

gnées , ou d 'autres pet i t s insectes don t le n o m b r e 

devai t ê tre p e u cons idérab le , su r tou t pendan t 

l 'h iver ; mais j e m ' a r r ê t e à u n e seule cons idéra

t ion , c 'est qu 'el les para issa ient ne poin t souffrir 

des r i g u e u r s de la saison, don t la coupole , avec 

ses la rges v i t raux , n 'é ta i t guère capable de les 

défendre . 

« Ces faits p rouvent que les h i ronde l les d o m e s 

t iques ne sont pas aussi ennemies du froid q u ' o n 

le croit c o m m u n é m e n t , en les voyant fuir nos 
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cl imats p e n d a n t l 'hiver, et ne revenir qu 'au p r i n 
t e m p s , ils expl iquent p o u r q u o i celles qu i a r r i 
vent a u c o m m e n c e m e n t de cet te saison, e t sont 
surpr ises par des re tours de froid, ne s 'é loignent 
poin t , poufvu toutefois que ce froid ne soit pas 
de longue d u r é e . » 

Malgré son agil i té , ma lg ré son a t t a c h e m e n t 
p o u r l ' h o m m e , l 'h i rondel le ru s t i que est e n b u l t e à 
bien des dange r s . Le gerfaut, chez nous , est son 
ennemi le plus t e r r ib le , car il chasse non-seule
m e n t les j e u n e s , ma i s e n c o r e les adul tes . Dans le 
sud de l 'Asie et dans l 'Afr ique cen t ra le , d ' au t r e s 
faucons dé t ru isent aussi n o m b r e de ces o iseaux. 
Les j eunes h i rondel les sont exposées aux attaques 1 

de tous les carnass ie rs qui se glissent dans l 'in
té r i eur des maisons , et su r tou t àce l les des rats et 
des sour i s . 

Dans ce r ta ins endro i t s , l ' h o m m e vient encore 
grossir la liste de ces ennemis . Que lque r e s 
pectée q u e soit l 'h i rondel le , à peu près pa r tou t , 
la grossièreté et la c r u a u t é l ' empor t en t , chez 
quelques oiseleurs , su r tout a u t r e s e n t i m e n t . 
Aux environs d e Hal le , c o m m e près de Vienne, 
c h a q u e année des gamins d é n i c h e n t et d é t r u i 
sent des mil l iers de ces o i s e a u x ; il en est de 
m ê m e en Ital ie et en E s p a g n e , ma lg ré le p r o 
verbe espagnol , que : s Qui t ue une h i rondel le , 
t ue sa m è r e . » 

C a p t i v i t é . — II est r a r e de voir u n e h i ronde l le 
rus t ique en cage. P o u r t a n t il n 'est pas a b s o l u m e n t 
impossible de la conse rve r ; mais elle r é c l a m e 
les soins les p lus dél icats . J 'a i vu deux j e u n e s 
hi rondel les orphe l ines dans le cabinet d 'un m é 
dec in , et je connais p lus ieurs exemples d 'h i ron
delles rus t iques , qu ' on a conservées en cage 
p e n d a n t p lus i eu r s années , en l eu r d o n n a n t la 
m ê m e n o u r r i t u r e q u ' a u x ros s igno l s ; elles s e m 
blaient s'en b ien t rouver , et elles chan ta i en t . 

L ' i l I R O J i D E L L E DU S J K J V E G A L — IIIIIUNDO 

SENEGALENSIS. 

Oie Seneyahchwalbc, the Stnegal-Swallow. 

C a r a c t è r e s . — L 'h i ronde l l e du Sénéga l est 

r e m a r q u a b l e par sa t a i l l e ; elle a 22 cen t , de 
long e t 40 cent , d ' e n v e r g u r e ; son aile pl iée m e 
sure 15 cent , et la queue 12 . La face s u p é r i e u r e 
d u corps est d 'un b l e u - n o i r br i l lan t , sauf le 
c roup ion e t une bande qu i occupe le cou , qui 
sont d 'un b r u n - r o u s s â t r e clair, La face infé
r i eu re est d 'un b r u n roussâ t re , et la gorge est 
plus claire que le vent re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'h i ronde l l e 

du Sénégal est r é p a n d u e dans toute l 'Afrique 

cen t ra le , depuis la côte occidenta le j u s q u ' a u x 
bords de la m e r Rouge et de la m e r des Indes . 
P a r t o u t elle est c o m m u n e . J e l'ai souvent o b 
servée dans le Kordofahn . Heugl in en vit un 
grand n o m b r e sur les bo rds du lac Tana , et 
dans diverses au t re s localités d 'Abyss in ie . 

Des espèces voisines, p e u t - ê t r e de simples 
variétés de l 'h i rondel le du Sénéga l , se m o n t r e n t 
au Cap et à Ango la . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'h i rondel le 

d u Sénégal hab i te su r tou t les s teppes peu bo i 
sés, et n i che p r o b a b l e m e n t dans les t roncs 
c reux des adanson ias . 

Ses m œ u r s sont t e l l ement iden t iques à celles 
de l 'h i rondel le r u s t i q u e , qu ' i l est inut i le de nous 
y a r r ê t e r . 

L'HIRONDELLE FILIFÈRE — HIIWJSDO F1LIFEBA. 

Lie Fadenschwaibe, the wire-tailed Swallow. 

C a r a c t è r e s . — L ' h i r o n d e l l e filifère ou à deux 
bnns(fiff. 148), que l 'on a séparée des au t res h i ron
delles sous le n o m génér ique uromitus, à cause des 
deux rec t r ices ex ternes qu i se p ro longen t bien 
au delà des au t r e s , en br ins filiformes, est une 
espèce r e m a r q u a b l e par son é légance . Elle a la 
face s u p é r i e u r e du corps d ' un b e a u b leu m é 
t a l l i q u e ; le s o m m e t de la tê te roux-de-roui l le ; 
les joues n o i r e s ; le ven t re b l a n c ; les pennes 
caudales tache tées de b lanc . Elle a 14 cen t , 
de long, ou 22 cent , et p lus , en t e n a n t c o m p t e 
des pennes cauda le s , et 30 cent , d ' enve rgure . 

La femelle a les rect r ices filiformes moins lon
gues q u e le mâle . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette c h a r 

m a n t e h i rondel le habi te l 'Afrique or ientale et 
les Indes . J e l 'ai vue dans la Nubie et dans les 
contrées p lus au s u d ; mais je l 'ai tou jours r e n 
cont rée solitaire ou par paires , au plus en p e t i 
tes t roupes . Il en est de m ê m e aux Indes el à 
Cachemi re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Son genre 

de vie n'offre r ien de spécial ; elle est aussi agile, 
aussi v i v e , aussi g rac ieuse dans ses m o u v e 
men t s que l 'h i rondel le r u s t i q u e , d o n t elle a éga
l emen t le chan t e t les m œ u r s . J e n 'a i pas t rouvé 
son nid. D'après J e r d o n , elle n i che ra i t dans les 
vieux m u r s , dans les cons t ruc t ions en ru ines , 
dans les en foncements des roche r s . Son nid serai t 
pet i t , à ouve r tu re supé r i eu re , et chaque couvée 
renfe rmera i t deux ou trois œufs b lancs , à taches 
rouges éparses . 

Dans le nord-es t de l 'Afrique, on ne prê te 
a u c u n e a l ten t ion à l 'h i rondel le filifère; les In -
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dicns la connaissent t r è s - b i e n ; ils c o m p a r e n t 

ses longues p lumes aux tiges don t on fait des 

gluaux, et ils lui en ont d o n n é le nom, leischra. 

L E S C I I É L I D O N S — CHEUDON. 

Die Rauclifusschwalben. 

C a r a c t è r e s . — U n e q u e u e m é d i o c r e m e n t 

fourchue , des tarses épais , les doigts ex te rne et 

médian réun is dans tou te l 'é tendue de leur p re 

mière pha lange , et cou verts de p lumes ainsi que les 

tarses, ce qui a fait aussi d o n n e r aux espèces le 

nom collectif à'hirondelles patlues : tels sont les 

caractères essentiels du second genre de la fa

mille des h i r u n d i n i d é s . 

LA CHÉLIDON DE FEA'ETRE — CIIËLIDON URBICA 

Die Mauerschwalbe, the House Martin. 

C a r a c t è r e s . — La chél idon de fenêtre ou de 

mura i l l e , vu lga i r emen t hirondelle à cul Liane 
[fig. 149), est, chez nous , la rep résen tan te de ce 

genre. Elle a 13 cen t , de long et 30 cent , d ' en 

vergure ; l 'aile pliée m e s u r e 11 cent , et la q u e u e 

7 cent .La face supér ieure du corps est b leu-noir , 

la face infér ieure et le c roup ion son t b lancs . 

L'œil est b r u n foncé, le bec noir , les par t ies nues 

des tarses sont cou leur de cha i r . Les deux sexes 

ont un p lum age i den t i que . 

Les j eunes son t d 'un noi r p lus m a t et d 'un 

blanc plus sale que les adu l tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La ché l idon 

de fenêtre a à peu près la m ê m e pa t r i e que 

l 'hirondelle r u s t i q u e ; elle s'élève cependan t 

moins hau t vers le Nord . Chez n o u s , elle semble 

préférer les villes, et c'est elle dont on voit les n ids 

le long des grands édifices. El le est c o m m u n e 

dans p re sque tou t e la Sibér ie . Ses migra t ions 

s 'étendent j u s q u ' a u cen t re de l 'Afrique e t j u s q u e 

dans le sud de l 'Asie, où elle passe l 'h iver . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La chél idon 

de murai l le vient géné ra l emen t que lques jours 

plus tard que l 'h irondel le r u s t i q u e , mais elle reste 

plus longtemps qu 'e l le en E u r o p e , su r tou t dans 

le M i d i ; l e 2 novembre , j ' e n vis encore auprès de 

l 'Alhambra, à Grenade (Espagne) . Au p r i n t e m p s , 

ces hirondel les a r r iven t isolées ; en a u t o m n e , elles 

se rassemblent en t roupes n o m b r e u s e s , sur le toit 

des édifices élevés j et s 'envolent de compagn ie , 

après le c o u c h e r du soleil. E n voyage, elles se re

posent sur les a rbres des forêts. Pa r ses m œ u r s et 

ses habi tudes , la ché l idon de fenêtre ressemble 

beaucoup à l 'h i rondel le r u s t i q u e ; mais on par

vient assezfac i lementà l'en d i s t inguer . «E l l e sem-

ble , di t N a u m a n n , ê t re plus sér ieuse , moins con

fiante qu 'e l l e , sans ê t re c r a in t i ve ; elle vole p lus , 

l e n t e m e n t , p lane davantage , et s'élève à u n e plus 

grande h a u t e u r . Son vol est moins saccadé , moins 

rap ide que celui de l 'h i rondel le r u s t i q u e ; mais , 

c o m m e elle, elle se t o u r n e , se d é t o u r n e de tous 

côtés , t an tô t s 'élevant, t an tô t descendant . » Pa r 

les jours de p lu ie , elle s'élève parfois à u n e t r è s -

g rande h a u t e u r , et c 'est là qu 'e l le poursu i t sa 

pro ie . Elle est plus sociable que l 'h i rondel le 

r u s t i q u e , mais elle n e se r é u n i t qu 'avec ses sem

blables . Cependant , dans les temps de famine 

généra le , ou lors des mig ra t i ons , on la voit q u e l , 

quefois se jo indre à la r u s t i q u e . Dans les cir

cons tances o rd ina i r e s , c h a q u e espèce vit sépa

r é m e n t . La paix qui r è g n e en t re individus d 'une 

m ô m e espèce n 'es t pas sans ê t re quelquefois 

t roub lée . El le l 'est s u r t o u t q u a n d il s'agit de 

p r e n d r e possession des n ids . 

A la voix, on dis t ingue fac i lement la chél idon 

de mura i l l e de l 'h i rondel le r u s t i q u e . Son cri 

d 'appel peu t se r end re par : schaer ou skru; son 

cri d'effroi, par skier skier. « Son c h a n t , di t Nau

m a n n , ne se compose q u e d ' une ph ra se lente , 

un i fo rme , n u l l e m e n t agréab le , et qu 'e l le répè te 

p lus ieurs fois. C'est un des oiseaux c h a n t e u r s les 

plus mauva i s . » 

La chél idon de fenêtre a à peu près le m ê m e 

r é g i m e que l 'h i rondel le de c h e m i n é e ; nous ne 

connaissons c e p e n d a n t q u ' u n e pet i te pa r t i e des 

insectes d o n t elle se n o u r r i t . Les espèces qu 'e l le 

chasse dans les p lus hau tes r ég ions de l'air 

nous sont c o m p l è t e m e n t i nconnues , et elle les 

digère si r a p i d e m e n t , q u e nous n ' e n t rouvons 

plus, dans son es tomac , q u e des res tes in formes . 

Elle ne m a n g e pas d ' insectes à a igui l lon ; l eur 

p iqûre lui est mor te l l e . « J e d o n n a i , di t N a u 

m a n n , à u n e jeune ché l idon de m u r a i l l e p le ine 

de san té , mais affamée, u n e abeil le ; à peine l 'a-

vait-elle pr ise , qu 'e l le la r e j e t a ; elle en avait été 

p iquée à la g o r g e ; elle devin t t r i s te , et m o u r u t 

au b o u t d e deux m i n u t e s . » 

Dans nos cont rées la chél idon de fenêtre n i 

che à peu près exc lus ivement con t re les maisons 

et les édifices. Dans les pays peu p e u p l é s , dans 

les Alpes , en Espagne , on en t rouve des colonies 

n o m b r e u s e s le long des paro is de r o c h e r s . Elle 

choisi t toujours u n endro i t où son nid soit p ro 

tégé par en h a u t , de façon à ce q u e la pluie ne 

puisse y ar r iver ; c'est ainsi que nous la voyons 

s 'établir sous les toi ts , sous les corn iches , les 

chap i t eaux des co lonnes , dans les e m b r a s u r e s 

des fenêtres , e tc . Parfois, elle se loge dans une 

crevasse de mura i l le don t elle ferme l ' en t rée , 
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n'y laissant q u ' u n e pet i te ouver ture pour pouvoir 
• y passe r . Son nid diffère de celui de l ' h i ron 

del le r u s t i q u e en ce qu ' i l n 'es t pas ouver t par en 
h a u t ; sa forme est g é n é r a l e m e n t d e m i - s p h é r i -
q u e , et son ouver tu re très-peti te et c i rcula i re 
n ' excède pas le vo lume d u corps de l 'o iseau. La 
cons t ruc t ion de ce nid est longue et pénib le , e t 
exige de douze à quinze j o u r s . Il est r a r e de 
voir un nid isolé; le plus o r d i n a i r e m e n t , on en 
r encon t r e p lus ieurs l 'un à côté d e l ' au t re . Le 
m ô m e couple uti l ise p lus ieurs années de su i te 
le n id qu ' i l s'est bâ t i , en enlève so igneusement 
c h a q u e a n n é e les o rdures et en répare tou tes les 
avar ies . 

Dans ces dern ie rs t e m p s , F . A . P o u c h e t , en com
p a r a n t u n e collect ion de nids conservés depuis 
q u a r a n t e ans au Muséum d 'h is to i re na tu re l l e de 
R o u e n , avec des nids nouve l l emen t cons t ru i t s , 
a p u croire q u e les cbél idons de mura i l l e d 'au
j o u r d ' h u i « avaient n o t a b l e m e n t c h a n g é le 
m o d e de cons t ruc t ion de leurs pères , et q u ' e n 
ce m o m e n t il se produisa i t u n e g rande révo lu 
tion a r ch i t ec ton ique dans les t ravaux de ce t te 
espèce , un vér i table pe r fec t ionnemen t . » Au lieu 
d e s e r a p p r o c h e r d e la forme g lobuleuse , t e l l e q u e 
l 'ont r e c o n n u e tous les orn i thologis tes , les nou 
veaux n ids , se lon F . -A. P o u c h e t , « r ep ré sen t en t le 
qua r t d 'un demi-ovoïde c r eux , ayan t ses pôles 
fort a l longés , et dont les trois sections a d h è r e n t 
t o t a l emen t aux murai l les des édifices, à l ' excep
tion de celle d 'en hau t , où se t rouve p ra t iquée 
l ' en t rée . Cet te e n t r é e des nouveaux nids, a u l i e u 
d 'ôtre un s imple t rou a r r o n d i , c o m m e dans l 'an
c ienne cons t ruc t ion , est u n e t r è s - longue fente 
t ransversale , formée en bas pa r u n e é c h a n c r u r e 
du bord d e l à sect ion, et en hau t par l 'édifice au
quel adhè re le n i d ; cet te ouve r tu re , dont les ex
t rémi tés sont a r rond ies , offre u n e l o n g u e u r de 
ï) à 10 cen t imè t res , sur u n e h a u t e u r de 2 seu le 
men t . 

« Ces nids é tant fort dép r imés , p a r l e u r forme, 
r e s semblen t e x a c t e m e n t a u n e sect ion de coupe 
an t i que qu 'on aura i t appl iquée con t r e u n e paro i 
de mura i l l e , et don t on aurai t s implement é c h a n -
cré le bord p o u r en p r a t i que r l ' en t rée , 

« 11 y a donc dans ces deux sor tes de n ids u n e 
dilférenee fondamenta le dans leur forme géné'-
ra le , et s u r t o u t dans la disposit ion de leur en 
t r é e . 

« Assu rémen t , le nouveau sys tème de cons t ruc 
tion qu'affectent les h i ronde l l e s est u n progrès 

(I) P o u c h e t , Transformation des nids de l'hirondelle de 
fenêtre [Comptes rendus de l'Acad. des sciences,! m a r s l 8 7 0 , 
i l Actes du Muséum d'hist. nui. de Rouen 1870). 

sur l ' anc ien . Le p l a n c h e r qu' i l offre à la famille 
possède plus d ' é t e n d u e p o u r ses é.bats, et les p e 
t i ts s'y t rouvent m o i n s entassés les u n s su r les 
au t r e s . Sa longue ouverLure p e r m e t aussi aux 
j e u n e s h i rondeaux de me t t r e leurs tètes d e h o r s 
p o u r r esp i re r l 'air p u r ou se familiariser avec le 
m o n d e ex té r ieur : c 'es t p o u r eux u n vér i table 
ba lcon , d o n t l ' ampleur est telle qu 'on y voit sou
ven t deux peti ts en m ê m e t e m p s , sans que leur 
p résence gêne les allées et venues de leurs pa-
renLs, qu i en t ren t e t so r t en t sans les d é r a n g e r ; 
ce qu i ne pouvai t avoir l ieu lorsque l ' en t rée du 
nid ne consis tai t q u ' e n u n s imple t r o u . » 

A s s u r é m e n t F . - A . P o u c h e t est un habile obser
va t eu r , e t l 'on ne saura i t dou l e r qu ' i l n 'a i t vu des 
n ids tels qu ' i l les déc r i t ; ma i s ce sont ce r t a ine 
m e n t là des except ions , et , à m o i n s de suppose r 
q u e les cbé l idons de R o u e n soient en p rogrès 
sur celles du cen t r e , et s u r t o u t du mid i de la 
F r a n c e , l'on p e u t affirmer que les cons t ruc t ions 
des n ids de l ' e spèce , d a n s ces rég ions , sont a b 
s o l u m e n t les m ê m e s au jou rd ' hu i qu' i l y a cen t 
ans et p lus . 

La chél idon de fenêtre a deux e t souvent t rois 
n ichées par an, c h a c u n e de q u a t r e à six œufs, 
d ' un blanc d e ne ige , à coqui l le m i n c e . La femelle 
couve seule p e n d a n t douze ou treize j o u r s . Si le 
t emps est b e a u , le mâle la n o u r r i t , c o m m e nous 
avons vu que le faisait le mâle d 'h i rondel le r u s 
t i que ; s'il est p luvieux et froid, elle est con t ra in te 
d ' a b a n d o n n e r ses œufs de t e m p s à au t r e p o u r 
aller c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e , ce qu i pro longe de 
que lques j o u r s la d u r é e de l ' incuba t ion . La crois
sance des j e u n e s est fo r t ement inf luencée pa r 
l 'é ta t de la t e m p é r a t u r e . Dans les é tés secs, les 
pa r en t s n ' on t nul le difficulté à c a p t u r e r a u t a n t 
d ' insec tes q u e leurs pet i t s en r é c l a m e n t ; mais , 
q u a n d la saison est défavorable , ceux-ci on t 
souvent à souffrir de la fa im. Lorsque le froid 
arr ive de b o n n e h e u r e , les pa r en t s a b a n d o n n e n t 
m ê m e quelquefois l eur p rogén i t u r e , pour en t re 
p r e n d r e sans elle leurs m i g r a t i o n s . Un observe 
cela su r tou t dans le n o r d de l 'Eu rope . Malin 
t r ouva de j eunes ché l idons mor t e s dans l eu r 
nid, et à la m ê m e place qu 'e l les o c c u p a i e n t pen
d a n t leur v i e . 

L ' a m o u r du pè re et de la m è r e p o u r l eu r s 
pet i ts est développé au plus h a u t deg ré chez 
les chél idons de fenê t re , e t ce s en t imen t s'est 
manifes té plus d 'une fois pa r des exemples r e 
m a r q u a b l e s . Boerhaave par le d 'une femelle qu i , 
à son r e tou r de la provis ion, t rouvan t la ma i son 
où étai t son nid embrasée , se j e ta au t ravers des 
t l ammes p o u r por te r la n o u r r i t u r e à ses peti ts . 
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Un jour de grand deui l , bien des personnes onl 

pu Être t émoins , à Par i s , de scènes non mo ins 

touchanles . C'était en jui l le t 1813 : la façade de 

l'église mé t ropo l i t a ine venait d 'ê t re t e n d u e de 

noir, à l 'occasion des obsèques du duc d 'Or léans . 

Les chél idons qui avaient suspendu leurs nids 

aux acanthes des por ta i l s , chassées de leurs de 

meures el ne sachant c o m m e n t péné t r e r j u s q u ' à 

leurs peLits, s 'agi ta ient b r u y a m m e n t en frôlant 

les t en tu res . Tous les spec ta teurs avaient u n 

mot de compassion pour ces pauvres désolées . 

Cela d u r a une g rande par t ie de la j o u r n é e . A la 

fin, pressées par les cr is des peli ts que le besoin 

a igu i l lonna i t , que lques-unes se h a s a r d è r e n t à 

franchir une é t ro i te fente q u e laissaient en t r e 

elles deux t en tu re s . La voie étai t t rouvée : le 

lendemain et les j o u r s suivants , aussi long temps , 

du reste , que l 'appareil funéra i re resta en place, 

c'est par là qu 'e l les gagnèren t leurs n ids , sans 

plus d 'hés i t a t ion . | 

Si aucun acc ident ne survient , les j e u n e s 

prennent leur essor seize jours environ après 

la naissance. Us exercent leurs p remières for

ces sous les yeux de leurs p a r e n t s , j u s q u ' à 

ce qu'enfin ils pu issen t se suffire à e u x - m ê m e s . 

Dans les p remie r s t emps , ils reviennent c h a -

l i n E D M . 

que soir à leur n i d , pour y passer la n u i t . 

« P è r e , m è r e , enTants, di t N a u m a n n , se p res 

sent dans ce pet i t espace ; c 'est à peine s'ils p e u 

vent s'y loger à sept ou à hu i t ; aussi faut- i l du 

t emps avant que chacun ait sa p lace définit ive, 

et l 'on se d e m a n d e souvent c o m m e n t ils p e u v e n t 

s'y d i spu te r , c o m m e ils le font, sans q u e le nid 

t ombe ou se r o m p e . Parfois les j e u n e s se t r o m 

pen t de nid : ils sont a lors v igou reusemen t chas 

sés et repoussés pa r les légi t imes p ropr i é t a i r e s . » 

A p r è s l e s p o n l e s , les chél idons, j e u n e s et viei l

les, r e s ten t encore q u e l q u e t emps d a n s le pays 

où la reproduc t ion s'est fa i te ; pu i s , la mi -sep

t e m b r e v e n u e , elles émigren t en t r o u p e s , p o u r 

revenir i so lément au p r i n t e m p s p r o c h a i n . 

« J e n 'ai pas pris les p récau t ions nécessa i res , 

dit Spal lanzani (1) , p o u r m 'a s su re r si les m ê m e s 

couples rev iennen t c h a q u e p r i n t e m p s aux mêmes 

n i d s ; mais j ' a i r épé té u n e expér ience d a n s ce 

g e n r e , non moins in téressante et c o n n u e depuis 

l o n g t e m p s . P o u r recevoir t r è s - p r o m p t e m e n t des 

nouvelles d 'un ami éloigné, on lui envoyai t en 

cage u n e h i rondel le saisie sur le nid p e n d a n t 

l ' i ncuba t ion ; l 'ami lui rendait, la l iber té , après 

[l\ Spallanzani, Voyage dans les Deux-Sieiles. trait, 
française Pnri=, 1803, t. VI, p. 30. 
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avoir noué à ses pieds un fil dont les diverses 
cou leurs expr ima ien t un langage de convent ion. 
L 'oiseau, impat ien t de revoir son nid ché r i , y 
revenai t avec une céléri té ex t r ême , appo r t an t la 
r éponse qui lui était confiée. Pl ine en cite plus 
d 'un exemple . Sans avoir des nouvelles lointaines 
a d o n n e r ou à recevoir , et n e voulan t m ' a s s u 
re r que du re tour de ces messagers ai lés, voici 
c o m m e n t j e procédais à l 'égard de que lques 
hi rondel les de fenêtre don t les nids é ta ient a t t a 
chés aux m u r s d 'une maison de c a m p a g n e , où 
j ' hab i t a i s a lors , près de Modène . Après l eu r 
avoir coupé le bou t de la q u e u e pour les r econ
naî t re a i sément , je les faisais por te r à Reggio, 
d is tant de six milles, chez u n e p e r s o n n e de 
confiance, qui les lâchai t aussi tôt : a t tent i f à 
l eur r e tour , je ne tardais pas à les voir a c c o u 
rir , por tan t à leur bec les m o u c h e r o n s qu 'e l les 
avaient a t t rapés eu rou le , impa t i en tes de soula
ger la faim de leurs pet i ts , et p le ines de jo ie de 
les re l rouver vivants à la m ô m e p lace . 

« A ce propos , je r acon te ra i un pet i t événe
m e n t qui s'est passé dans le couvent des capu
cins de"Vignolo, si tué à quinze milles de Modène . 
Ces rel igieux avaient c o u t u m e de réga le r c h a q u e 
année u n hab i tan t de ce t te ville, de que lques 
douzaines de j eunes h i rondel les prises dans les 
nids du couvent ; et p o u r qu 'e l les n e leur é c h a p 
passent pas , ils en faisaient la chasse à la nu i t 
l o m b a n l e . Une fois l ' h o m m e chargé de les po r 
ter à Modène , s 'étant mis en m a r c h e aussi tôt 
après l eur c a p t u r e , eu t la ma lad res se de les 
laisser évader t o u t près de la ville. Le p r emie r 
usage qu'elles firent de leur l iber té , fut de r e tou r 
ner à Vignolo, où elles a r r ivè ren t avant le j o u r 
et au m o m e n t que les capucins é ta ien t assem
blés dans le c h œ u r . 

« Les cris t u m u l t u e u x de ces oiseaux, a u t o u r 
d u couvent et à une h e u r e où ils n 'on t pas cou
t u m e de chan te r , p i q u è r e n t la curiosi té des re l i 
g ieux , q u i , é tant allés visiter après l'office les 
nids qu' i ls avaient dévastés la veille, ne fu ren t 
pas peu surpr is de les r e t rouver peuplés 
c o m m e auparavan t . Ce fait, qu i m 'a été certifié 
par des t émoins oculai res et d ignes de tou te 
confiance, suppose c e p e n d a n t q u e ces j eunes 
h i rondel les avaient p a r m i elles, pour les gu ider , 
des pères ou mères , pris par hasa rd e t confon
dus dans la chasse n o c t u r n e des r e l i g i e u x ; sans 
cela, n ' é t a n t point or ientées dans le pays, 
c o m m e n t aura ien t -e l l es d ' e l l es -mêmes , et sur
tou t pendan t la nu i t , effectué leur r e t o u r ? 

« Dans le t emps que je demeura i s à Modène, 
je fis t r anspo r t e r à Rolrjgne, c 'esl-à-dire à la 

dis tance de vingt mil les , u n e hi rondel le de 
fenêtre, occupée cà couver ses œufs ; en calcu
lant le t emps qui s 'écoula en t re le m o m e n t où 
elle fut re lâchée , et celui où elle arr iva au nid , 
je t rouvai qu 'e l le n 'avai t employé que treize 
m i n u t e s . Le signe de reconna issance était un fil 
de soie rouge qu 'e l le por ta i t au p ied . 

« J 'avais un ami à quinze milles de chez moi ; 
je répétai avec lui , p e n d a n t les années suivantes , 
les m ê m e s expér iences . Je lui envoyais des c o u 
veuses qu i , recevant de ses ma ins la l iber té , ne 
manqua ien t j a m a i s de reveni r au dépô t de leurs 
afl'eclions. Moi -même, j e voulus un j o u r me 
cha rge r des fonct ions de m o n ami , et devenir 
l eu r l ibéra teur , p o u r examine r le vol et la d i rec
tion qu 'e l les p rena ien t . A peine sort ies de mes 
mains , elles s 'élevèrent en l 'air, j e t an t un cri 
d 'al légresse ; pu i s , à la man iè re des faucons, 
elles firent des roues , d ' abord é t roi tes , ensui te 
très-larges, m o n t a n t ainsi à u n e g rande hau 
t eu r : alors elles p r i r en t leur vol dans la d i r ec 
t ion du lieu où elles avaient leurs n ids , et je les 
perdis de vue . Il est évident que ces oiseaux, 
délivrés de leurs chaînes et redevenus maî t res 
des espaces aér iens , s 'élevaient pour r econna î t r e 
le pays, et q u ' a t t e n d u la g rande finesse de leurs 
yeux , ils découvra ien t de cel te h a u t e u r le site 
de leurs a m o u r s ; les regards c o n s t a m m e n t diri
gés de ce côté , et les ailes t endues , sans hés i te r , 
sans se dévier de la rou te la plus droi te , ils 
ava ien tb ien tô t re joint leur peti te fa mille délaissée. 

«Ceci nous expl ique p o u r q u o i les h i rondel les 
de cet te espèce, et d ' au t res , à leur dépar t de 
cer ta ins pays de l 'Europe , s 'élèvent à u n e hau 
t eu r t rès -supér ieure â celle où ils on t c o u t u m e 
de se mouvo i r au tou r de nos maisons : leur 
inst inct , en cet te occasion, exci té pa r des cir
cons tances locales, dérive i n d u b i t a b l e m e n t de la 
puissance de leur vue ; cette faculté les guide 
dans la rou te aér ienne qu ' i ls doivent p a r c o u r i r ; 
elle les e m p ê c h e de s 'égarer , et les condu i t au 
t e r m e de leurs voyages. » 

Le gerfaut , l 'éméri l lon, sont les pires ennemis 
des chél idons de mura i l l e . Les h iboux , les be
let tes, les ra t s , les sour is en pi l lent les n ids ; 
n o m b r e de parasi tes t o u r m e n t e n t ces oiseaux. 
Leur agili té les m e t à l 'abri de tous les au t re s 
dangers . Mais il est un oiseau avec lequel ils 
ont à sou ten i r des comba t s longs et acha rnés : 
c 'est avec le m o i n e a u . 

«D 'o rd ina i r e , dit N a u m a n n , dès que les h i 
rondel les ont achevé leur nid, le mo ineau en 
p r e n d possess ion; il s'y glisse p e n d a n t l eur a b 
sence et r ega rde i n so l emmen t pa r l 'ouver ture ; 
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les m a l h e u r e u s e s expropr iées n ' o n t d 'au t re res

source que de voler tout a u t o u r , en poussan t des 

cris d 'angoisse , et appe l an t leurs compagnes à 

leur secours ; elles m e n a c e n t le ravisseur , mais 

sans oser fondre sur lui . Cela du re souvent quel

ques j ou r s , avant qu 'e l les se déc iden t à laisser 

le moineau jou i r pa i s ib lement de son la rc in . 

Celui-ci a lors app ropr i e le nid à ses besoins , le 

tapisse c h a u d e m e n t de ma té r i aux bien m o u s ; 

et l'on voit de longs fi laments, des br ins d 'he rbes 

sortir pa r l ' ouver tu re , et i n d i q u e r q u e r é t ab l i s 

sement a changé de propr ié ta i re . Les mo i 

neaux a i m e n t beaucoup à se. loger dans les nids 

d 'hirondelles ; aussi gênent-ils cons idé rab lemen t 

la reproduct ion de celles-ci , et u n e pa i re , qui a 

vu ainsi deux nids lui ê t re enlevés d a n s un seul 

été, ne pond a u c u n œuf. 

« J 'a i vu un j o u r un vieux m o i n e a u mâle en

trer dans un nid où se t rouva ien t de peti tes h i 

rondelles, leur briser la tÔLe à coups de bec , les 

jeter dehors , et d e m e u r e r ma î t r e de la d e m e u r e , 

malgré les cris des p a r e n t s . 

ci On a racon té que les h i ronde l les , p o u r se 

venger, m u r a i e n t le m o i n e a u dans son nid ; ce 

n'est l i q u ' u n e fable. L e u r seule ressource est 

d'en faire l 'ouver ture assez é t ro i te pou. ' q u e le 

moineau, bien plus gros qu 'e l les , ne puisse y pé

nétrer . » 

C h a s s e . — Chez n o u s , la chél idon de fenêtre est 

aussi respectée q u e l 'h i rondel le ru s t ique , quoi 

qu'el le rende moins de services q u ' e l l e . Aux e n 

viions de Vienne et de Hal le , l 'une n 'est pas p lus 

épargnée que l ' au t re . Cependan t , cet te ché l idon 

n'est nulle par t l 'objet d 'une chasse par t icu l iè re . 

Si, dans que lques rares contrées du midi de l 'Eu--

rope, on prend les j eunes encore au nid pour les 

mange r ; si, à l 'arr ière-saison, lo rsque l 'espèce 

se prépare à par t i r , q u e l q u e s apprent is chasseurs 

s 'exercent à la t i r e r ; si que lques t endeur s de fi

lets en capturen t , à défaut d 'au t res oiseaux, il est 

vrai de dire qu ' on n ' en fait j ama i s une bien 

grande des t ruc t ion . L â c h a s s e à laquel le les en

fants, en Espagne et en Ital ie , se livrent, d i t -on , 

serait plus des t ruc t ive , si elle étai t suivie, puis

qu'elle a lieu au m o m e n t des nidifications e t qu 'à 

ce m o m e n t c h a q u e individu que l 'on p r e n d en 

représente de dix à qu inze , l 'espèce ayant ordinai

rement trois n ichées de cinq œufs en m o y e n n e . 

Mais celte chasse est p lu tô t u n a m u s e m e n t 

qu 'une indus t r ie m e u r t r i è r e , et n ' a d'ail leurs 

qu 'un temps t rès-court . Elle se fait au moyen 

d 'hameçons a m o r c é s avec une p l u m e : la chél i 

don voulant r amasse r la p l u m e qui flot te pour 

en garn i r son nid, s ' a cc ro rhe quelquefois à l'en

gin de pêche . Spallanzani (1) nous apprend 

q u ' é t a n t encore t rès- jeune, il faisait ce genre de 

chasse , mais par d ' au t re s moyens . « J 'avais u n 

brin de bouleau d e l à l ongueu r d ' un pouce , dit-

il, j e l 'enduisais de g lu , et j ' y appl iquais en tra

vers une p l u m e t r è s - l égè re ; puis je monta i s sur 

le faîte d 'une maison , a u t o u r de laquelle volti

geaient ces oiseaux. Là, j e donna is u n souffle à 

la p l u m e , qu i , en s 'é loignant , descenda i t lente

men t , ou plus souvent encore , s'élevait suivant 

l ' impuls ion du vent. La chél idon ne m a n q u a i t p;is 

d ' a ccou r i r ; et saisissant la p l u m e avec son b e c , 

elle engluai t ses ailes et tombai t à t e r r e Souvent 

en moins d 'une h e u r e , j ' e n a t t rapais plusieurs d i 

zaines ; mais ce qui me divert issait le p l u s , 

c 'é tai t l ' é tonnement des spec ta t eu r s qu i , i g n o 

ran t le piège, ne pouvaient concevoir c o m m e n t 

ces oiseaux tomba ien t au s imple a t t ouc l i emen t 

d 'une p l u m e nagean t dans les airs . On sait b ien 

qu ' i ls ne se laissent p r e n d r e ainsi que dans le 

t emps où ils sont occupés de l ' a r r a n g e m e n t de 

leurs n ids , d o n t ils renouve l len t les p lumes cha

que a n n é e ; pendan t l ' incuba t ion , ils n ' en on t 

que faire et ne couren t plus après elles. » 

LA CIIELinOlV AIIICL — CHELIDON ARIEL. 

Der Ariel, the Fairy-Martin. 

C a r a c t è r e s . —. L'ariel (fig. \ 50) est une espèce 

de petite taille : elle m e s u r e au plus 8 cent , de lon

g u e u r totale . Le dos est bleu foncé, la tête roux-

de-roui l le , le c roupion b l anc - j aunâ t r e t i ran tsur lc , 

b r u n , le ventre b lanc , les flancs m a r b r é s de roux-

de-roui l le , la gorge finement rayée de noir ; les 

ailes et la queue sont d 'un b r u n foncé ; les tarses 

d 'un gris b r u n â t r e , l 'œil est b r u n - n o i r , le bec 

noir. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La ché l idon 

ariel r eprésen te en Aust ra l ie la ché l idon de fe

n ê t r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Des observa

t ions deGould , il résul te que l 'ariel a a b s o l u m e n t 

les habi tudes de la chél idon de mura i l le . Elle pa

raî t au mois d 'août dans l 'ouest et le sud de l 'Aus

tral ie , y vient hab i t e r ses anciens nids , faiLdeuxou 

trois n ichées , et qui t te le pays en février. Elle n i -

c h e p a r c o l o n i e s , et n ' é t ab l i t pas tou jours son nid 

sous les toits des maisons , mais aussi lè long 

des paro is de rochers , dans les c r eux des t roncs 

d 'a rbres , pa r tou t où elle t rouve un endroi t c o n 

venable e t a b r i t é . Elle r e c h e r c h e d e préférence le 

voisinage de l 'eau. Ces n ids , ca rac té r i sés par la 

(\) Spallanzani, Voyage dans les Deux-Siciles. traci, 
frunçiiise. pari", 1800, t. VI, p. 21. 
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présence d ' un long coulo i r d ' en t rée , en l'orme 

de col de boutei l le , sont g roupés sans ordre a p 

paren t , au n o m b r e de q u a r a n t e à c i n q u a n t e , 

l 'un à côté d e l ' au t re . Tous les m e m b r e s de la 

colonie para issent t ravai l ler en c o m m u n à leur 

cons t ruc t ion , car on en voit cinq ou six occupés 

à bâ t i r un seul n id , ou du moins à appor t e r de 

la te r re à la femelle qui le cons t ru i t . Le couloir 

d ' en t rée se dir ige tan tô t en hau t , t an tô t en bas , 

tantôt sur l 'un ou sur l ' au t r e cô té . Les œufs , au 

n o m b r e de qua t r e ou c i n q , sont b l ancs , semés 

de points rougeâ t r e s . 

L E S C O T Y L E S - COTYLE. 

Die Grauschwulben. 

C a r a c t e r e s . — L e genre cotyle on hirondelles 

grises es t carac tér i sé par des ailes plus longues 
que la q u e u e , qui est m é d i o c r e m e n t é c h a n c r é e o u 
éga le ; des tarses grêles, nus ou garnis s e u l e m e n t 
de q u e l q u e s p lumes en a r r i è r e ; des doig ts cons 
t a m m e n t nus . L e u r p l u m a g e est lâche et a des 
couleurs peu vives. 

Deux espèces , la cotyle des roche r s et la cotyle 
de rivage, h a b i t e n t l 'Eu rope . Tou te s les espèces 
du m ê m e gen re , ac tue l l emen t connues , se rap
p r o c h e n t beaucoup de l 'une ou de l ' au t re , sous 
le r appor t de leurs m œ u r s ou de leur genre de 
vie. 

L A C O T Y L E D E S R O C H E R S — COTYLE ItVPESTKlS. 

Die Felsenschwalbe, ihe Rock Martin. 

C a r a c t è r e s . — L a c o t y l e des rochers a d e 15 à 

1G cent , de long et de 33 à 36 cent , d ' e n v e r g u r e ; 
l 'aile pliéc m e s u r e environ 14 cent . , et la q u e u e 
1 cent , et d e m i . Elle a tou te la face s u p é r i e u r e 
du corps d ' un b r u n clair ; les ailes et la q u e u e 
no i râ t r e s , les rec t r ices m a r q u é e s de taches ovales 
d 'un b lanc j a u n â t r e ; la gorge b l anchâ t r e ; la 
po i t r ine et le bas -ven t r e d 'un gris r o u s s â l r e 
s a l e ; l 'œil b r u n foncé ; le bec n o i r ; les pa t tes 
r ougeâ t r e s . Les deux sexes diffèrent à peine l 'un 
de l ' a u t r e . 

Les j e u n e s o n t un p lumage plus t e r n e et moins 
varié q u e les adu l tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'on a o b 

servé p lus ieurs fois la cotyle des roche r s en 
A l l e m a g n e ; elle y nicltc dans le sud, dans les 
Alpes du Tyrol e t de la S ly r i e ; mais sa véri table 
pat r ie est le midi de l 'Eu rope , l 'Espagne , la 
Grèce , l 'I talie, la Provence . Elle appara î t dans 
les pays les plus sep ten t r ionaux qu 'e l le habi te 
dès le mois de février^ au p lus lard au c o m m e n 

c e m e n t de m a r s , et ne s 'en va qu 'à la fin de 
l ' a u l o m n e . El le est sédenta i re dans le mid i de 
l ' E u r o p e . Dans la Sier ra Nevada, j ' e n vis, le 18 
novembre , u n e bande t r è s -nombreuse , et les 
chasseurs , que j ' i n t e r r o g e a i à ce sujet, m e d i ren t 
que beaucoup de ces h i r u n d i n i d é s passaient là 
t o u t l 'hiver . Le comte von der Mühle , E h r h a r d 
e t S c h r ä d e r on t fait les m ê m e s observat ions en 
Grèce. Dans le nord -oues t de l 'Afrique, la cotyle 
des roche r s n ' é m i g r e ce r t a inement p a s ; en Es 
p a g n e , il en est qui é m i g r e n t au c o m m e n c e m e n t 
de s e p t e m b r e . A cet le é p o q u e , j ' e n vis, aux 
environs de Murcie , des t r oupes de hu i t à vingt 
individus . Ces oiseaux ne sembla ien t pas t r è s -
pressés de s'en éloigner et paraissaient se t rouver 
à l eur aise : ils res tè ren t p lus ieurs semaines 
dans cet te con t rée . 

Dans le sud-oues t de l'Asie et en Egyp te , la 
cotyle des rochers est r emp lacée par u n e espèce 
qui n 'en diffère q u e par une tail le plus pe t i t e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il n 'est pas 

difficile d e r e c o n n a î t r e l a c o t y l e d e s r o c h e r s a u mi 
lieu d 'une bande d ' au t re s h i rund in idé s . Elle s'en 
d i s l ingue par sa cou leur gr i se ; en o u t r e , son vol 
est l en t , souvent elle p l a n e , et d 'o rd ina i re elle 
vole tout près des parois rocheuses , se t enan t à 
une h a u t e u r plus ou moins g r a n d e ; quelquefois 
elle gagne le h a u t des a i rs , et se m o n t r e alors fort 
agi le . R a r e m e n t , elle se jo in t à d 'au t res e spè 
ces, c e p e n d a n t on la r e n c o n t r e parfois avec la 
ché l idon de f e n ê t r e , là où ces deux espèces 
n i c h e n t en c o m p a g n i e . J a m a i s je ne l'ai vue , ni 
avec l 'h i rondel le r u s t i que , n i avec le m a r t i n e t 
no i r . 

• En Suisse, où elle arr ive au p r i n t e m p s , elle 
c o m m e n c e à e r r e r dans le pays, avan t de gagner 
ses anciens n ids , e t , après la saison des a m o u r s , 
avant la migra t ion , les couples e r r e n t de nou
veau de côté et d ' au t r e , avec l eu r s peti ts ou réu
nis à d ' au t res famil les . 

Par le mauvais t e m p s , la cotyle des roche r s se 
t ient t ou t près du sol ; s'il p leut , elle c h e r c h e un 
abr i sous u n e saillie de roche r , dans une c r e 
vasse. Elle se repose r a r e m e n t dans le j o u r , et 
ne se pose à t e r r e q u e p o u r r amasse r les ma té 
r iaux qui doivent servir à la cons t ruc t ion de son 
nid. P a r les beaux j o u r s d 'é té , on peu t que lque 
fois la voir pe rchée sur u n toit , mais j amais elle 
n ' en t r e dans l ' in té r ieur des m a i s o n s . 

« P o u r s 'envoler, dit Schinz , elle se laissa 
t o m b e r de son n id , et é t end ensu i te les a i l e s ; 
elle vole en p lanan t le long des r o c h e r s ; elle 
en c o n t o u r n e r a p i d e m e n t tous les angles , toutes 
les saillies, en fouille t ou t e s les crevasses , mais 
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sans se poser. J ama i s elle ne s 'éloigne beaucoup 

des r o c h e r s ; e t elle ne les qu i t t e u n peu que 

lorsque ses petits on t pris leur essor . Parfois , 

elle se pose sur u n e saillie de roche r avec u n e 

de ses c o m p a g n e s ; là, t o u t e s deux ba t t en t des 

ailes, en poussant de peti ts cris : dwi, dwi, dwi, 
puis elles se préc ip i ten t l 'une sur l ' au t re et s 'en

volent de compagn ie , en se j o u a n t dans les a i r s . 

Leur cri d 'appel est sourd et r a u q u e , et expr ime 

dru di u dru. » 

Les nids de cet te h i rondel le se voient le long 

des parois de roche r s , souvent à u n e faible h a u 

teur, mais toujours disposés sous une saillie r o 

cheuse qui les couvre et les ab r i t e . Ils res 

semblent b e a u c o u p à ceux de l 'h i rondel le 

rust ique, et sont ouverts par en hau t . Homeyer 

est d 'un avis con t ra i re , et les c o m p a r e à ceux 

de la chélidon de fenêtre : il est probable qu ' i l 

a commis une e r r e u r . Dans p lus i eu r s local i tés , 

on voit ces nids réun is p lus ieurs ensemble , mais 

jamais groupés en colonies aussi cons idérables 

que celles des ché l idons de mura i l l e s . C h a q u e 

couvée se compose de t rois à cinq œufs b lancs , 

semrs de points rougeà t r e s . 

]'ai souvent visité des nids de la eotyle des r o 

chers d 'Egypte, et j e les ai t rouvés plus f r équem

ment dans les ru ines e t les cons t ruc t ions a b a n 

données, que le long des roche r s . Us éta ient tous 

ouverts s u p é r i e u r e m e n t , et les œufs qu ' i ls renfer

maient n 'é ta ient ni moins n o m b r e u x , ni d ' une 

couleur différente de ceux de l 'espèce d 'Eu rope . 

A la lin de mai , j ' a i observé su r le Monser ra t , 

en Cata logne, de j e u n e s cotyles des rochers ; 

elles venaient de p r en d re leur essor ; leurs pa ren l s 

les nourr issa ient encore . C o m m e le dit Sch inz , 

c'est en volant qu ' i l s leur d o n n e n t à m a n g e r ; 

les deux oiseaux volent à la r e n c o n t r e l 'un de 

l ' au t re et se m a i n t i e n n e n t dans l 'air à la m ô m e 

p lace , j u s q u ' à ce que le peti t ait saisi l ' insecte 

q u e lui appor t e sa m è r e ou son p è r e . 

LA COTYLE DE RIVAGE — COTYLE RIPAIllA. 

Die Uferschwalbe, IheSand Martin. 

Cet oiseau étai t déjà connu des anc iens , a A 

l ' e m b o u c h u r e du Ni l , p rès d 'Hérac lée , r a c o n t e 

P l ine , les hi rondel les bât issent l eu r s n ids l 'un 

près de l ' au t re , et opposent a insi aux inonda 

t ions du fleuve une d igue impéné t r ab l e , de près 

d 'un stade de long, et qui ne pour ra i t ê t re c o n s 

t ru i te de main d ' h o m m e . Dans cet te p a r t i e de 

l 'Egypte , il y a près de la ville de Coptos u n e île 

consacrée à Isis ; les h i rondel les se d o n n e n t 

beaucoup de peine pour la raffermir, afin qu 'e l le 

ne soit pas e m p o r t é e pa r le Nil. Au c o m m e n c e 

m e n t du p r i n t e m p s , elles en fortifient la po in te , 

en appo r t an t du foin et de la pa i l le , elles y t ra 

vaillent trois j ou r s et t rois nui ts de sui te , avec 

une telle a r d e u r que b e a u c o u p m e u r e n t d ' é p u i T 
sèment . C h a q u e année , elles r e c o m m e n c e n t ee 

travail à nouveau . « 

C a r a c t è r e s , — La colyle de r ivage , q u e l 'h is-
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tor ien r o m a i n avait ici en vue, est u n e des plus 
plus pet i tes espèces d e la famille des h i r u n d i -
n idés . Elle a au plus 14- cent , de long, et 30 cent , 
d ' enve rgu re ; l 'aile p l iée mesure 11 cen t . , cl la 
queue 6. Le dos est g r i s -b run , le ven t re b l anc , 
la poi t r ine m a r q u é e d 'une b a n d e d 'un b r u n cen
d r é . Les deux sexes diffèrent peu , et les j e u n e s 
on t un p lumage u n peu plus foncé que les 
adul tes . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On ne sait 

encore si toutes les cotyles de r ivage qu i hab i t en t 
l 'Europe , l'Asie et l 'Amér ique du Nord a p p a r t i e n 
n e n t ou non à une m ô m e espèce ; tou jours est- i l 
que , l eu r a i re de dispers ion est t r è s - é t e n d u e . 
E n E u r o p e , cet te espèce ne m a n q u e dans a u 
cun pays, si ce n ' es t p e u t - ê t r e dans l ' ex t rême 
Nord. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La cotyle de 

rivage r e c h e r c h e su r tou t les rives e sca rpées . Sa 
présence n 'est c ependan t pas abso lumen t liée à 
celle d ' un cours d ' e a u ; elle se con ten l e , p o u r se 
loger , d 'une paroi de t e r r e coupée à p ic . C'est 
là qu 'e l le c reuse p é n i b l e m e n t des t rous profonds , 
au-dessus du niveau des plus hau te s eaux , et 
qu 'e l le vit par co lon ies . Il est est r a r e de t rouver 
moins de cinq couples de colyles de r ivage réu
nis sur le m ê m e poin t : le n o m b r e ord ina i re varie 
de vingt à qua ran te et ce n o m b r e p e u t s 'élever à 
cent . Quelquefois , ce t te espèce se loge dans les 
m u r s , dans les crevasses des r o c h e r s ; toutefois, 
elle préfère les t rous qu 'e l l e c reuse e l l e - m ê m e . 

« On s 'expl ique difficilement, di t N a u m a n n , 
c o m m e n t un aussi pet i t oiseau, si fa ib lement 
organisé , peu t arr iver à exécu te r un travai l aussi 
g igantesque , et en aussi p e u de t e m p s . E n deux 
ou trois j o u r s , un coup le se c reuse une cavité 
de S à 8 cent , de d i a m è t r e à son o u v e r t u r e , p lus 
spacieuse encore a u fond, et à laquel le about i t 
u n couloir d 'un m è t r e , quelquefois de deux m è 
t res de long. A ce m o m e n t , l 'activité de ces oi
seaux est prodigieuse . On les voit p é n i b l e m e n t 
r amasse r avec leurs pa l tes la t e r r e qu ' i l s on t dé 
tachée et la re je ter ho r s de leur d e m e u r e . Sou
v e n t , ils a b a n d o n n e n t u n e cons t ruc t ion c o m 
mencée ; ils ont m ê m e achevé de disposer l eur 
t r o u , et ils en r e c o m m e n c e n t un n o u v e a u . Quel 
motif les fait agi r a ins i , nous l ' ignorons encore 
complè t emen t . Us sont si occupés à c reuse r q u e 
l 'on pour ra i t c ro i re qu ' i l s on t d i sparu de la con
t r é e ; mais il suffit de frapper le sol pour les voir 
se précipi ter au dehor s de leurs d e m e u r e s . Lors
q u e la femelle est en t ra in de couver , elle res te 
su r ses œufs , et n e les quiLte souven t que lors 
qu 'on pénè t r e soit avec la m a i n , soit avec une 

b a g u e t t e , j u s q u ' a u fond de son t rou . Le couloir , 
à environ l m , 3 0 de l ' ouve r tu re , about i t à une 
c h a m b r e plus spacieuse, où se t rouve le n id , 
consis tant en un mince a m a s de paille et de 
foin, sur lequel r epose une couche de p lumes et 
de poi ls . 

« Dans les cavités que ces oiseaux t rouvent 
dans les ravins, le long des roche r s , dans les 
m u r s , les nids son t moins profonds , moins r a p 
prochés les uns des au t r e s . Là, les oiseaux sont 
obl igés de se confo rmer à la disposition des lo
cali tés et ils ont moins l 'occasion de déployer 
tou t leur a r t . n 

La cotyle de r ivage est ga ie , vive, toujours en 
m o u v e m e n t . Son vol ressemble tout à fait à celui 
de la ché l idon de fenêtre : o r d i n a i r e m e n t elle 
vole en ra san t la surface de l ' e au ; r a r e m e n t elle 
s'élève à u n e g r a n d e h a u t e u r . Son vol est si va
cil lant , q u ' o n a p u le c o m p a r e r à celui des p a 
pi l lons ; mais il n 'es t n u l l e m e n t ince r t a in , et la 
colyle de rivage n ' es t pas moins leste que ses 
c o n g é n è r e s . Son cri peut se r e n d r e par scheir ou 
tzeir, qui est aussi le son d o m i n a n t de son chant . 

Les cotyles de rivage sont de tous les h i r u n d i -
nidôs les plus sociables ; n ' en rencont re r q u ' u n e 
pai re est, je l'ai déjà dit, un fa i l tou t à fait excep
t i onne l .E l l e sne se s é p a r e n t m ê m e pas les unesdes 
au t res p o u r c h a s s e r ; elles ne s 'é loignent pas vo
lont iers de leurs d e m e u r e s , et res tent tou jours 
dans l eu r voisinage le p lus imméd ia t . D 'un natu
re l craintif, elles vivent en paix avec les au t res 
oiseaux. 

La cotyle de r ivage para î t ê t re p lus délicate 
que les au t res h i r u n d i n i d é s . El le n ' a r r ive que 
tard , vers le c o m m e n c e m e n t de m a i , p o u r r e 
pa r t i r dans les p remie r s j o u r s de s e p t e m b r e . A 
peine ar r ivée , elle va à son a n c i e n n e d e m e u r e , 
la répare ou s'en creuse une nouvel le . A la fin 
de m a i , ou au c o m m e n c e m e n t d e j u i n , elle pond 
c inq ou six œufs , pet i ts , ovales, a l longés , à c o 
quil le mince , d 'un blanc p u r . Quinze j o u r s ap rè s , 
les j e u n e s sont éclos, et quinze j ou r s plus t a rd , 
ils sont assez grands pour pouvoir a c c o m p a g n e r 
leurs pa ren t s . P e n d a n t que lque t emps encore , 
j eunes e tv ieux r e n t r e n t tous les soirs dans leurs 
t rous , pour y passer la nu i t ; mais à la fin d 'août , 
ces o iseaux se m e l t e n t en voyage ; ils d o r m e n t 
alors dans les roseaux , sur les bords des é tangs . 
Lorsque la p r e m i è r e couvée est dé t ru i t e , ils en 
ont une seconde . 

P o u r t o u t le r e s t e , les cotyles de r ivage res
semblen t e n t i è r e m e n t aux aut res h i r u n d i n i d é s , 
et il est inut i le , je crois , d 'en par le r plus lon
g u e m e n t . 
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L E S A T T 1 C O R E S — ATTICORA. 

Die Waldschwalben. 

C a r a c t è r e s . — Les aLlicorcs, q u e l 'on a aussi 

nommées hirondelles des forêts, sont des oiseaux 

très-gracieux, aux ailes a l l ongées ; à p r e m i è r e et 

deuxième rémiges égales et les plus l o n g u e s ; à 

bec petit e t m i n c e ; à tarses élevés et grêles , à 

doigts cour t s ; à queue fourchue . L e u r p l u m a g e 

est roide et a un éclat méta l l ique . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — • Tou tes les 

espèces qui a p p a r t i e n n e n t à ce genre h a b i t e n t 

l'Afrique et l ' A m é r i q u e du S u d . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On les t r ou 

ve su r tou t dans les forêts, et ils n i chen t dans 

les troncs des a rb re s c reux . 

LATT1C0RE FASCIÉE — ATTICORA FASCIATA. 

Die liwidschwalbe, the white-breasted Sviallow. 

Cornctr-rc*. — L ' a t t i co re fasciôe ( f i g . 1 SI ) est 

ent ièrement no i re , à reflets bleus mé ta l l iques , 

sauf une bande en travers de la poi t r ine et les 

jambes, qui sont b l a n c h e s . Elle a 16 cent , de 

long ; l 'aile pliée m e s u r e 11 cen t . , et la queue 8. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Celte espèce 

habite le nord du Brés i l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Elle Vit 

exclusivement dans les forêts ; chasse sa proie 
au-dessus des cours d ' e a u ; se pose sur les b ran 
ches des a rbres qu i s u r p l o m b e n t les r ivières, et se 
montre toujours vive et ga ie . 

L E S PROGN'ÉS — PROGNE. 

Die Seglerschwalben. 

C a r a c t è r e s . — Les prognôs forment la t r a n 

sition des h i r u n d i n i d é s aux cypsél idés . Ce 

sont de robustes oiseaux, aux ailes longues et 

larges, dépassan t la q u e u e , qui est large et four

chue. Leur bec est p lus long que la moi t ié de la 

tête, robus te , c o m p r i m é de la base à la po in te , 

à mandibule supér ieure infléchie et dess inant au 

profil, une courbe régul iè re bien p r o n o n c é e ; 

leurs tarses sont robustes , cour t s et n u s ; leurs 

doigts sont p lus épais q u e ceux des au t res h i 

rundinidés ; leurs ongles sont méd ioc res , et leur 

plumage est ro ide . 

LA rnOGJVÉ POURPRE — PROGNE PURrUREA. 

Die Purpurschvinlbe, the Purple Swallow. 

C a r a c t è r e s . — La progné pourp re a 20 cen t , 

de long et 42 cent , d ' e n v e r g u r e ; l'aile pliée 

mesure 13 cent , et la q u e u e 7 ; les pennes cau

dales méd ianes n 'on t que 5 cen t . La femelle est 

un peu plus pet i te q u e le mâ le . Celui-ci, à l 'âge 

adu l t e , a tou t le p lumage d 'un bleu noir , à r e . 

flets p o u r p r e s ; les pennes des ailes et de la q u e u e 

d 'un b run n o i r â t r e ; l 'œil b r u n foncé ; le bec 

n o i r ; les pieds d 'un no i r -pou rp re . 

La femelle a l a lè te gr i s -brun , à taches moi

r e s ; son p lumage , à te in te plus grise que celui du 

m â l e , est orné de taches longi tudinales noires 

sur les part ies infér ieures . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e , — Cette espèce 

habi le l 'Amér ique sep ten t r iona le , e t se m o n t r e 

t rès-acc idente l lement en E u r o p e . On cite p lu 

sieurs cap tu res faites dans la G r a n d e - B r e t a g n e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après A u -

dubon , la p rogné p o u r p r e se m o n t r e aux envi

rons de la Nouvel le-Orléans , en t r e le 1 " et le 

9 février, quelquefois m ê m e p lus t ô t ; on la 

voit a lors passant dans l ' in té r ieur de la ville et 

sur la r ivière . P rès des ch u t e s de l 'Ohio, elle 

n 'a r r ive que le 15 mars , par pet i tes bandes de c inq 

à six individus , et ne s'y m o n t r e en g rand n o m b r e 

qu ' à la fin de m a r s . Elle n ' appara î t dans le Mis

sour i qu ' en t r e le 10 ou le 15 avr i l ; elle y reste 

j u s q u e vers le mi l ieu d 'août et se dir ige ensui te 

vers le sud. Les p rognes pourp res se r a s semblen t 

alors en bandes de c i n q u a n t e ou cent su r u n 

clocher , sur un grand a rb re , et p a r l e n t de là 

pour e n t r e p r e n d r e l eu r voyage . 

Le vol de la p rogné p o u r p r e ressemble assez 

à celui de la chél idon des fenêtres. Quoiqu 'on ne 

puisse pas le c o m p a r e r à celui de l 'h i rondel le de 

c h e m i n é e , pour l 'élégance e t la vitesse, il est 

n é a n m o i n s r ap ide et grac ieux. C o m m e tous les 

h i rund in idés , c 'est en volant qu 'e l le boi t , et se 

ba igne ; cependan t , elle se pose assez souven t à 

t e r re , e t , ma lg ré la brièveté de ses p a t t e s , elle 

s'y m e u t avec assez d 'adresse p o u r pouvoi r 

y chasser les insectes ; elle cou r t m ô m e avec une 

cer ta ine agili té au mil ieu des b r a n c h e s d ' a rb res , 

sur lesquel les on la voit souvent se poser . 

La p rogné p o u r p r e est aussi hard ie , aussi 

courageuse que l 'h i rondel le r u s t i q u e . Elle pour 

suit et harcè le les ca rnass ie r s , mammi fè r e s et 

oiseaux, n o t a m m e n t les chats , les ch iens , les fau

cons , les cornei l les , les v a u t o u r s . Elle se préc i 

pite avec fureur con t r e les r apaces , les tour

m e n t e , ne leur laisse pas un ins tan t de repos 

avant qu ' i ls se soient éloignés de son n id . 

Dans p resque tous les Éta ts du cen t r e , on 

dispose des caisses où vont se loger ces oiseaux ; 

ou b ien , l 'on suspend aux a rb res des calebasses 

vides et percées d 'un t rou , dans lesquelles ils 
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a iment à n i che r . Ils chassen t les au t res oiseaux 
q u i voudra ien t s'y é tabl i r , et ne souffrent d a n s 
leur voisinage la présence d ' a u c u n e des espèces 
qui ont le m ê m e m o d e de nidification. 

L e u r chan t est agréable , sans ê t re var ié . Le 
gazou i l l emen t que le mâle fait e n t e n d r e dès le 
m a t i n est le signal de l ' approche du j o u r . L ' I n 
dien l u i -même est c h a r m é pa r ces o iseaux, et il 
c h e r c h e à les fixer au voisinage de sa h u t t e . 

Dans les Éta ts du cen t re , la p r o g n é pou rp re 
n i c h e à la fin d 'avr i l . Son nid est formé de b r a n 
ches sèches , d ' he rbes , de feuilles, de p l u m e s . 

Chaque couvée est de q u a t r e a six œufs. A la fin 
de mai , les pet i ts de la p r e m i è r e couvée ont pris 
l eur essor ; ceux de la seconde qui t ten t le n id au 
mil ieu de ju i l l e t . Dans la Louis iane et dans les 
au t re s Éta t s du sud, il y a souvent une t ro is ième 
pon te . 

Le mâ le a les soins les plus t endres pour sa 
femelle qui couve ; il res te près d'elle et c h e r c h e 
à la d is t ra i re pa r son chan t et son gazoui l lement . 
Il arr ive souvent que p lus ieurs pa i res n ichen t les 
u n e s à côté des a u t r e s , et la mei l leure h a r m o n i e 
ne cesse alors de r égne r en t re elles. 

L E S C Y P S É L I D É S — CYPSELL 

Die Segler. 

Dans q u e l q u e s ouvrages r écen t s , on a éloigné 
les cypsélidés des h i r u n d i n i d é s , p o u r les rappo-
cher des colibris . Pour ceux qui n ' a t t r i b u e n t 
a u c u n e va leur aux m œ u r s des an imaux , ce l le 
sépara t ion est fondée. On ne peu t n ier , en effet, 
qu ' i l n 'y ait de g randes différences d 'organisa
t ion entre les cypsélidés et les h i rund in idés : 
les cypsélidés se" r a p p o r t e n t à u n type bien dé
fini, et il est par fa i tement j u s t e d 'en faire u n e 
famille à p a r t ; ma i s , si on l ient compte de la 
somme des ressemblances , on t rouvera qu 'e l le 
est plus considéralde en t r e les h i rund in idés et 
les cypsél idés, q u ' e n i r c ceux-ci et les colibris . 

En ou t r e , cer taines espèces exot iques é tabl issent 
u n e t rans i t ion t r è s -na tu re l l e en t re les h i r o n d e l 
les et les véri tables m a r t i n e t s , tandis q u ' o n ne 
trouve pas u n e parei l le gradat ion en t re ceux-ci 
et les colibris . 

Les cypsélidés on t la phys ionomie des h i r u n 
d in idés ; c e p e n d a n t ils en diffèrent par l 'absence 
de muscles la ryngés , et la forme de leurs ailes 
el de leur q u e u e est la m ê m e q u e celle que l'on 
observe chez les col ibr is . Mais doi t-on a t t r ibue r 
a ces carac tè res la va leur de ca rac tè res d 'ordres? 
Ne faul-il pas plutôt r ega rde r la sépara t ion de 
ces deux groupes c o m m e le résul tat d ' u n e fan-
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taisie m a l h e u r e u s e , suivant l 'expression de 

Re ichenbach? 

C a r a c t è r e s . — Voici d 'a i l leurs les ca rac tè res 

que l'on r e c o n n a î t aux cypsél idés . Ce sont des 

oiseaux de pet i te ou de m o y e n n e tai l le . Ils ont 

le corps a l longé , le cou cour t , la tê te la rge , peu 

b o m b é e ; le bec pet i t , cour t , faible, t r i angu la i r e , 

très-large à sa ba se , c o m p r i m é l a t é r a l emen t vers 

la pointe , l é g è r e m e n t fléchi; la fente bucca le 

énorme. Les ailes sont é t ro i tes , r ecourbées en 

forme de lame de s a b r e ; les p e n n e s de la ma in 

ou pr imaires sont au n o m b r e de dix, la p remiè re 

est g é n é r a l e m e n t la p lus l ongue ; dans que lques 

espèces, elle est u n peu plus cou r t e q u e la se

conde ; les p e n n e s du bras ou pennes seconda i 

res ne sont q u ' a u n o m b r e de sept ou h u i t ; elles 

sont larges , a r rond ie s , un peu échancrées à leur 

ex t rémi té . La q u e u e var ie : elle est t an tô t 

cour te , t an tô t l ongue , plus ou moins profondé-

BRKHH. 

m e n t échanc rée , e t formée de dix pennes s e u 

l emen t . Les tarses sont cour t s et épais ; les 

doigts , c o u r t s , a r m é s d 'ongles c o m p r i m é s la té 

r a l e m e n t , for tement r ecourbés et t r è s -acé rés . 

Les p l u m e s sont en généra l pet i tes ; l eur cou leu r 

est s o m b r e , et r a r e m e n t elles p r é s e n t e n t u n 

éclat mé t a l l i que . 

D 'après Nitzsch, a les cypsél idés, ou au mo ins 

le m a r t i n e t noir , r e s semblen t aux h i rondel les 

par les formes extér ieures c o m m e par cer ta ins 

détails d 'o rgan i sa t ion ; mais ils en diffèrent p.ir 

la forme du squelet te du c r â n e , n o t a m m e n t par 

celle des os pala t ins , par les d imens ions du bras 

et de la m a i n . Ils se r a p p r o c h e n t des h i m n d i n i -

dés e t de beaucoup d 'oiseaux c h a n t e u r s par la 

présence d 'os p n e u m a t i q u e s , la forme des sacs 

aér iens , celle du foie, pa r la p résence de deux 

p a n c r é a s ; mais d 'un au t r e côté ils ont des ca

ractères qui leur sont p ropres . » 

III — 280 
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Le s t e r n u m , chez les cypsélidés, est g rand , 
p lus long que la rge , plus large en a r r i è re qu ' en 
avant , sans por t ion m e m b r a n e u s e , à b r é c h e t 
g rand et élevé. L ' h u m é r u s est plus cour t , les os 
de la m a i n plus longs que chez les h i r u u d i n i d é s ; 
l ' h u m é r u s est p n e u m a t i q u e et p résen te trois 
apophyses p resque c r o c h u e s ; il n 'es t pas plus 
long que la seconde pha lange du doigt le plus 
g rand . « Les colibris seuls on t un b ra s aussi p e 
tit, u n e m a i n aussi longue . Les doigts des pat tes 
p r é sen t en t aussi des par t icu la r i t és cu r i euses . 
Tand i s que chez les a u t r e s oiseaux le pouce a 
deux pha langes , le doigt in te rne t ro is , le m é 
dian qua t r e et l 'externe c inq, chez les cypsél i 
dés , ces n o m b r e s son t deux, t ro is , t ro is , t r o i s ; 
le doigt m é d i a n paraî t ê tre ainsi raccourc i d ' u n e 
pha l ange , le doigt ex te rne de deux . (Durmeis le r 
fait r e m a r q u e r que ce ca rac tè re ne s 'appl ique 
qu ' aux mar t ine t s p r o p r e m e n t dits.) Le la rynx 
infér ieur ne possède q u ' u n e pai re de musc les 
assez faibles. La langue es t p resque aussi p la te , 
aussi la rge , aussi po in tue en avant que chez les 
h i r u n d i n i d é s . Le j abo t n 'exis te p a s ; le ventr icule 
s u c c e n t u r i é est pet i t ; l ' e s t o m a c , f a ib l emen tmus -
c u l e u x ; l ' intest in, cour t , sans t races de c œ c u m s . i ; 

Si l'on c o m p a r e ces ca rac tè res à ceux ries h i 
rund in idés et des col ibr is , on p o u r r a i t définir 
les cypsé l idés : des h i rondel les ayan t des ailes et 
une q u e u e de co l ib r i . Si on a t t r ibue n n e 
grande valeur à la p ré sence d 'une seule pai re de 
musc les laryngés , d 'un au t re côté on ne peut pas 
ne poin t tenir compte du grand déve loppement 
du pancréas qu'offrent les cypsélidés et les h i 
r u n d i n i d é s ; si l 'on t rouve une ressemblance en
t re les organes digestifs des premiers et ceux 
des col ibris , on ne peut nier celle qu i existe 
é g a l e m e n t en t re les mar t ine t s et les h i ronde l l e s , 
l e u r bec est conformé de la m ê m e man iè r e , ou 
du moins peu t -on r e c o n n a î t r e dans la forme 
du bec des cypsél idés, celle du b e c des h i r u n 
d in idés , tandis qu ' i l n ' e n est plus de m ê m e 
des colibris . 

Mais si au lieu de n o u s en t en i r aux s imples 
ca rac tè res phys iques , nous observons les m œ u r s 
•de ces oiseaux, nous ne serons plus embar ra s sés 
p o u r savoir où. les p lacer . Ils n ' on t r ien de c o m 
m u n , sous ce rappor t , avec les colibris , et il de
vient impossible de les é loigner des h i rund in idé s . 

_ D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . -—Les Cypsélidés 

sont r é p a n d u s sur toute la surface de la te r re ; 
on les t rouve sous tou tes les zones, les contrées 
polaires exceptées , e t sous toutes les lat i tudes, 
depuis les bords de la m e r j u s q u ' à la l imite des 
neiges é ternel les . 

Mir-ura, h a b i t u d e s e t rc'ginie. — On r encon 

t r e les cypsélidés dans les forêts , aussi bien que 
dans les l ieux déboisés ; mais ils hab i t en t su r tou t 
les monLagnes et les villes, car ils y t rouven t dans 
les m u r s et les parois de roche r s des endroi t s 
excellents pour n i che r . 

Les cypsélidés sont des oiseaux essent ie l le
m e n t aé r i ens . Depuis les p r e m i e r s r ayons du 
mat in j u s q u ' a p r è s le c o u c h e r du soleil, ils sont 
sans cesse en m o u v e m e n t . J a m a i s ils ne s e m 
b len t fa t igués ; que lques h e u r e s de sommei l pa
ra issent leur suffire a m p l e m e n t . Ils p a r c o u r e n t 
sans fatigue des centaines de lieues. Ils volent à 
une très g rande h a u t e u r , et d ispara issent môme 
aux rega rds . L e u r vol les fait r e conna î t r e de 
loin. L e u r s ailes é t endues , semblab les à un crois
sant , se meuven t avec une tel le r ap id i t é , qu ' on 
dirai t les ailes d 'un insecte ou d 'un col ibr i . 
Parfois ils sont assez long temps sans ba t t r e des 
ailes ; ils c h a n g e n t de di rec t ion en les inc l inant 
l é g è r e m e n t d 'un côté ou de l 'autre , en r e m u a n t 
la queue d 'une man iè re si insensible que nous 
ne pouvons nous en apercevoi r ; et cependan t , 
ils fendent l 'air avec la rap id i té de la flèche. Us 
se t o u r n e n t , se r e t o u r n e n t de tous c ô t é s ; mais 
leurs m o u v e m e n t s sont bien moins g rac ieux q u e 
ceux des h i rund in idé s . A t e r r e , ils sont on ne 
peut plus maladro i t s ; ils ne peuvent m a r c h e r , à 
peine r ampen t - i l s p é n i b l e m e n t . P a r c o n t r e , ils 
g r i m p e n t assez bien le long des m u r s ou des pa 
rois de r o c h e r s . . 

Leur activité incessan te l eur fait dépense r 
beaucoup de force, et exige u n e a l imenta t ion 
abondan t e . Aussi les cypsélidés sont-ils p lus vo-
races que tous les h i r u n d i n i d é s ; ils dé t ru i sen t 
par conséquen t des quan t i t é s cons idérab les d ' in
sectes ; ils mangen t su r tou t ceux qu i se t rouven t 
dans les plus hau tes régions de l ' a tmosphère et 
qui nous sont p re sque c o m p l è t e m e n t i nconnus . 
Combien un m a r t i n e t de la taille d ' une grive eh 
dévore- t - i l cri un j o u r ? C'est ce que j e ne p o u r 
rais d i r e ; mais c e r t a inemen t le n o m b r e doit en 
être i m m e n s e ; car ces oiseaux m a n g e n t p e n d a n t 
t ou t le t emps qu' i ls volent , et ils volent en que l 
q u e sorte tou te la j o u r n é e . 

La vue est t rès-développée chez les cypsélidés ; 
l'œil est g rand , dépourvu de cils. Après la vue; 
vient l 'ouïe. 11 est difficile de se p rononce r à 
l 'égard des aut res sens . 

Leur in te l l igence paraî t fort incomplèLe. 

Les cypsélidés sont sociables, mais t u r b u l e n t s ; 
ils sont quere l l eurs et con t inue l l emen t en lu t te 
e t en d i spu te , soit en t re eux , soit avfec les a u 
tres oiseaux. Us ne sont ni p r u d e n t s ni m ê m e r u -
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âés ; ils sont violents , et exposent leur vie sans 

réflexion. 

Tous les cypsélidés qui h a b i t e n t les zones 

tempérées sont des oiseaux mig ra t eu r s ; ceux qui 

vivent sous les t rop iques ne voyagent que dans 

des l imites res t re in tes . Beaucoup é m i g r e n t t r è s -

régul iè rement . Ils a r r ivent et pa r t en t à jou r fixe. 

La durée de leur séjour dans u n pays est t rès-

variable, sans qu 'on en puisse conna î t r e la cause . 

Les espèces qui hab i t en t le cen t re de l 'Afrique 

quit tent à cer ta ins m o m e n t s les l ieux où elles 

ont établi l eurs n ids , p o u r y revenir p lus tard ; 

c'est un fait que j ' a i b ien observé . Il en est de 

môme, disent les au teurs , de celles qu i vivent 

dans le sud de l'Asie et dans l 'Amér ique mér i 

dionale. 

Les cypsélidés m ig ra t eu r s res tent si peu de 

temps dans leur pa t r ie , qu ' à peine arr ivés , ils se 

hâtent de cons t ru i r e l eu r s n ids . Les mâles se 

poursuivent en poussan t de grands cris ; ils se 

livrent dans les airs des comba t s furieux, et 

cherchent à déposséder de leur nid ceux qui 

l'ont déjà cons t ru i t . Ce nid diffère de ceux de tous 

lesautres o iseaux. Que lques -uns s e u l e m e n t font 

des nids qui ressemblen t plus ou .moins à ceux 

des h i rundin idôs ; b e a u c o u p se c o n t e n t e n t d ' a 

masser au fond d ' une cavité qu ' i ls on t choisie 

du foin, de la pail le, e t c . , qu ' i ls en t re lacen t 

grossièrement. Mais toujours les m a t é r i a u x qui 

composent ce nid sont agglu t inés par la salive 

de l 'oiseau. Il y a plus : chez q u e l q u e s espèces, 

le nid est e n t i è r e m e n t formé par cet te salive 

visqueuse. 

Les cypsélidés ponden t un pet i t n o m b r e d'oeufs. 

Ces œufs sont généra lement cy l indr iques et 

blancs. La femelle seule les couve . Les deux pa 

rents nourr i ssent et élèvent leurs pet i t s . Chaque 

couple a une ou deux couvées par an . 

Les cypsélidés ont leurs e n n e m i s ; mais ils sont 

peu nombreux . L e u r vol rap ide les fait é c h a p p e r 

àplus d 'un péril ; seuls , les faucons les plus légers 

sont capables de cap tu re r un mar t ine t au vol. 

Les jeunes sont exposés aux a t t aques de tous les 

petits carnassiers g r i m p e u r s . Enfin il est cer ta i 

nes espèces que l ' h o m m e poursu i t . 

C a p t i v i t é . — A u c u n e espèce de cet te famille 

ne supporte la captivité ; t en i r un cypsôlidô 

en cage, est chose imposs ib le . 

L E S D E N D R O C H É L I D O N S — 

DENDliOCHELlDON. 

Die B'.iumsegler. 

C a r a c t è r e s . — Les dendroché l idons , ou mar

tinets des arbres, é tabl issent en que lque sor te le 

passage en t re les h i rondel les e t les marLinets 

p r o p r e m e n t di ts . Ils sont carac tér i sés par un 

corps é l a n c é ; des ailes t r è s - longues ; u n e q u e u e 

t rès - fourchue , les rec t r ices les plus ex té r ieures 

dépassant de b e a u c o u p les au t res ; des pieds 

conformés c o m m e ceux des h i ronde l les , c 'es t -

à-dire formés de trois doigts dir igés en avant , 

en t i è r emen t divisés, non c o m p r i m é s , t rès iné

gaux, e t d ' u n " p o u c e dir igé en a r r i è re et non r é 

vers ib le . Les dendroché l idons se d is t inguent 

aussi pa r l ' a l longement en forme de h u p p e des 

p lumes occipi ta les et par divers o r n e m e n t s en 

forme d 'a igre t tes ou de m o u s t a c h e s , a u - d e s s u s 

et au -dessous des yeux . 

L e u r squelet te ne présen te r ien de par t icu l ie r 

Ces o iseaux ont u n e vésicule bi l iaire, ce qui 

ne s 'observe pas chez les m a r t i n e t s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Toutes les es

pèces a p p a r t e n a n t à ce genre hab i t en t les Indes 

et les îles avoisinanf.es, l 'Austra l ie et l 'Afrique. 

LE DEMDHOCI1ÉLIDON KLECHO — 
DEXDK0CHELIDD1S KLECHO. 

Der Klecho, the Klecho Swullow, 

C a r a c t è r e s . — Le k lecho , que les Malais a p 

pellent manuk pedang, ou o i seau-épée (fig. 132), 
a 19cen t . de long ; l'aile pliée mesu re 16 cen t , et 
la q u e u e 8 . Il a le dos d 'un beau vert m é t a l l i q u e ; 
les couver tures supér ieures de l'aile b l e u e s ; les 
rémiges et les rec t r ices no i râ t res , avec les ba rbes 
externes bleues ; les p lumes de l 'épaule b lanches , 
le c roupion , la gorge et la poi t r ine d 'un gris cen
d r é ; le ventre b l anc . L 'orei l le est m a r q u é e d ' une 
tache b r u n - r o u x chez le m â l e , no i re chez la fe
mel le . 

Mo>urg, h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Tous les 

dendroché l idons diffèrent n o t a b l e m e n t des au
tres oiseaux de la m ô m e famille, sous le rappor t 
de leurs m œ u r s et de leurs h a b i t u d e s . Us vivent 
dans les jongles e t les fourrés , mais su r tou t dans 
la p l a ine . 

D'après J e rdon , on en voit aux Indes des t r o u 
pes parfois n o m b r e u s e s , mais d 'ord ina i re r édu i 
tes à q u e l q u e s i n d i v i d u s s e u l e m e n t , qu i t an tô t sa 
pe rchen t sur les arbres secs, dépoui l lés de l eu r 
feui l lage; tantôt fendent l 'air d 'un vol r ap ide . Ils 
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se t i e n n e n t s u r t o u t au vois inage des cours d ' eau . 
Au repos, ils dressen t et r aba t t en t c o n s t a m m e n t 
l eur h u p p e . En volant, ils font e n t e n d r e un cri 
pe rçan t , qui trahk. de loin leur présence, et que 
l 'on pourra i t expr imer par les syl labes: kia, kin, 

.kia; t and is que , quand ils sont pe rchés , ils d i 
sent une pet i te chanson , q u e l'on a c h e r c h é à 
r e n d r e par les syllabes : tschiffel tschaffel kleko 

klekn. 

Rerns te in n o u s a d o n n é des détails t rès- in té
ressan t s sur le mode de reproduc t ion du k lecho . 
«Cet oiseau, dit-il, cons t ru i t son nid d 'une façon 
tou te par t icu l iè re . Tand i s que les au t re s espèces 
n i chen t le long des roche r s ou des mura i l l es , dans 
des fentes, dans des crevasses, lui établ i t son nid 
sur les b r a n c h e s les plus élevées. Ce n id , par 
sa forme demi - sphér ique , par la man iè re dont les 
ma té r i aux sont disposés, r e ssemble assez à celui 
d e l à s a l a n g a n e ; il est c e p e n d a n t b ien plus pe 
ti t , bien moins profond. Tous ceux que j ' a i exa
minés n ' ava ien t q u e 1 0 i n i l l i m . d e profondeur 
et 40 de d iamèt re . Ce nid, fixé à un pet i t r a m e a u 
hor izonta l qu i en forme la paroi pos té r ieure , r es 
semble ainsi a une peti te coupe , et e s t a peine 
suffisant pour recevoir un œuf. Les paro is en sont 
excess ivement minces : on dira i t u n e feuille de 
p a r c h e m i n . Elles sont formées de p l u m e s , de li
chens , d 'écorces , le tout lié ensemble par une 
m a t i è r e visqueuse, t r è s -p robab lement pa r de la 
salive : à l 'époque des a m o u r s , les glandes sali-
va i r e sdeces o i scauxdeviennent t rès - turgescentes . 
Le nid est si peti t , si fragile, que l 'oiseau, ne p o u 
van t s'y poser , se t i en t sur la b r a n c h e , et couvre 
avec son ventre le nid et l 'œuf un ique qui s'y 
t rouve . Celui ci a 2 3 mi l l im. dans son d i amè t re 
long i tud ina l , et 19 dans son p lus g rand d i amè t re 
t r ansve r sa l ; il est de forme ovale t r è s - régu l i è re ; 
l 'on ne p e u t y d i s t inguer un gros bou t et un pe- \ 
t i t bou t . Il est d 'un b leu azuré , qui pâli t lors
q u e l 'œuf a été v idé . D'après mes observat ions, 
cet oiseau n iche deux fois par an : u n e p r e m i è r e 
fois en m a i ou en j u i n , u n e seconde fois peu 
après la p r e m i è r e n i c h é e ; le m ê m e nid lui sert 
p o u r ses deux couvées. 

« Cette d ispropor t ion appa ren te en t re la taille 
de l 'oiseau, la g r a n d e u r de son nid et celle de 
son œuf, m e rend i t cu r i eux d 'observer le j e u n e . 
P e u de j o u r s a p r è s son éclosion, il ne devai t évi
d e m m e n t p lus pouvoir se loger dans le nid. Je 
laissai donc un couple de ces oiseaux couver 
en paix. 1 eu de j o u r s après sa na i ssance , le p e - , 
t i t remplissai t en t i è r emen t le nid ; à ce m o m e n t 
il le qui t ta , et pri t la pos ture qu 'ava i t la fe
melle quand elle couvai t , c 'es t -à-di re qu ' i l se t int 

sur la b r a n c h e , son vent re reposant sur le n id . 
Dans cet état , ce j e u n e oiseau deviendra i t u n e 
proie facile p o u r tous les r a p a c e s , s'il ne savait , 
pa r u n artifice, échapper à leurs r e g a r d s . Il ne 
qu i t t e pas sa position avant qu' i l soit c o m p l é l e -
m e n t d é v e l o p p é ; mais , lorsqu ' i l aperçoi t que lque 
chose de suspec t , il relève le cou , h é n ^ s e toutes 
ses p lumes , se p e n c h e en avant , de m a n i è r e à 
cacher ses pat tes ; il res te ainsi c o m p l è t e m e n t 
immob i l e , et son p l u m a g e m a r b r é de b r u n et de 
noir s 'harmonise si b ien avec la cou leu r des 
b ranches couvertes de l ichens b l anchâ t r e s , 
qu ' i l est fort difficile de l 'apercevoir . Plus lard, 
lorsqu ' i l fut devenu g r a n d , j e fis coupe r la b r a n 
che avec le nid qui y était a t t aché . Le petit se c o m 
por ta de m ê m e , et d e m e u r a immobi l e . Il fit donc 
le con t ra i r e de ce q u e font les au t re s j eunes oi
seaux que nous voyons dir iger leurs becs large
m e n t ouverts vers tous ceux qui s'en a p p r o c h e n t , 
en poussant des cris plaintifs. » 

Le k lecho se t rouve aussi à Java ; mais il n 'es t 
c o m m u n nul le pa r t , c o m m e on peu t le conc lure 
d ' u n e fécondité si b o r n é e . 

L E S S A L A N G A N E S — COLLOCALIA. 

Die Salanganen. 

C a r a c t è r e s . — Les salanganes sont ces o i 

seaux depuis l ong temps cé lèbres , d o n t on m a n g e 
les n ids . Le genre auque l ils appa r t i ennen t pré
sente les carac tè res suivants : tai l le p e t i t e ; ailes 
assez a l longées , a iguës , la deux ième r é m i g e é t an t 
la plus l o n g u e ; q u e u e moyenne , t r o n q u ée à angle 
droi t ou l égè remen t é c h a n c r é e ; bec pet i t , for
t e m e n t r e c o u r b é ; ta rses n u s , cour t s , re la t ive
m e n t r obus t e s ; doigts a n t é r i e u r s p re sque é g a u x ; 
le pouce dir igé en a r r i è re , et non versat i le . Leur 
p l u m a g e est assez ra ide ; les cou leurs en sont 
t rès-s imples . 

Leurs organes in te rnes o f f ren lcomme pa r t i cu 
larité l ' ex t rême déve loppement des glandes sa-
livaires. 

LA SALANGANE PROPREMENT DITE — COLLOCALIA 
IXIDIFICA. 

Die Salangane, the esculent Swallow. 

C a r a c t è r e s . — L'espèce la p lus c o m m u n e , la 
sa langane p r o p r e m e n t dite (Pl . Xl l l ) , a d e 13 à 
14 cent , de long et environ 33 cent , d ' envergure ; 
l'aile pliée mesu re 12 à 13 cent , et la q u e u e 6 ; les 
ree t r ices méd ianes on t à peine I cent , de moins 
q u e les la téra les . Le dessus du corps est d 'un 
b r u n grisâtre foncé ; le dessous est d 'un gris 
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brunâ t re c la i r ; les ailes et la q u e u e sont no i r â t r e s ; 

une t ache b l anche se t rouve en avant de l 'œil . 

Les vieux, oiseaux ont un léger reflet méta l l ique 

gr is -verdâtre , q u e ne présen ten t pas les j e u n e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On a cru long

temps que la sa langane p r o p r e m e n t d i te n ' h a 

bitait que les lies de la Sonde ; mais , dans ces 

derniers t e m p s , on l 'a t rouvée aussi dans les 

montagnes d ' A s s a m , dans le Nilgerr is , dans le 

Sikkim et à Ceylan. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les détai ls 

sur les m œ u r s e t les hab i tudes des sa langanes 

abonden t ; c e p e n d a n t bien des faits n o u s é c h a p 

pent encore . 

D'après J u n g h u h n , .sur les côtes de J a v a , elles 

volent au tour des récifs où v iennent se br i ser les 

flots, et y c h e r c h e n t leur n o u r r i t u r e . On trouve 

dans leur e s tomac des insectes et des vers . Elles 

glissent, m ê m e la n u i l , a v e c l a rap id i t éde laflèche 

au travers des ouve r tu re s les plus é t ro i tes . Elles 

nichent dans des cavernes le long du r ivage . Le 

fond de ces cavernes est souvent couver t pa r 

l'eau de la m e r ; l ' en t rée en est é t roi te , libre lors 

de la marée basse , parfois e n t i è r e m e n t cachée 

par les vagues p e n d a n t la m a r é e h a u t e . L 'o iseau 

profi te,pour e n t r e r o u pour so r l i c ,du m o m e n t où 

la vague s 'avance ou r ecu l e . On t rouve q u e l q u e 

fois des sa langanes sur des roche r s , loin de la m e r . 

« A la fin de d é c e m b r e 1846, r acon te J e r d o n , 

je visitai une caverne de l'île des P i g e o n s , p rès 

d 'Honoré ; mon gu ide m 'a s su ra que les oiseaux 

y arriveraient en t re 8 et 9 h e u r e s du soir . Je 

le chargeai de m ' e n p r e n d r e ; il revint le lende

main, et m ' a p p o r t a p lus ieurs sa langanes vivan

tes, qu ' i l avait cap tu rées dans u n nid, à 9 h e u r e s 

du soir. 

« Dans une au t re cave rne , que je visitai au mois 

de mars , je t rouvai de c inquan t e à cent n i d s ; 

quelques-uns con tena ien t des œufs . La p l u p a r t 

étaient r é c e m m e n t cons t ru i t s . Il y avait là envi

ron une vingtaine de couples de sa langanes . 

« Près de Darjil ing, les sa langahesse m o n t r e n t 

souvent en t rès -grand n o m b r e . Au di re d e T i c k e l , 

elles apparaissent en août , se d i r igeant vers le 

sud-ouest . J ' en ai souvent vu des bandes n o m 

breuses, s 'abat tant sur le sol, e t volant toujours 

avec une rapidi té ex t raord ina i re , a 
C'est sur tout par leurs nids q u e les sa langanes 

sont connues et depuis l ong t emps célèbres : les 

histoires à cet égard a b o n d e n t . « S u r la côte de 

Chine, d i t B o n t i u s , on voit de peti ts oiseaux du 

genre dés h i rondel les , q u i ar r ivent de l ' in tér ieur 

du pays pour n iche r sur les falaises le long de 

la m e r ; ils r amassen t dans l ' écume de la m e r 

u n e mat iè re géla t ineuse, p r o b a b l e m e n t du iper-

maceli ou du frai de poisson, et ils en const ru i 

sent leurs n ids . Les Chinois enlèvent ces n ids des 

falaises et les appo r t en t aux Indes , où ils les ven

dent t rès cher . On les fait cu i re dans du bouil

lon de poule t ou de mou ton , et c'est un plat fort 

es t imé des g o u r m e t s , n 

J u s q u ' à ces de rn i e r s t e m p s , on ass ignai t à ces 

nids la m ê m e or ig ine . Tous les voyageurs s 'ac

corda ien t à dire q u e la salangane p rena i t dans 

la m e r les ma té r i aux don t elle forme son n id . 

Kaîmpfer raconte q u e des pêcheurs chinois lui 

ont assuré que ce nid n 'é ta i t composé que 

de la cha i r d 'un g rand p o u l p e , à laquel le l 'oi

seau fait subi r u n e sor te de prépara t ion . R u m -

phius décr i t u n e pet i te p lan te , mol le , c o m m e 

car t i lag ineuse , moi t ié t r a n s p a r e n t e , lisse et vis

queuse , de cou leu r b lanche et r o u g e , qu i croi t 

aux bords de la m e r , sur les rochers et s u r les 

coqui l lages , et dont la sa langane se servirai t pour 

cons t ru i re son nid. Il m e t cependan t en d o u t e 

lu i -même la réa l i té de son asser t ion , ef, il r e 

garde c o m m e vra i semblab le q u e les sa langanes 

bât issent leurs n ids avec u n de leurs p rodu i t s 

d ' exc ré t i on ; Po ivre , écr ivant à Buffon, lui dit 

avoir observé que la surface de la m e r , en t r e 

Java et la Coch inch ine , e t en t r e S u m a t r a e( la 

Nouvelle-Guinée, é tai t couver te d 'une subs tance 

semblable à de la colle forte à demi délayée , 

subs tance qu i , en se coagulant , ressembla i t p a r 

fa i tement à la ma t i è re des nids de sa langane . 

Raffles r evenan t à l 'opinion de R u m p h i u s , consi 

dère la ma t i è r e qu i compose les nids c o m m e un 

produ i t de sécrét ion, e t dit que les efforts de l'a

nimal p o u r l ' émet t re sont te ls , qu ' à ce p r o d u i t 

est mêlé du s a n g . H o m e , ayant ouvert l ' e s tomao 

d 'une s a l a n g a n e , t rouva les condu i t s e x c r é 

teurs des glandes s tomacales t rès -développés , à 
ouver ture tubu lée et divisée en plus ieurs lobes, 

c o m m e les pétales d 'une f leur ; ces lobes séc ré 

te ra ien t d 'après lui le m u c u s qui forme le n id . 

L'analyse ch imique des nids de sa langane a mon

t ré à Marsden que la subs t ance qu i les compose 

t ient le mil ieu en t re l ' a lbumine et la gé la t ine ; 

qu 'e l le résiste l ong temps à l 'act ion de l 'eau 

boui l lante , se gon t l eaû bou t de que lques h e u r e s , 

et , en se desséchant , redevient d u r e , ma i s cas

sante . Enfin, depuis Berns te in , nous savons com

m e n t se cons t ru i sen t ces n ids comest ibles . 

« Nous n e devons pas nous é tonne r , d i t - i l , si 

tant d 'opinions diverses ont e u cour s au sujet de 

la p rovenance de la mat iè re qu i compose les 

nids des sa langanes . Tant que l 'on se fiait aux r é 

cils d ' indigènes ignorants et supers t i t i eux , t a n t 
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q u ' o n se contenta i t de c o m p a r e r les caractères 
ex té r ieurs de cet te subs tance avec ceux d ' au t re s 
ma t i è res c o m p l è t e m e n t différentes, il ne fallait 
pas espérer la l umiè re sur ce poin t . On ne p o u 
vait a r r iver à la vérité q u ' e n observant ces oi
seaux en vie. A la véri té , cela est difficile; car 
ils n i chen t dans des cavernes sombres , p lus ou 
moins impra t icab les , où le jour pénè t r e à peine. 
H e u r e u s e m e n t q u ' u n e espèce voisine, qui hab i te 
Java, et qui y est c o n n u e sous le n o m de kusappi, 
est assez facile à observer , car elle n i che dans 
des lieux abordables , soit à l 'entrée des cavernes , 
soit le long des falaises. P lus ieurs fois, j ' a i pu la 
voir cons t ru i re son n id , ce à quoi je ne suis j a 
mais arr ivé p o u r la sa langane p r o p r e m e n t d i te . 

« La forme des nids comest ibles (ceux de 
la sa langane p r o p r e m e n t dite) est c o n n u e d e 
puis long temps . Ils tessemblent au q u a r t d ' une 
coquille d'œuf, suivant son g rand d i a m è t r e . Ils 
sont ouver t s pa r en h a u t , et le r oche r cont re 
lequel ils sont appl iqués les c lo isonne en a r 
r i è r e . Les parois d u nid sont t rès -minces . Son 
bord s u p é r i e u r se pro longe et forme de c h a q u e 
côté une sor te d'aile assez forte, qui ma in t i en t le 
nid app l iqué con t re le rocher . Ce nid est formé 
d 'une ma t i è re t rans luc ide , b l anchâ t re ou b r u 
n â t r e , et p résen te des stries t ransversales ondu
lées, disposées plus ou moins para l lè lement les 
unes aux au t res . C'est là la seule organisa t ion 
qu ' i ls p r é s e n t e n t . Les n ids foncés, b r u n â t r e s et 
qu i on t le m o i n s de valeur , sont à mon avis des 
d e m e u r e s anc iennes , où des peti ts on t été élevés; 
les blancs ont plus de valeur et sont les plus récem
m e n t cons t ru i t s . D 'autres observateurs r a p p o r 
tent différents nids à deux espèces dist inctes ; 
mais c o m m e j e n 'a i pu m e p rocu re r a u c u n oi
seau pris dans un nid b run , je ne me hasa rde ra i 
pas à t r anche r la q u e s t i o n ; on t rouve d 'a i l leurs 
tous les degrés in te rmédia i res en t re les n ids 
b lancs et les nids b r u n s ; et tous p r é s e n t e n t la 
m ê m e disposi t ion; ce qui me fait c ro i re qu ' i l s 
appa r t i ennen t rée l l ement à une seule espèce . On 
rencon t re des nids don t la face in te rne présen te 
u n e disposi t ion ré t iculée , r é su l t an t de la dessic
cation et de la cont rac t ion de la subs tance e m 
ployée; souvent aussi on r e n c o n t r e des p l u m e s 
enchâssées dans les parois . 

« C'est dans ces nids que la sa langane pond 
deux œufs, r a r e m e n t trois, d ' un b lanc éc la tan t , 
et m e s u r a n t 20 mil l imètres dans leur d iamèt re 
longi tud ina l , et 14 dans leur plus g rand d ia
m è t r e t ransversal . 

« Le nid du kusappi ou sa langane fuciphage 
[collocaha fuciphagi) ressemble ex té r i eu remen t à 

celui de la sa langane p r o p r e m e n t dite ; il en 
diffère c e p e n d a n t essent ie l lement en ce qu ' i l est 
composé de tiges d 'he rbes . La ma t iè re gélat ineuse 
ne sert q u ' à re l ie r ces t iges en t re elles e t à fixer 
le nid con t re le r o c h e r ; aussi est-elle pr inc ipa
lement a b o n d a n t e à la par t ie pos té r i eu re , e t no
t a m m e n t dans les deux a i lerons qui p ro longent 
en a r r iè re le bo rd supé r i eu r . Ces ai lerons m a n 
q u e n t souvent , lorsque le nid s u r t o u t est d 'une 
cons t ruc t ion solide. Je possède u n n o m b r e assez 
cons idérable de nids de kusapp i , q u e l'on a t rouvés 
sous le toit d 'un édifice pub l i c à Batavia. Ils sont 
formés de tiges d 'he rbes , de cr ins de cheval , dis
posés les uns sur les a u t r e s , mais sans ê t re en t re 
lacés ; ils sont agglu t inés ensemble par cet te 
masse géla t ineuse , abondan te su r tou t à la paroi 
pos té r ieure . J 'a i t rouvé trois au t r e s n ids , qui 
étaient composés de subs tances végétales plus 
flexibles, et en t re lacées . Ici , la ma t i è re gélat i 
neuse , étant moins ind ispensable , ne se t rouvai t 
q u ' à la pa r t i e pos té r i eu re , où elle servait à main
teni r le nid contre le roche r . » 

Bernste in revenant ensui te sur les anc iennes 
l égendes , dit avoir observé souvent des kusappis 
en t ra in de bât i r l eurs n i d s ; en avoir tenu p lu 
sieurs en cap t iv i té ; en avoir d i sséqué un g rand 
n o m b r e , et s 'êlre ainsi convaincu q u e cet te m a 
t ière étai t év idemmen t un p rodu i t de sécré t ion . 
Dans ses p r e m i è r e s c o m m u n i c a l i o n s , il insista sur 
le g rand déve loppemen t des g landes salivaires, 
n o t a m m e n t des subl inguales , e t il émi t l ' h y p o 
thèse que ce pour ra i en t bien être les o rganes de sé
cré t ion de la subs tance qui forme le nid. Depuis , 
il en a acquis la preuve ; il a vu que , p e n d a n t la 
saison des a m o u r s , ces g landes devena ien t t u r 
gescentes, p o u r d i m i n u e r de vo lume après la 
p o n t e . 

« Ces glandes sécrè tent u n e quan t i t é considé
rable d 'un m u c u s épais , v isqueux, qu i vient s 'a
masser à la par t ie an t é r i eu re de la cavité b u c 
cale. Ce l iqu ide ressemble assez à u n e solul ion 
sa turée de g o m m e a r a b i q u e ; il est t rès -v i squeux 
et filant. Si l'on en t ire u n fil de la b o u c h e , et 
qu ' on l ' enroule a u t o u r d ' un bâ ton , on p e u t re t i 
re r tou te la salive de la bouche et m ê m e des 
condui t s exc ré teurs . Elle se dessèche t rès - rap i 
d e m e n t , et ressemble tout à fait à la subs tance 
qu i compose les n ids . Au mic roscope , elle pré
sente le m ê m e aspect . Mise e n t r e deux feuilles 
de papier , elle les agg lu t ine c o m m e le ferait 
une solut ion de g o m m e . On peu t de m ê m e en 
en tou re r des br ins d 'he rbe , et les coller les uns 
aux au t res . 

v Quand l 'oiseau c o m m e n c e à cons t ru i re son 
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L ' A C A N T H Y L I S É P I N E U X . 

nid, il vole vers l 'endroi t qu ' i l a choisi , et du 

bout de sa l angue app l ique sa salive con t re le 

r o c h e r ; il répè le ce m a n è g e dix, vingLfois, sans 

jamais s 'éloigner b e a u c o u p . 11 t race ainsi un 

demi-cercle ou un fer à cheval . La salive se des

sèche r ap idemen t , et le nid a une base solide sur 

laquelle il r eposera . Le kusappi se sert de diver

ses subs tances végétales , qu ' i l aggluLine les unes 

aux autres avec sa salive ; la sa langane propre 

ment di te n ' emplo ie q u e sa salive. Elle se pose 

sur la cha rpen te de son n id , pu is , po r t an t la tê te 

a l te rna t ivement à droile e t à g a u c h e , elle en 

élève les parois , et forme ainsi les lignes stratifiées 

dont nous avons par lé plus h a u t . Au m o m e n t du 

travail, que lques p lumes peuvent res te r collées 

par la salive. L ' i r r i ta t ion causée pa r le gonfle

ment des glandes peu t aussi pousser les oiseaux 

à les vider, en les p ressan t ou en les frollant . Des 

lésions peuven t donc se p r o d u i r e , et que lques 

gouttes de sang se mê le r à la salive. La s é c r é 

tion de celle-ci est en r appor t avec le r ég ime de 

l'oiseau. Quand , p e n d a n t q u e l q u e s j o u r s , j ' ava i s 

donné à mes sa langanes b e a u c o u p de n o u r r i 

ture, la sécrét ion salivaire devenai t t rès-abon

dante ; elle tar issai t , au con t ra i r e , q u a n d ces 

oiseaux souffraient de la faim. C'est ce qui 

explique p o u r q u o i , en cer ta ines saisons, les sa

langanes bât issent leurs nids p lus r a p i d e m e n t 

qu 'en d ' au t r e s : dans le p r e m i e r cas, elles on t de 

la nour r i tu re à profus ion; dans le second, elles 

pâlissent. » . · 

U s a g e » e t p r o d u i t s . — Les nids de salanga

nes sont dans que lques con t rées de l 'Orient l 'ob

jet d 'un c o m m e r c e t r è s - i m p o r t a n t . Les caver

nes à salanganes les p lus product ives se t rouven t 

sur là côte mér id iona le de Java . Epp en a visité 

quelques-unes qui se t rouven t dans le r o c h e r 

calcaire de Karang -Ka l long , et qui son t exploi

tées par le g o u v e r n e m e n t ho l landa is . Ce roche r 

plonge ver t ica lement dans la n ie r e t est con t i 

nuellement bat tu par les f lots ; au s o m m e t , se 

trouve un pet i t fort, avec une garn ison de vingt-

cinq h o m m e s chargés de p ro t ége r les chasseurs 

de nids. Sur le bord du roche r , croi t un a rb re 

vigoureux, dont les b r a n c h e s s ' é tendent a u - d e s 

sus de l ' ab îme. E n se c r a m p o n n a n t à Tune d 'e l 

les et en regardan t au-dessous de soi, on voit les 

salanganes voler t ou t au tour du rocher ; elles ne 

paraissent pas plus grandes q u e des abei l les . Les 

chasseurs se laissent descendre t 'un après l ' au t re , 

le long d 'une corde d 'environ qua t r e -v ing t -d ix 

brasses de long ; celui qui la l à c h e , e s t p e r d u . Dans 

l ' intérieur des cavernes , ils sont encore menacés 

par les flots. Ces cavernes sont au n o m b r e de 

neuf; c h a c u n e a son n o m , et on ne p e u t les abor

der qu ' en se la issant glisser le long de la co rde . 

En 1847, la popula t ion de Karang-Ka l long étai t 

de 2,700 âmes , dont 1,500 h o m m e s occupés à la 
chasse des n ids . Ils é ta ien t exempts de toute cor

vée, de tout i m p ô t ; mais ils ne recevaient q u ' u n 

faible salaire de leur t ravai l pér i l l eux . On ne 

récol ta i t les nids que trois fois pa r an . Avant de 

descendre dans les cavernes , les chasseurs fai

sa ient un repas so lennel , p r e n a i e n t un peu d 'o

pium , invoquaien t la déesse Nj'ai Kidul, et pla

ça ient devant son image une offrande abondan te 

de riz. Ces cavernes r appo r t a i en t en m o y e n n e 

-480,000 florins par an . On récol le aussi des nids 

sur d 'au t res points de la côte mér id iona le de 

Java et dans tou t l ' a rchipel i n d i e n ; on les i m 

por te à p e u près tous en C h i n e . 

Aujourd 'hu i encore , ces nids se payen t aussi 

che r qu' i l y a p lus ieurs siècles. Au di re des voya

geurs , c h a q u e a n n é e il en enLreen Chine p lus ieurs 

mil l ions , r ep ré sen t an t une valeur de 3(10,000 li

vres s ter l ing . Les Chinois d is t inguent p lus ieurs 

sor tes de n ids , et les payen t des sommes rée l l e 

men t fabuleuses . 

L E S A C A N T H Y L I S — ACANTHYL1S. 

Die Stachelsegler. 

C a r a c t è r e s . — Les acanthyl is sont c a r ac t é 

r isés par des rect r ices dont la tige dépasse les 

barbes sous forme d 'épines ou de p iquan t s , 

d 'où le n o m de martinets épineux qui leur à été 

I que lquefo is donné. Us ont , en ou t re , des tarses 

a l longés , des doigts m o y e n n e m e n t longs ; un 

pouce t rès- for t , d i r igé en a r r i è re et non révers i 

ble . L e u r p l u mag e est épais . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les acan thy-

lis sont p ropres à l 'Asie, â l 'Afr ique, à l 'Amér i 

que et à l 'Austra l ie . 

L'ACANTHYLIS EPINEUX — ACANTIIYLIS 
ACAUDACUTA. 

Der weissnackiye Staclielsegler. 

C a r a c t è r e s . — L ' a c a n t h y l i s é p i n e u x ^ . 134) a 

23 cen t , de long et 55 cent , d ' enve rgure ; son aile 
pliée mesure 22 cen t , , et la queue 6.11 a la t ê t e ; 
la pa r t i e supé r i eu re du cou, les couver tu res supé
r ieures de la q u e u e , les flancs,les rémiges et les 
r e c t r i c e s d ' u n n o i r s o m b r e , à ref le tsd 'un bleu ve r -
d â l r e j l e d o s et l 'épaule d 'un b r u n c e n d r é ' ; le 
m e n t o n , la poi t r ine e t la n u q u e blancs ; le ventre' 
d 'un b run de suie ; les sous-caudales et une raie 
qui descend s u r l a p a r t i e pos tér ieure e t la/.ciale 
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Fig. 153. L'Acanthylis épineux. 

doigts , qui sont n u s , c o u r t s , à peu près égaux ; 
un pouce a r t i cu lé sur le côté i n t e rne du tarse 
et di r igé en avant ; des ongles étroits , c rochus et 
a i g u s . L e u r q u e u e est f ou rchue et l e u r p l u m a g e 
a des te intes s o m b r e s . 

On signale encore c o m m e carac té r i s t ique , chez 
les m a r t i n e t s , l 'existence d ' u n e di la ta t ion ou 
poche sous - l ingua le , dans laquel le ces oiseaux 
entasseraient des insectes à l ' époque où ils nou r 
r issent leurs pet i t s . 

Dans ces dern ie rs t e m p s , on a séparé des mar 
t inets , sous le nom de cypsiurus, p lus ieurs pet i tes 
espèces qui n 'on t d 'aut res carac tè res distinclifs 
q u ' u n e faible taille e t la r ec t r i c e externe t e r m i 
née en u n e longue poin te . Ces carac tè res ne me 
para issent pas suffisants pour légi t imer cet te 
sépara t ion ; ils p o u r r a i e n t tou t au plus servir à 
caractér iser un g r o u p e secondai re . 

LE MARTINET NAIPf — CYPSELUS PARVUS. 

Der Zwergsegler. 

Caractères. — Le mar t i ne t na in a environ 

14 c e n t , de long et 30 cen t , d ' envergure . Il est 

de la cuisse b l anches , mê lées de q u e l q u e s plu
m e s d ' un bleu noi r t r è s -b r i l l an t ; les barbes in 
t e rnes des pennes d u bras b lanches ; le bec 
n o i r ; les pa t tes cou leu r de p l o m b ; J'œil b r u n 
foncé. 

Distribution géographique. — D'après Je r -

don , cet oiseau hab i t e la par t ie sud de l 'Hima

laya, le Népaul , le S i tk im et le B o u k a n . 
Moeurs, habitudes et régime. — Cet Oiseau 

est faci lement reconna issab le à sa ta i l le , à la l é 
gère té et à la rapidi té de tous ses m o u v e m e n t s . 
Il n iche en colonies, le long des roches escar
pées , un peu au-dessous de la l imi te des ne iges . 
Après les nichées , il erre dans le pays, sans d i 
rect ion d é t e r m i n é e ; r a r e m e n t il paraî t rester 
plus de deux ou trois j o u r s dans un m ê m e endroi t . 
Sa q u e u e épineuse lui se r t sans d o u t e à g r imper . 

L E S M A R T I N E T S — CYPSELUS. 

Caractères. — Le genre m a r t i n e t , que l'on 
p e u t considérer c o m m e le type de la famille des 
cypsélidés, est essen t ie l lement carac té r i sé p a r d e s 
tarses t rès -cour t s , épais , e m p l u m é s j u s q u ' a u x 
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gris cendré ; les ailes et la q u e u e sont b r u n â 

tres; la gorge est de cou leu r claire. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce n 'est q u e 

dans l ' intérieur de l 'Afrique, au sein des forêts 

vierges, que l'on rencon t re le mar t ine t na in . Hors 

le temps des a m o u r s , il er re de côté et d ' au t re , 

sans but , sans d i rec t ion d é t e r m i n é e . P e n d a n t 

les amours , il exploite un doma ine r e s t r e in t . 

M œ u r s , h n b l t u d e s e t r é g i m e . — Le mar

tinet nain ne le cède pas en agilité aux a u t r e s 

cypsélidés j e ne connais pas d'oiseau don t le 

vol soitplus rap ide q u e le s i e n . 

BREHU. 

P e n d a n t un voyage s u r le Nil Bleu, j e vis, au 
mois de s e p t e m b r e , que lques pa lmie r s qu i s'é
levaient au-dessus des au t res a rb re s , et qui d e 
vaient avoir q u e l q u e chose de t r e s - a t t r ayan t 
p o u r ces cypsèles, car on en voyait p lus de cin
quan te paires voler au tour . Ils al laient de côté e t 
d 'au t re , en poussant des cris p e r ç a n t s , mais tou
j o u r s ils revena ien t vers les p a l m i e r s . Ma cu r io 
sité é t an t exci tée , je m ' a p p r o c h a i , et j e vis q u e 
de t e m p s à au t r e ces oiseaux se posa ien t sur les 
feuilles des pa lmie r s . De pet i ts points b lancs se 
dé tacha ien t su r le vert du feui l lage ; dés i reux de 

III — 2 8 ) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vérifier ce que pouvaient ê t re ces points b lancs , 
j e monta i sur l ' a rbre et je t rouvai , non sans s u r 
p r i se , que ces points n'étaienL au t res q u e les n ids 
des mar t ine ts na ins . 

L a s t ruc tu re de ces nids est t rès s ingul iè re : 
la feuille du palmier é tan t t rop lou rde p o u r son 
pét iole , elle se recourbe et pend v e r t i c a l e m e n t ; 
en ou t r e , le l imbe de la feuille forme avec son 
pétiole un angle aigu, e t l e mi l ieu de cet te feuille 
est occupé par une sorte de gout t iè re . C'est dans 
celte goutt ière q u e le m a r t i n e t na in é labl i t son 
n i d , qui es t fo rmé déf ibres de coton , agglu t inées 
avec de la salive et collées contre la feuille. On 
pour ra i t le compare r à une cui l ler a r rond ie , pro
fondément excavée et disposée p e r p e n d i c u l a i r e 
m e n t à son m a n c h e . L 'excavat ion du n id a envi
ron 7 cent , de d i a m è t r e ; elle est tapissée de 
plumes mol les , collées éga lement con t re les pa 
rois . Chaque pon te n 'est géné ra l emen t que de 
deux œufs. 

Le mar t ine t nain p rend des p récau t i ons p o u r 
que ses œufs ou ses pet i t s ne puissen t t o m b e r 
hors du n id . P a r les grands vents , la feuille qu i 
lespor te est v io l emmen t agi tée , et p o u r e m p ê -
che r se sœuf s o u s e s p e t i t s d 'ê t re lancés au deho r s , 
elle les colle avec sa salive. Les œufs sont cylin
dr iques, b lancs ; ils ont environ 2 cent , de long ; 
ils ne sont pas couchés dans le sens de l eu r lon 
gueur , mais collés au nid par une de leurs po in tes . 
J 'a i t rouvé des j eunes déjà assez g rands , qui t e 
na ien t so l idement au n i d ; mais j e crois que ces 
mesures de p r u d e n c e sont i n u t i l e s , dès que 
ceux-ci ont revêtu leurs p remiè res p lumes , et sont 
en élat de se c r a m p o n n e r aux parois de leur 
d e m e u r e . 

Le mar t ine l des pa lmiers (cypsdus palmarum), 
qui hab i le le sud de l 'Asie, a e x a c t e m e n t les 
mêmes h a b i t u d e s . 

LE M A l l T I H E T N O I R OC D E M U R A I L L E S — 

CYPSELUS API!S. 

Der Muuersegler, the Swift. 

C a r a c t è r e s . — Le m a r t i n e t de mura i l l e s 

( f g . 154) a de 17 à 19 cent , de long , et 45 cen t , 
d 'envergure . L'ai le pliée mesu re 15 cen t . , . e t la 
queue 7. Son p l u m a g e est noi r de suie ; seule, la 
gorge est b l anchâ t r e . L 'œil est b run foncé ; le 
bec et les pa t tes sont no i rs . 

Les j eunes oiseaux ont des cou leurs u n p e u 
plus pâles que les vieux. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le m a r t i n e t 

noir est cet oiseau q u e , du 1 " mai au mois 
d'août, nous voyons voler le long des rues , ou 

a u t o u r des c lochers de nos églises, en poussant 
de g rands cr is . Il est excess ivement r épandu . Je 
l 'ai vu, depu i s Dron tho im j u s q u ' à Malaga, dans 
tous les pays que j ' a i p a r c o u r u s . D 'au t res obser
va teurs l 'ont r e n c o n t r é dans une g r a n d e pa r t i e 
de l 'Asie cen t ra le . Lors de ses migra t ions , il 
t raverse toute l 'Af r ique , e t on l'a observé 
aussi à l ' ex t rême sud de cet te par t ie du 
globe. 

M œ u r a , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le mar t i 

net noi r arr ive chez nous avec une régula r i té re 
m a r q u a b l e ; il appara î t les 1 " ou le 2 mai , p o u r 
nous qu i t t e r au plus t a rd le 1 " août . Ceux qu 'on 
voit encore après ce t te époque , sont ceux qui 
s 'étaient établis dans les contrées les plus sep ten
t r ionales , ou qu i , re ta rdés par le mauva i s t e m p s 
dans leur couvée, on t des petits encore inca
pables d ' en t r ep rendre u n long voyage. A la fin 
d 'août , j ' a i encore r e n c o n t r é de ces r e t a rda t a i r e s , 
en Al lemagne et sur le Doverfjeld. E n E s p a g n e , 
le m a r t i n e t de mura i l l es arr ive avec la m ô m e 
régu la r i t é q u e chez nous , et qu i t t e ce pays à la 
m ê m e époque : peu de j o u r s après , il se mon t r e 
dans l ' in té r ieur de l 'Afrique ; le 3 août , j ' e n vis 
sur les m i n a r e t s de la m o s q u é e de C h a r l h o u m . 
Dans la hau te Egypte , on voit souvent , su r tou t 
aux mois de février et de m a r s , ries b a n d e s 
t r è s - n o m b r e u s e s de ces oiseaux, et p r o b a b l e 
m e n t q u e l q u e s - u n s y passen t l 'h iver , q u o i q u e 
la masse pousse j u s q u ' a u cap de Bonne -Espé 
rance . Pour t an t , pendan t m o n séjour à Malaga, 
je vis, à m o n g rand é t o n n e m e n t , du 13 au 28 
oc tobre , u n g r a n d n o m b r e de marLinets de 
murai l les voler a u t o u r des c lochers . J e suis 
por té à croire q u e c 'é ta ient des oiseaux qui reve
na ien t d 'Afrique ; car , d 'après toutes les obser 
vat ions , les mar t ine t s qu i t t en t le sud de l ' E s 
p a g n e en m ê m e t emps q u e le n o r d , c 'es t -à-dire 
d a n s les p remie r s j ou r s d 'août , e t l 'on ne r e m a r 
q u e que que lques rares r e t a rda t a i r e s . 

Aux Indes , cet oiseau, nous dit J e r d o n , ne se 
m o n t r e q u e p e n d a n t la saison des p lu ies . 

Les mar t i ne t s de mura i l les para i ssen t é m i g r e r 
en g randes bandes . On en voit souvent des c e n 
taines là où la veille on ne pouvai t en apercevoir 
un seul. Us voyagent de n u i t ; d ' après N a u m a n n , 
ce serait vers minu i t qu ' i ls se me t t r a i en t en rou t e . 

Un fait des plus cur ieux de l 'h is toire du m a r 
t ine t noir , est celui de ses courses n o c t u r n e s , 
n o n plus à l ' époque des migra t ions , mais p e n 
d a n t le t e m p s qu ' i l passe chez n o u s . Montbe i l -
lard en par le c o m m e d 'un p h é n o m è n e qui 
s 'observe s e u l e m e n t au mois de ju i l le t , et quand 
les mar t ine t s t ouchen t au m o m e n t de leurs m i -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L E M A R T I N E T N O I R . 533 

gral ions; mais Spa l lanzan i a vu que ce p h é n o 

mène a lieu d u r a n t les trois mois de leur séjour 

parmi nous . Vers la Dn du jou r , après qu' i ls ont 

bien tourné , selon l e u r c o u t u m e , a u t o u r d 'un 

clocher ou d 'un a u t r e édifice, on les voit s 'élever 

à des hau teu r s plus qu 'o rd ina i r e s , et tou jours 

en poussant des cris a igus . Divisés pa r pet i tes 

bandes de quinze à vingt , ils d isparaissent b ientôt 

totalement . Ce fait arr ive r é g u l i è r e m e n t chaque 

soir, vingt m i n u t e s environ après le coucher du 

soleil, et ce n 'es t q u e le l endema in , lorsqu ' i l 

commence à r epa ra î t r e à l 'hor izon, qu 'on voit 

les mar t ine t s r ede scend re d u h a u t des airs , non 

plus par b a n d e s , mais dispersés çà et là. Avant 

la ponte , mâles et femelles s 'en vont ainsi c h a 

que soir ; lo r sque les soins de l ' i ncuba t ion re t ien

nent les femelles dans leur n id , les mâles seuls 

exécutent ces courses noc tu rnes . Spal lanzani dit 

même que lorsque l ' éduca t ion des j eunes est 

te rminée , les m a r t i n e t s se r e t i r en t dans les h a u 

tes monlagnes , où ils vivent j u s q u ' à leur dépa r t 

d 'Europe, « au sein des a i rs , e t sans j ama i s se 

poser su r a u c u n a p p u i . » 

Il n'est n u l l e m e n t difficile de d i s t inguer le 

mart inet de mura i l l e s des h i r u n d i n i d é s . Son 

allure, son genre de vie diffèrent beaucoup de 

ceux des h i ronde l les . C o m m e cel les-c i , il est ex 

cessivement vif et actif. L'air est son véri table 

domaine ; c'est là qu'i l passe tou te sa vie. Des 

premières lueurs de l ' aurore j u s q u ' à la nui t close, 

il chasse et vole à de g randes h a u t e u r s ; ce n 'es t 

que le soir ou par le mauvais t emps qu' i l se r ap 

proche du sol. Dans nos pays, il est en activi té 

même en plein m i d i . Dans les con t rées mér id io

nales, il passe le mi l ieu du j o u r caché au fond 

de son t rou . Ains i , aux Canar ies , d 'après ce que 

nous raconte Eol le , les mar t ine t s d ispara issent 

vers 10 heures , et ne se m o n t r e n t de nouveau 

que dans l ' après -mid i . 

Je ne c o r n a i s a u c u n oiseau de nos cont rées 

qui vole aussi r a p i d e m e n t que le mar t i ne t de 

murail les. Spal lanzani a calculé qu ' i l pouvai t t ra

verser un espace de (à0 mil les en 5 m i n u t e s 

seulement. Son vol est facile, léger , tou jours 

soutenu. Il ne peut c h a n g e r b r u s q u e m e n t de d i 

rection c o m m e l 'h i rondel le , mais il fend l 'air 

avec plus de vi tesse. î-'es ailes é t roi tes , r e c o u r 

bées en forme de faucilles, s 'agi tent si r a p i d e 

ment que l'œil ne peu t ensu iv re les m o u v e m e n t s ; 

puis, tout à coup , l 'oiseau les é tend et p lane im

mobile en a p p a r e n c e . 

Par cont re , a u c u n oiseau n 'es t p lus ma lad ro i t 

que le mar t ine t noir quand il faut qu ' i l se m e u v e 

sur le sol ; il ne m a r c h e pas , et c'est à pe ine s'il 

sait r a m p e r . On a dit qu ' i l est incapab le de p ren 

dre son essor lo r squ 'on le m e t s u r unsol u n i ; cela 

n 'est po in t exact . Quand on me t à t e r r e un 

m a r t i n e t de mura i l l e s , il é tend les ailes, en 

d o n n e u n coup v igoureux , qui le lance en l 'air, 

et lui p e r m e t de s 'envoler. 11 sai t c ependan t faire 

usage de ses pa t tes ; il s 'en sert pour se c r a m 

p o n n e r à des parois ver t ica les , et pour se dé

fendre con t re ses s emblab le s . 

Le m a r t i n e t c r ie , et ne chan te pas . Sa voix 

est un son pe rçan t , qu 'on peu t r end re p a r l e s 

syllabes spi spi ou kri. Lorsqu ' i l est exci té , il 

fait sans cesse en t end re sa voix, et lo rsque p lu 

s ieurs de ces oiseaux sont r éun i s , il en résul te 

u n tapage assourd issant . Ren t rés dans leurs n ids , 

tous gazoui l lent , j eu n es et v ieux. 

De tous leurs sens, l 'ouïe et la vue sont les plus 

parfaits ; q u a n t à l 'odorat , au goût , au t ouche r , ils 

para issent assez ob tus . 

Au poin t de vue de l ' in te l l igence, le mar t i ne t 

noir doit ê t re placé assez bas . Il est quere l l eur , 

é tou rd i , v io len t ; il ne vit en paix avec aucun oi

seau, pas m ê m e avec ses semblab les . On voit les 

mar t i ne t s se d i spu te r des j o u r n é e s ent ières 

aux abords de leurs n i d s . T ranspo r t é s de j a l o u 

sie, deux mâles se préc ip i ten t l ' un sur l ' au t re , se 

saisissent à l 'aide de leurs pa t tes , et t o m b e n t à 

t e r r e , en rou lan t . Les coups qu ' i ls se po r t en t ne 

sont pas tou jours inoffensifs; on a appor t é à 

m o n père des mar t ine t s de m u r a i l l e s , qui 

é ta ient t o m b é s mor t s sur le so l ; on leur t rouva 

la poi t r ine c o m p l è t e m e n t déch i r ée . Les m a r t i 

nets a t t a q u e n t aussi d ' au t res o iseaux. N a u m a n n 

en vit un pou r su iv re , sans p rovoca t ion , un moi 

neau en t ra in de c h e r c h e r des vers b l a n c s ; il 

fondit sur lui à p lus i eu r s repr ises , c o m m e l o f e 

ra i t un faucon, e t l'effraya te l l ement que le m a i -

h e u r e u x moineau alla c h e r c h e r un refuge sous 

les pieds des ouvr iers qu i t ravai l la ient dans le 

c h a m p . Ce n 'es t q u ' à l 'égard de ses peti ts que 

le m a r t i n e t de mura i l l es se m o n t r e a n i m é de 

bons s e n t i m e n t s . 

Il é tabl i t son n id à différents endro i t s , su ivant 

les locali tés . Ord ina i r emen t , il n iche dans les 

crevasses des m u r s , des c lochers e t des grands 

édifices. Assez souvent , il chasse les é t o u r n e a u x 

et les m o i n e a u x des nids artificiels qu ' on leur a 

p r épa ré s , sans se laisser a r r ê t e r par la p résence 

d e la femelle en t ra in de couver ses œufs. Il 

t o u r m e n t e t e l l ement la couveuse que celle-ci fi

ni t par lui céder la p l a c e ; il dispose alors au" 

fond du nid u n e légère couche de divers m a t é 

r iaux e t y pond ses œufs . Dans le midi de I ' E u j 

rope , il hab i t e les parois crevassées des roche r s , 
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E n Espagne , j e le vis avec des crécerel les , des 
soulcies, des r o u g e s - q u e u e s ; Homeyer l ' ob
serva aux Baléares , a u milieu de bandes de p i 
geons (coiumba lœvia) et de g o b e - m o u c h e s . Là 
où vivent les deux espèces e u r o p é e n n e s , c o m m e 
en Suisse et en Espagne , elles s 'é tabl issent en 
semble sur le m ê m e point . 

Une fois q u ' u n e pa i re a pr is possession d 'un 
nid, elle y revient c h a q u e année e t le défend 
courageusement con t r e tous les au t r e s oiseaux 
qui voudra i en t le lui ravir . Ce nid est formé de 
c h a u m e s , de foin, de feuilles sèches , de chif
fons, de p l u m e s ; l 'oiseau enlève ces ma té r i aux 
à des nids de moineau , ou bien les saisit au vol ; 
r a r e m e n t , il les ramasse par t e r r e ou les a r r ache 
des a r b r e s . Il les dispose sans o rd re , puis il les 
agglu t ine avec sa salive visqueuse, qu i se solidifie 
r a p i d e m e n t . 

Les œufs , au n o m b r e de deux pa r couvée, 
sont a l longés , p r e s q u e cy l indr iques , ob tus aux 
deux ex t rémi tés . La femelle les couve seu le , et, 
p e n d a n t ce t e m p s , le mâle la nour r i t , du moins 
lorsqu' i l fait beau . S'il p leut , il ne peut à lui seul 
t rouver assez de n o u r r i t u r e pour lui et sa fe
mel le . Celle-ci est donc obl igée d ' a b a n d o n n e r 
ses œufs, p o u r se me t t r e e l l e - m ê m e en chasse . 
Les deux paren ts é lèvent l eu r s pet i ts , dont l ' ac
c ro i ssement est lent . Ce n 'es t q u ' a p r è s p lus ieurs 
semaines qu ' i ls peuven t p r e n d r e l eu r essor . On 
t rouve des œufs au plus tô t à la fin de m a i ; les 
j e u n e s éclosent en ju i l le t , et p r e n n e n t leur volée 
à la fin de ce moi s . 

Le m a r t i n e t de mura i l l e s se n o u r r i t à peu 
près des m ê m e s insectes q u e l ' h i ronde l l e r u s t i 
q u e . T rès souvent, il les chasse à u n e t r è s -
g rande h a u t e u r , e t il p r e n d là sans doute de p e 
tites espèces qui nous sont i n c o n n u e s . P lus i eu r s 
observateurs croient qu'i l ne boit p a s ; cela n ' e s t 
pas exact , c o m m e je pu i s l ' assurer , d ' après m e s 
propres observat ions . Ce qu i est vra i , c 'est qu ' i l 
ne se baigne que q u a n d il p leu t ; e t qu ' i l ne se 
plonge pas dans l 'eau, c o m m e le font les h i r o n 
delles. Toujours en m o u v e m e n t , il a beso in d ' une 
s o m m e de n o u r r i t u r e cons idérab le ; c ependan t , 
il peu t s u p p o r t e r un j e û n e p ro longé : on aura i t 
vu des mar t ine t s captifs vivre six semaines sans 
r i en m a n g e r . 

Les mar t ine t s n 'on t pas beaucoup d ' e n n e m i s . 
Chez nous , le gerfaut seul l eur d o n n e la c h a s s e ; 
dans d ' au t res con t rées , ils on t à r e d o u t e r q u e l 
ques espèces de faucons. De t e m p s à a u t r e , des 
j e u n e s pér issent sous la d e n t des loirs cl des 
au t res rongeur s qu i g r i m p e n t , et encore cela n 'a r -
rive-t-il q u e q u a n d ces oiseaux on t n iché dans 

des t r o u s d ' a rb res c r e u x ou dans des caisses à 

é t o u r n e a u x . 

Chasse. — Dans nos pays, l ' h o m m e ne chasse 

pas le m a r t i n e t de m u r a i l l e s ; il l'a moins en e s 

t i m e q u e nos diverses espèces d ' h i rund in idé s ; 

dans tous les cas , il se m o n t r e indifférent à son 

égard . II en est a u t r e m e n t dans le midi de l 'Eu

r o p e et su r tou t en I ta l ie . D 'après Savi , les j eu n es 

mar t i ne t s ont u n e cha i r excel lente et très-esti-

m é e . Pour s'en p rocu re r , on p r a t i q u e dans les 

m u r s , au plus hau t des ma i sons , d ' u n e tour ou 

d 'un co lombier , des t rous , que l 'on p e u t visiter 

de l ' in té r ieur . Les mar t i ne t s v iennent n iche r 

dans ces re t ra i tes p réparées d ' avance , et il est 

facila de s ' empare r de l eurs pet i ts . Cependan t 

on ne les enlève pas t o u s : p o u r m é n a g e r l 'espèce 

on n 'en p r e n d qu 'un dans c h a q u e nid. Savi nous 

a p p r e n d encore q u ' à Massa, p rès de Ca r r a r e , on 

a bâli sur u n rocher u n e tou r dest inée tou t ex

près à la nidification des m a r t i n e t s . 

LE MARTINET ALPIN — CYPSELUS MELE A. 

Der Alpensegler, the white-belled Swift. 

Caractères. — Le mar t ine t a lpin est plus 
grand q u e l 'espèce p récéden te ; il a de 21 à 
22 cent, de long, e t de 52 à 53 cent , d 'enver
gure ; l 'aile pl iée m e s u r e de 22 à 22 cent , et 
demi , et la q u e u e de 8 à 9 cen t . Il est g r i s - b r u n 
foncé, avec la gorge et le bas -ven l re b lancs , la 
po i t r ine t raversée pa r u n e ra ie b r u n e . L' ir is est 
b r u n foncé ; le bec et les pat tes sont no i r s . 

Les j e u n e s o iseaux diffèrent des vieux en ce 
q u e leurs p l u m e s sont b o r d é e s de b l anc . 

Distribution géographique. — Ce mar t i ne t 
ne se m o n t r e q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t dans les 
pays au nord des Alpes ; c 'est un oiseau du Midi. 
Il se t rouve dans t o u t e la cha îne des Alpes , d a n s 
beaucoup de m o n t a g n e s des trois péninsules eu
ropéennes mér id iona les , et d ' une g rande pa r t i e 
de l 'Asie ; on le r encon t r e é g a l e m e n t dans l 'At las . 
Lors de ses migra t ions , il t raverse l 'Afrique, et on 
l'a observé au Cap. 

D'après J e r d o n , il n 'es t po in t r a r e dans le sud 
des I n d e s ; on le r encon t r e t ou t le long des mon t s 
Gbat , j u s q u ' a u cap Comorin et j u s q u ' à Madras . Il 
est c o m m u n , en é t é , dans le Nilgerris ; en hiver, 
su r la côte de Malabar . Dans les Indes cent ra les , 
il se m o n t r e d a n s tou tes les mon tagnes , nous 
dit Tickel . J e r d o n croi t q u e c'est là qu' i l se r e 
p r o d u i t . En E s p a g n e , j e l 'ai vu n iche r dans la 
Catalogne. 

Mœurs, habitudes et régime. — Ce n 'es t q u e 
p e n d a n t ses migra t ions q u e le m a r t i n e t alpin 
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s'éloigne des m o n t a g n e s ; il ne se t rouve c e p e n 

dant pas exc lus ivement dans les hautes rég ions . 

En Suisse, i l est assez c o m m u n , d 'après T s c h u d i , 

sur les tours et les c lochers des villes et des vil

lages ; en E s p a g n e , on le r encon t r e souvent dans 

la zone moyenne des m o n t a g n e s . 

Il arr ive plus tôt q u e le mar t ine t noi r e t 

paît plus t a rd ; en Suisse, il pnraî t à la lin de 

mars , et ne s'en va q u ' à la fin de s e p t e m b r e ou 

au c o m m e n c e m e n t d 'oc tobre . Les moines du 

Monserrat m ' o n t assuré qu ' on en r encon t r a i t 

toute l 'année aux environs de leur couvent . P rès 

de Murcie, où cet oiseau ne n iche pas , j ' a i vu 

beaucoup de mar t ine t s alpins arr iver à la fin de 

juillet , f ranchir les m o n t a g n e s et d i spa ra î t r e . 

On peut se d e m a n d e r s'ils émigra ien t ou s'ils ne 

faisaient q u ' e n t r e p r e n d r e u n voyage moins long . 

Les m œ u r s et les hab i t udes de ce m a r t i n e t 

ressemblent b e a u c o u p à celles de l 'espèce p r é 

cédente. Il est aussi t u r b u l e n t , aussi actif ; il vole 

aussi r a p i d e m e n t , et crie tout a u t a n t et d 'une 

manière aussi désagréab le . On pour ra i t invoquer 

comme différence qu ' i l s'élève p lus hau t dans les 

airs, et qu' i l y d ispara i t c o m p l è t e m e n t aux r e 

gards. Son cri ressemble p lus à celui de la c r é 

cerelle qu 'à celui du m a r t i n e t de m u r a i l l e s . 

Il se fait enco re r e m a r q u e r pa r une h a b i t u d e 

qui lui est par t icul ière . Spa l lanzani , qu i a observé 

des mar t ine ts alpins en Suisse , dans p lus ieurs 

iles de la Méd i t e r r anée , à Cons tan t inople , dit 

qu'au mil ieu des vols qu ' i l s exécu ten t a u t o u r des 

rochers, « ils s ' a r rê ten t e t s ' acc rochent par les 

ongles aux blocs de p ie r re s i tués dans le voisi

nage de leurs n i d s ; aux p remie r s qu i se sont a c 

c rochés , d ' au t r e s v iennent s ' a t tacher , et à ces der

niers d ' au t r e s encore , fo rmant ainsi u n e cha îne 

osci l lante et a n i m é e . Un ins tan t ap rès , ils se sé

pa ren t , volent , et r e c o m m e n c e n t leurs cris ac

c o u t u m é s . » 

Le m a r t i n e t alpin est t rès-sociable . J a m a i s jo 

n'ai r encon t r é u n e paire seule ; au con t ra i re plu

sieurs couples é ta ien t toujours réun is e n s e m b l e . 

Des centa ines de ces oiseaux couvra ien t le som

met du M o n s e r r a t . 

Il en est de m o i n e a u x Indes , K J 'a i découver t , 

dit J e r d o n , u n e colonie de ces oiseaux près des 

ca ta rac tes de Gairsoppa. Us s 'é ta ient établis sur 

les r oche r s qui bo rden t la c h u t e , sur l 'une et 

l 'autre r ive , et à u n e h a u t e u r d 'environ 900 pieds . 

Il est possible q u e tous les mar t ine t s qui e r r e n t 

sans t rêve ni repos dans le sud de l ' Inde , r e t o u r 

nen t c h a q u e soir à cet endro i t , p o u r y passer la 

nu i t . Il est p robab le aussi q u e c 'est là qu' i ls se 

reproduisen t . » 

C o m m e le di t Sch inz , les mar t i ne t s alpins n i 

chen t dans les crevasses des rochers et des m u r s 

élevés. L e u r nid est p l a t ; la cha rpen te en est 

formée de q u e l q u e s r a m e a u x gross iers , su r les

quels repose une p r e m i è r e couche de pail le, puis 

une seconde , de feuilles, d e chiffons, de mor

ceaux de pap ie r ; le tout est agglu t iné p a r une 

masse solide, br i l lante (la salive desséchée) , ce qu i 

fait para î t re le nid c o m m e e n t i è r e m e n t couver t 

de bave de l imace . C'est là que la femelle pond 

trois œufs a l longés , d ' un b lanc de c ra i e . La sai

son des a m o u r s c o m m e n c e en m a r s ; les peti ts 

éc losent au mi l i eu de j u i n , e t p r e n n e n t l eur vo

lée à la fin de ju i l le t . 

L E S C A P R I M U L G I D E S — CAPRIMULGI. 

Die Nachlachwalben, the Goat-Suckers. 

Les fissirostres n o c t u r n e s sont des oiseaux si 

particuliers que pe r sonne ne les confondra avec 

d 'autres. De tous t e m p s , e t dans tous les l ieux, 

ils ont at t i ré l 'a t tent ion de l ' h o m m e , et on t 

donné naissance aux fables les plus s ingul iè res . 

On peut les r a p p o r t e r à trois familles par fa i te 

ment dis t inctes , mais t rès-voisines l ' une de l ' au

t r e : celle des c a p r i m u l g i d é s ; celle des s t éa to r -

nithidés, et celle des podarg idés . 

C a r a c t è r e s , — Les capr imulg idés forment une 

famille bien c i rconscr i t e . Us rappe l l en t le type 

des hirondel les et des m a r t i n e t s , mais ils p r é 

sentent avec eux des différences cons idérables . 

Leur conformat ion est t rès -par t icu l iè re . Us ont 

peut -ê t re moins de ca rac tè res c o m m u n s avec les 

h i ronde l les , q u e les rapaces n o c t u r n e s n 'en on t 

avec les rapaces d iu rnes . 

L e u r taille varie beaucoup ; q u e l q u e s - u n s sont 

aussi g r a n d s q u e le corbeau , d ' au t r e s sont auss i 

pet i ts q u ' u n e a l o u e t t e . Ils on t le corps al longé ; 

le cou cou r t ; la tê te g r a n d e , l a rge , aplat ie ; l 'œil 

grand et fo r tement b o m b é . L e u r bec est re la t ive

m e n t plus pet i t que chez les au t re s oiseaux 

du m ê m e o r d r e ; il est cour t , assez large en 

a r r i è re , t r ès -aminc i en avant , et t rôs-aplat i ; les 

mâcho i res , par cont re , sont t rès- longues ; la ca

vité bucca le est p lus g r a n d e chez eux q u e chez 

a u c u n a n t r e o i seau ; la p a r t i e c o r n é e du bec ne 
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fo rme , en réa l i té , que la pointe ; un peu a u -
dessous de l 'arête se t rouven t les nar ines . Les 
tarses sont cou r t s , couver ts en a r r i è re d ' u n e 
sorte de callosité, en avant de pet i tes écail les, 
et souvent de p lumes dans leur par l ie supé
r i eu re . Les doigts, le méd ian excepté , sont 
cour t s et faibles; l ' in terne et le médian sont gé
n é r a l e m e n t unis à la base pa r une p a l m a t u r e ; le 
doigt pos té r ieur est dir igé en ar r iè re , ma i s l 'oi
seau peut le por te r en avant . Les ailes sont lon
gues , é t ro i tes , po in tues : c o n t r a i r e m e n t à ce 
qu i s 'observe chez les h i r u n d i n i d é s , ce n 'es t 
p lus la p r e m i è r e r émige qui est la plus longue , 
mais la seconde et souvent la t ro is ième ou la 
q u a t r i è m e . L a q u e u e est formée de dix pennes . 
Le p lumage est m o u c o m m e celui des h iboux ; 
le dessin en est excess ivement dél icat , mais sa 
cou leur est toujours s o m b r e , peu voyante , et 
ressemble à l ' écorce des a rb res . La b o u c h e est 
en tourée de soies ro ides ; l 'œil , de cils cour ts , fins 
et épais . Chez que lques espèces , les pennes des 
ailes ou de la q u e u e , chez le m â l e , a c q u i è r e n t de 
t rè s -g randes d imens ions et fo rmen t u n e p a r u r e 
qui leur est p r o p r e . 

D'après Nitzsch, q u i a é tud ié leur organisa t ion 
in t e rne , le squele t te du c râne et des p ieds , chez 
les capr imulg idés , offre que lques pa r t i cu la r i t é s . 
Les côtés du maxi l la i re supér ieur sont aplat is , 
la rges , p n e u m a t i q u e s , c o m m e tous les os de la 
boite c r â n i e n n e . L'os lacrymal s 'ar t icule avec la 
par l ie la térale d u maxi l la i re s u p é r i e u r ; les os 
pala t ins sont plats, trôs-élargis à l eur par l ie pos 
t é r i e u r e ; les os p té rygo ïd iens s 'a r t iculent pa r 
trois surfaces avec le sphéno ïde ; l'os ca r ré est 
dépourvu d ' apophyse . Une ar t iculat ion qui ne 
s 'observe chez a u c u n a u t r e oiseau, se t rouve au 
mi l ieu des b ranches du maxi l la i re infér ieur . La 
m â c h o i r e infér ieure des c a p r i m u l g i d é s est en ef
fet formée de trois pièces qui ne se soudent j a 
mais ensemble . La pièce an t é r i eu re , impa i re , 
forme la por t ion hor izonta le de la mâcho i r e et la 
par t ie a n l é r i e u r e des branches m o n t a n t e s ; les 
deux pièces pos té r i eures , en n o m b r e pair , r e p r é 
sen ten t la por t ion t e rmina le de la b r a n c h e m o n 
t an t e , s ' a r t icu lent , en avant , avec l 'os ca r ré , et, 
suivant une l igne o b l i q u e , avec la p r e m i è r e 
p ièce . Elles r enfe rment des cellules aé r iennes , 
qu i m a n q u e n t dans cel le-c i . 

La por t ion pos té r ieure du s t e r n u m est recour
bée en bas ; ce qui fait q u e l 'es tomac a, c o m m e 
chez le coucou , peu de place pour se d i s t endre . 
Les divers os d u m e m b r e supér ieur ne p r é s e n 
t e n t pas en Lie eux les m ê m e s rappor ts q u e chez 
les cypsélidôs : l ' h u m é r u s , p n e u m a t i q u e , e s tp lus 

long q u e l ' omopla te ; l ' avan t -bras est un peu plus 

long que le bras , mais p lus long aussi q u e la 

m a i n . 

La l a n g u e est longue, é t roi te et n ' a pas une 

grande surface ; elle p résen te p lus ieurs den te 

lures sur ses bords et sur sa face supé r i eu re . Le 

noyau l ingual est car t i lagineux. Le larynx infé

r i e u r ne possède q u ' u n e paire de musc le s . L ' œ 

sophage ne présen te ni j abo t , ni d i la ta t ion , chez 

tous les capr imulg idés de l 'ancien m o n d e ; tandis 

qu' i l offre u n e d i la ta t ion en forme de sac chez 

que lques espèces amér ica ines . Le vent r icule suc-

cen tu r i é est pet i t , à parois épaisses ; l ' e s tomac , 

m e m b r a n e u x , à parois minces , t rès -ex tens ib les . 

La ra te est t rès -pe t i te , a l l o n g é e ; les re ins sont 

conformés c o m m e chez les oiseaux c h a n t e u r s ; 

la ra te , c o m m e chez le c o u c o u . 

D i s t r i b u t i o n , g é o g r a p h i q u e . •—• Les capr i 

mulg idés hab i t en t tou tes les régions de la t e r r e , 
la zone pola i re exceptée , l i e n existe deuxespèces 
en E u r o p e et plus de q u a t r e dans l 'Amér ique du 
N o r d . Dans le n o r d de l 'Afr ique, dans l 'Amér i 
que cen t ra le , dans les rég ions co r r e spondan te s 
de l 'Asie, leur n o m b r e va en a u g m e n t a n t consi
d é r a b l e m e n t . L 'Aust ra l ie en fourni t aussi p l u 
sieurs espèces . 

L 'a i re de dispers ion de c h a q u e espèce est as
sez é tendue ; mais son habi ta t est r es t re in t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La p lupar t 

des capr imulg idés vivent dans les f o r ê t s , ou, 
tout au moins , ils y passent leurs heu res de r e 
pos. Quelques-uns h a b i t e n t les s t e p p e s ; d ' au t res 
se r e n c o n t r e n t dans le déser t . Je ne puis dire 
j u s q u ' à quel le a l l i tude ils s 'élèvent dans les 
m o n t a g n e s ; mais , en généra l , ils évitent les h a u 
t eu r s . 

C o m m e on p e u t le prévoir , la cou leur de leur 
p l u m a g e s 'harmonise avec là n a t u r e des l ieux 
qu ' i l s hab i t en t . Tous les cap r imu lg idés qui vivent 
dans les m o n t a g n e s ont u n p l u mag e cou leu r d'é-
c o r c e ; ceux qui f réquen ten t le déser t en ont u n 
cou leu r de s a b l e ; ma i s , cependan t , ce p lumage 
p r é s e n t e l o u j o u r s le m ê m e type , et Swainson a 
p u dire que , qu i avait vu u n c a p r i m u l g i d é , les 
avait tous vus. 

Les capr imulg idés , qui hab i ten t les forêts des 
contrées équa tor ia les , sont les seuls , p robable 
m e n t , qui d e m e u r e n t tou te l ' année au m ô m e 
end ro i t ; les au t re s sont au moins e r ran t s , et tous 
ceux qui vivent dans le Nord é m i g r e n t . Us a p 
para issent de bonne h e u r e dans leur pa t r i e , et 
y res ten t j u squ ' à l 'entrée de l ' au tomne . Leurs 
émigra t ions sont t r è s - é t e n d u e s . Nos c a p r i m u l 
gidés s'en vont j u sque dans le cen t re de l 'Afri-
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que. Ce n 'es t q u e lors de leurs voyages, q u e ces 
oiseaux se m o n t r e n t sociables j u squ ' à un cer
tain deg ré . Dans leur pa t r ie , c h a q u e pa i re vit 
isolée de ses semblab le s . Dans nos pays, les ca -
pr imulgidés évi tent le voisinage de l ' h o m m e ; 
ce n 'est qu ' excep t ionne l l emen t , qu ' i l s s ' appro
chent , la nu i t , des vil lages. Il en est a u t r e m e n t 
dans le sud : là, les capr imulg idés s 'é tabl issent 
lou tprês des d e m e u r e s ; on les r e n c o n t r e dans 
presque tous les j a r d i n s . 

La p lupar t des cap r imu lg idés se nour r i s sen t 

d'insectes de tou te espèce . Ils sont tous t rès-vo-

races. D 'ordinai re , ils se m e t t e n t en chasse à la 

tombée de la n u i t ; après que lques h e u r e s , ils 

s ' in ter rompent p o u r r e c o m m e n c e r vers le ma

tin. Mais ils re jo ignent leurs places de repos 

avant le lever du soleil. Il y a c e p e n d a n t en ceci 

quelques except ions : ainsi , cer taines espèces 

américaines chassent de j o u r , et non - seu l emen t 

dans les forôts les plus épaisses, mais encore 

en plein soleil, dans les l ieux découver t s . La 

plupart , n é a n m o i n s , passent la j o u r n é e couchés 

en quelque sorte sur un t ronc d ' a rb re renversé , 

ou dans le fond d 'un t rou . 

Ce n 'est qu ' au vol q u e les capr imulg idés font 

preuve d 'agi l i té . Leur marche est u n e sor te de 

trot t rès-pénible , et ils ne peuvent sou ten i r cet te 

al lure. L e u r vol, pa r con t re , se fait r e m a r q u e r 

par sa facilité, sa grâce, sa l égè re té . 11 l i en t le 

milieu, en que lque sor te , en t r e celui des h i r o n 

delles et celui des faucons. Les capr imulg idés 

n 'a iment pas à s 'élever à de grandes h a u t e u r s , où 

ils t rouven t u n e n o u r r i t u r e moins a b o n d a n t e 

que plus près du sol. Cependant , lors de leurs m i 

gra t ions , on les voit souvent t r è s - h a u t dans les 

a i r s ; et ceux qui chassent le j o u r , s 'élèvent fré

q u e m m e n t j u s q u ' a u x couches les p lus supér i eu 

res de l ' a tmosphè re . 

De leurs sens, la vue est le plus parfait , c o m m e 

on pour ra i t déjà le conclure de la g r a n d e u r de 

l'œil ; puis v iennent l 'ouïe et le t o u c h e r . Nous 

ne savons j u s q u ' à quel degré l 'odora t est déve

loppé ; q u a n t au goût , nous pouvons dire qu ' i l 

est mauvais . 

Leur in te l l igence est faible, moins c e p e n d a n t 

qu'on ne l ' admet géné ra l emen t . P e n d a n t le j o u r , 

nous n 'observons que des capr imulg idés e n g o u r 

dis par le sommei l , et qui ne savent se défendre 

qu 'en ouvrant l eur gueule é n o r m e et en pous

sant une sorte de sifflement r a u q u e ; mais q u a n d 

ils sont éveillés, ils se m o n t r e n t sous u n aspect 

tout différent. Us font p reuve souvent de curiosi té 

et t émo ignen t une confiance qui leur devient 

nuis ible; toutefois, ils ne t a rden t pas à savoir dis

t i ngue r l eu r s e n n e m i s . Us on t r e c o u r s à la 

ruse , p o u r échapper au dange r . 

Les capr imulg idés ne cons t ru i sen t pas de nid, 

à p r o p r e m e n t parler '; ils se con t en t en t de dé 

poser leurs œufs sur le sol et n e se d o n n e n t 

m ô m e pas la peine de c reuser u n e légère dé 

press ion . 

L e u r ponte est t r è s - l i m i t é e : la p l u p a r t des 

capr imulg idés ne p o n d e n t q u e deux œufs, p lu 

s ieurs n ' e n on t q u ' u n seul . E n cas de dange r , 

q u e l q u e s espèces sauvent leurs œuTs d ' une façon 

s ingul iè re : ils les p r e n n e n t dans leur é n o r m e 

b o u c h e , e t l e s t r a n s p o r t e n l d a n s un au t re end ro i t 

de la forêt , où ils se ron t p lus en s û r e t é . Les pa

ren t s t é m o i g n e n t à leurs pet i ts le p lus g rand 

a m o u r , et les défendent avec énerg ie . 

Les cap r imulg idés n 'ont pas b e a u c o u p d 'en

nemis à r e d o u t e r . L ' h o m m e ne les p o u r s u i t pas , 

mais t rès -souvent ce n ' e s tpas pa r r econna i s s ance 

des services qu ' i l s r e n d e n t , mais pa r cra in te des 

suites fatales (suites imagina i res , il faut le d i re) , 

que peu t avoir l eur mor t . Dominés pa r cel te 

c ra in te , les Ind iens , les h o m m e s de cou l eu r , les 

nègres de l 'Amér ique cen t ra le , les Espagnols et 

p lus ieurs t r ibus africaines les r e spec ten t . 

Nos paysans ont aussi leurs p ré jugés , qui leur 

font voir ces oiseaux d 'un œil défavorable . Ils 

croient que leur én o rme b o u c h e n e peut servir 

qu ' à t ra i re les chèvres . 

Les carnass iers , les rapaces , les g rands serpents 

s ' a t t aquent parfois aux c a p r i m u l g i d é s ; c epen 

dan t ils ne para issent pas en dé t ru i r e b e a u 

c o u p . 

Captivité. — Ces oiseaux ne peuven t ê t re 

t enus en capt iv i té : il n 'es t c e p e n d a n t pas impos

sible, en les soignant b ien , de les conserver p e n 

dan t que lque t e m p s . Il faut tou jours les a p p â t e r , 

c a r i l s n e p e u v e n t p r e n d r e e u x - m ê m e s leur nour 

r i t u r e , q u a n d ils sont en cage . 

L E S P O D A G E R S — PODAGER. 

Die Tagschalten. 

CaractércH. — Les podager s sont ca rac té r i sés 
pa r u n corps épa i s ; u n e tê te t r è s - l a r g e ; un bec 
assez fort, l é g è r e m e n t r e c o u r b é à la poin te , à 
bords un peu relevés , et couver ts de soies 
roides et cour tes ; des nar ines s 'ouvrant à la base 
de la m a n d i b u l e supér ieure ; des ailes longues , 
a iguës , les d e u x i è m e et t ro is ième pennes étant 
les p lus l o n g u e s ; une queue c o u r t e . l é g è r e m e n t 
a r rond ie , formée de pennes l a rge s ; des tarses 
longs, n u s , épais , ainsi que les do ig t s ; l 'ongle 
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du doigt méd ian dente lé ; un p lumage ro ide . 

LE PODAGER NACUNDÁ — EODAGER NACUNDÁ. 

Die Nacundá, Ike Nacundá Goat-Sucker. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce, q u e les Brési l iens 

n o m m e n t criango ou coriango, a le dosb run -no i r , 

finement m a r b r é de j a u n e roux ; la tefe p lus 

foncée que le mil ieu du dos ; l 'épaule m a r q u é e 

de grandes taches d ' un b r u n n o i r ; les rec t r ices 

m a r b r é e s , m a r q u é e s de s ixou h u i l b a n d e s n o i r e s ; 

bordées de blanc chez le mâle ; la gorge , la ligne 

qui va du bec à l 'œi l , les orei l les , la par t ie an

té r i eu re du cou d 'un j a u n e roux , m é d i o c r e m e n t 

t ache tée ; u n e bande b l a n c h e s ' é t endan t d 'une 

orei l le à l 'autre ; le vent re , les cuisses , les cou

ve r tu re s infér ieures de la queue b lancs ; l 'œil 

t r è s - g r a n d , d 'un b r u n c la i r ; le bec gr i s -brun , à 

poin te no i râ t re ; les pa t tes cou leur de chai r , à 

reflets g r i s -brun . D ' ap rès les mesu re s du p r i n c e 

de W i e d , le n a c u n d á a 28 c e n t , de long , et 27 

cent , d ' euve rgu re ; l 'aile p l iée m e s u r e 23 cen t . , 

et la q u e u e 10. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après d'A-

zara , le pr ince de W i e d , S c h o m b u r g k et B u r -

mei s t e r , l e p o d a g e r n a c u n d á se t rouve dans p res 

que tou te l 'Amér ique du Sud , et su r tou t dans 

les s teppes . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Celte es

pèce évite les forêts épaisses aussi b ien que les 

l ieux t o u t à fait découver t s , et r e c h e r c h e les en

dro i t s couver ts de buissons . D'après Burme i s t e r , 

elle se r e n c o n t r e auprès des vil lages, ou elle 

est b ien connue de chacun sous l e . n o m de 

criango. 

Ce qui d is t ingue le n a c u n d á , ce sont ses h a 

bi tudes d iu rnes et sa sociabi l i té . D'Azara dit 

qu ' i l chasse les insectes de j o u r , et s'élève bien 

plus h a u t dans les airs que les au t r e s c a p r i m u U 

gidés , sans jamais se poser. Les au t res observa

t eu r s r a c o n t e n t q u e , lo rsqu 'on l'effraye, il ne 

s'envole qu ' à u n e cour t e d is tance , pu is se pose à 

t e r r e , se cache dans les he rbes , à trois ou qua t r e 

pas de l 'observateur . 

« J e ne l 'ai vu q u ' u n e fois, dans tous mes 

voyages, di t le p r ince de W i e d . Dans un vaste 

p â t u r a g e , d a n s l ' in té r ieur de la p rov ince de 

Bahia , j ' a p e r ç u s un g rand n o m b r e de ces oi

seaux , en plein mid i , pa r la plus g rande cha 

leur du mois de février; ils é ta ien t vifs et évei l 

lés; vo la ien tau mil ieu des bœufs et des c h e v a u x ; 

souvent se posa ien t à t e r r e ; u n ins t an t ap rè s , 

se levaient, et volaient t o u t a u t o u r du bé ta i l , 

à la façon des h i ronde l les . » 

D'après S c h o m b u r g k , le n a c u n d a a les m a 

n iè r e s des pet i tes espèces de r apaces n o c t u r n e s . 

Quand u n h o m m e l ' a p p r o c h e , il lève la t ê t e , 

puis se tapi t , a t t endan t l 'occasion favorable p o u r 

s 'envoler . Les Ind iens on t conclu de ce m a n è g e 

qup l 'oiseau avait des yeux sur le dos. 

A l ' en t rée de la nui t , on e n t e n d souvent un cri 

plaint if : c 'est, dit-on, celui du n a c u n d a . Taylor en 

vit des bandes , qu ' i l es t ime à p lus ieurs cen ta ines 

d ' indiv idus ,chasser b r u y a m m e n t l e s insectes dans 

les clair ières c o m m e dans l ' in té r ieur de la forêt. 

Ils volaient avec la plus g rande agil i té, aussi r a 

p i d e m e n t que les faucons les mei l l eurs voi

l i e r s , mais à la façon des h i ronde l les . Dès qu' i ls 

se posaient à t e r r e , ils échappa ien t complè 

t e m e n t aux r e g a r d s . 

B u r m e i s t e r a décr i t l 'œuf de cet oiseau. Il en 

r e ç u t un à la fin d 'oc tobre , qu i avait é té Irouvé 

à t e r r e , au milieu des h e r b e s , tou t près d 'un 

buisson. Cet reuf é tai t cy l ind r ique , d 'un blanc 

l égè remen t j a u n â t r e , couver t de raies t r ansve r 

sales d 'un gris b r u n â t r e , d 'un b r u n roux et d ' un 

b r u n n o i r ; l ' ex t rémi té la p lus ob tuse étai t moins 

rayée q u e le res te de l 'œuf. D'Azara di t que cet 

oiseau pond g é n é r a l e m e n t d e u x œufs . 

L E S C I I O R D É I L E S — CHORDEILES. 

Die Ddmmerungsschwalben. 

C a r a c t è r e s . — Un second genre est celui des 

espèces c répuscu la i res à corps a l longé , à cou 

cour t , à tê te g r a n d e . L e u r s ailes sont longues e t 

a iguës , la d e u x i è m e p e n n e é tan t la plus dévelop

p é e ; l eu r q u e u e est cour te , p lus ou mo ins four

chue , et composée de pennes fortes e t roides ; 

leurs ta rses sont cour t s , épa is , ainsi q u e les 

d o i g t s ; l 'ongle du doig t m é d i a n est for tement 

r ecou rbé et den t e l é . Les p l u m e s sont p lus p e 

tites et plus roides q u e chez les au t res c a p r i -

m u l g i d é s . 

LE CIIORDÉILE DE VIRGINIE — CHORDEILES 

VIR GIN 1 AN US. 

Der Nachtfalk, the Virginia», Goat-Sucker. 

C a r a c t è r e s . — De tou tes les espèces de capr i -

mu lg idés qu i h a b i t e n t les deux A m é r i q u e s , le 

chordé i le de V i r g i n i e , ou le faucon de nui/, 
c o m m e l ' appe l len t les A m é r i c a i n s , est la plus 

c o n n u e . Il a de 2 3 à 24 cent , de long et de 55 à 

58 cen t , d ' enve rgu re ; l 'aile pl iée m e s u r e 32 cent . 

Il a le dos no i r -b runâ t r e , t ache té de blanc e t de 

r o u x - b r u n clair , les pennes du bras m a r q u é e s à 

l ' ex t r émi té d ' u n e t a c h e b l a n c h â t r e ; les c inq 
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premières rémiges p r imai res coupées en l eu r 

mjlieu par u n e large bande b l a n c h e ; les r e c 

trices b runes , à bandes gr ises , avec des t a c h e s 

blanches a l ' ex t rémi té des qua t r e pa i res la téra les ; 

le cou t raversé par une large bande b l anche ; le 

reste du vent re d ' un b lanc g r i s â t r e , à fines 

rayures t ransversales d 'un b r u n foncé. 

La femelle ressemble au mâle ; mais les part ies 

foncées sont chez elle plus b r u n e s , les par t ies 

blanches plus rousses ; la q u e u e n ' a pas d é t a 

ches b lanches . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le chordé i le 

de Virginie est p ropre à l 'Amér ique sep ten t r io

nale. 

M œ u r s , h n b l t u d e s e t r é g i m e . — Wi l son , 

Audubon, le pr ince de W i e d et d ' au t re s n a t u r a 

listes nous ont fait conna î t r e les m œ u r s de cet 

oiseau. 

tf C'est aux approches d u 1 e r avril , d i t Audu

bon (I), qu ' i l fait son appa r i t i on dans les basses 

parties de la Louis iane , se d i r igeant plus loin 

vers l'est. Il n ' en reste a u c u n à n iche r dans cet 

Etal, non p lus que dans celui du Mississipi, n i , 

autant que j e puis le c r o i r e . a u sud des environs 

de Charles ton. Cependan t ce t te espèce se ren

contre dans tous les Éta t s m é r i d i o n a u x , mais 

seu lement lorsqu 'e l le passe, soit pour gagner 

(I) Audubon, Scènes de la nature dans les Étals-Unis. 
Paris, 1857, t. I, p. 118. 

Ü I 1 K H U , 

ceux de l 'est, soit au con t r a i r e , q u a n d elle vient 

de les qu i t t e r . E n effet, et sur tou t au p r i n t e m p s , 

on peu t d i re que le faucon de nuit ne fait réel le

ment que passer par la Louis iane , pu i sque , quel

ques j o u r s après qu'i l s'y est m o n t r é , on ne l'y 

re t rouve déjà p lus , et qu ' on ne doit l'y revoir 

qu 'avec l ' au tomne . Mais dans cet te a r r i è r e - s a i 

son, c o m m e cet te con t rée lui offre abondance de 

nou r r i t u r e , il se décide à y sé journer p lus ieurs 

semaines , g l anan t les insectes sur les c h a m p s de 

coton, les vastes ter res o u ï e s p lan ta t ions à suc re , 

et voletant au -des sus des p ra i r i e s , le long des 

lacs e t des r ivières , depu i s le ma l in j u s q u ' a u 

soir. L ' époque de son r e t o u r dans les dis t r ic ts 

du cen t re , var ie , su ivant l 'état de la t e m p é r a t u r e , 

du 15 août à la fin d ' oc tob re . 

« Les faucons de nuit é m i g r e n t sur u n e si 

grande é t e n d u e de pays , et ils s ' éca r ten t t e l l e 

men t de coté et d ' au t re , q u ' o n d i ra i t qu ' i ls 

veulen t explorer tou te la eon t rée : c 'est ainsi 

qu 'on les voit s 'avancer su r un front qui se dé

ploie des bouches du Mississipi, j u s q u ' a u x m o n 

tagnes Rocheuses , et qu ' i l s se r é p a n d e n t des 

États du Sud, bien loin au delà de nos front ières 

de l 'es t ; en sor te qu ' i l s peuven t se d i sperse r e t 

t rouver de quoi vivre par tous les Éta l s de 

l 'ouest el de l 'est, depuis la Carol ine j u s q u ' a u 

Maine. Duran t ce grand voyage , ils passent a u -

dessus de nos villes et nos vil lages, se posen t 
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560 L E S F I S S I R O S T I I E S . 

su r les a rb re s qui déco ren t nos rues , et m ê m e 
sur le hau t des cheminées , d 'où ils font en t en 
dre leur cri p e r ç a n t . 

« J 'a i re t rouvé ces m ê m e s oiseaux dans les 
provinces anglaises d u New-Brunswick et de la 
Nouvelle-Ecosse, où ils res tent j u s q u ' a u com
m e n c e m e n t d 'oc tobre ; mais je n 'en ai pas vu un 
seul à Terre-Neuve , n i sur les r ivages du L a b r a 
dor . Quand ils vont au n o r d , l e u r appar i t ion 
dans les Etats d u cen t re a l ieu vers le 1 E R ma i ; 
et c ependan t il est r a r e qu ' i ls a r r iven t avant le 
mois de ju in dans le Maine . » 

Le vol du chordé i le de Virginie est facile, lé
ger , l o n g t e m p s s o u t e n u . L o r s q u ' i l fait mauvais , 
on peu t l 'observer de j o u r . Ses m o u v e m e n t s sont 
on ne p e u t plus grac ieux. Il glisse dans l 'air 
avec u n e rap id i té incroyable , s'élève b r u s q u e 
m e n t , ou plane à une cer ta ine h a u t e u r , c o m m e 
prê t à fondre sur une pro ie , pour r e p r e n d r e u n 
ins tan t après sa p r e m i è r e a l lu re . En m ê m e 
t e m p s , il pousse des cris pe rçan t s : t an tô t il 
s 'élève, t an tô t il s 'abaisse ; il rase la surface de 
l 'eau, puis tout à coup il passe au dessus des 
a rb re s les plus élevés, f ranchi t les m o n t a g n e s . 

Mais c 'est au t e m p s des a m o u r s qu ' i l déploie 
s u r t o u t tous ses ta lents . Le mâ le c h e r c h e à sé
du i re sa femelle par sa grâce à surpasser ses ri
vaux. T o u t à coup , il s 'élève à plus ieurs cen
ta ines de m è t r e s , et son cri devient d ' au t an t p lus 
fort , d ' au t an t plus f réquent , qu ' i l mon te davan 
tage ; pu i s , les ailes à demi repl iées , il se laisse 
t o m b e r o b l i q u e m e n t . On croira i t qu ' i l va se br i 
ser con t re le sol ; mais , é largissant à temps ses 
ailes et é ta lant sa q u e u e , il -s'envole p lus loin. 
Lorsqu ' i l se laisse ainsi t o m b e r , il produi t un 
bru i t s ingul ier , résu l tan t , d ' après Gundlach , des 
vibra t ions des p e n n e s des ailes ou de la q u e u e . 
Le spec tac le est des plus in té ressan ts , quand plu
s ieurs mâ le s se réun issen t et lu t t en t de grâce 
et d 'agi l i té devant u n e f eme l l e ; ma i s la lu t te 
n 'est pas longue ; une fois que la femelle a 
fait son cho ix , l ' heu reux époux se préc ip i t e 
sur ses r ivaux et les chasse hor s de son do
m a i n e . 

Lorsqu ' i l fait du vent , que la n u i t s ' avance , le 
chordé i le res te plus près d é t e r r e ; son vol d e 
vient encore p lus r ap ide , p lus i r régul ie r , et il 
pou r su i t les insectes . Enfin, lorsqu ' i l fait c o m 
p lè t emen t nu i t , il se perche sur u n a r b r e ou sur 
un toit, et y res te j u s q u ' a u l e n d e m a i n . Comme 
les au t res capr imulg idés , il laisse reposer sa poi
t r ine sur l 'objet où il s'est posé . Son cri p e u t se 
r e n d r e par les syllabes pecketek. 

11 se n o u r r i t de t rès-pet i ts insectes , p r inc ipa

l e m e n t de m o u c h e s , don t il dé t ru i t des q u a n t i 
tés inc royab les . 

« Ouvre-t-on u n de ces o iseaux, di t le p r ince de 
W i e d , on trouve sa gorge r emp l i e d ' une masse 
pâ teuse , qu i n 'es t composée que de m o u c h e s . » 

La saison des a m o u r s c o m m e n c e en ma i . La 
femelle pond sur le sol u n ou deux œufs gris , se
més de points et de t aches d ' un b r u n verdàt re 
et d 'un gris violet. Les j eu n es naissent couver ts 
d ' un duvet b run- foncé . Les deux paren t s les é lè
vent. E n cas de danger , la m è r e les défend avec 
courage , ou c h e r c h e à a t t i re r sur elle l ' a t tent ion 
de l ' ennemi . Lorsque les pel i ts sont u n peu plus 
g rands , tous les m e m b r e s de la famille se t ien
nen t l 'un près de l ' au t re , s i lencieux, i m m o b i l e s , 
et d a n s des l ieux si bien choisis, qu ' i l est fort 
difficile de les découvr i r . 

C h a s s e . — M a l h e u r e u s e m e n t , n o m b r e de ces 

uti les o iseaux sont tués par les Amér ica ins , 
sans au t r e b u t que de s 'exercer à t i rer . A u d u -
bon assure q u e leur cha i r est excel lente , s u r t o u t 
en a u t o m n e , époque à laquel le ils sont fort g r a s . 
L e u r chasse n ' a r ien de p é n i b l e ; il n 'es t pas dif
ficile d 'en t u e r un au vol, et moins difficile en 
core de s ' approcher à po r t ée de fusil d 'un indi
vidu p e r c h é . 

Les faucons et les pe t i t s carnass ie rs dé t ru i 
sent aussi u n e cer ta ine quan t i t é de ces o i 
seaux. 

L E S E N G O U L E V E N T S — CAPRIMULGUS 

. Die Nachtschwalben, the Goat-Suckers. 

C a r a c t è r e s . — Ce gen re , qu i c o m p r e n d les 

engoulevents p r o p r e m e n t di ls , est un des p lus 
r iches en espèces. Il est carac té r i sé par un 
corps a l longé , u n cou t rès -cour t , une tôle g rande 
et large ; des ailes longues , é t ro i tes , a iguës , la 
deux ième p e n n e é lant la plus l ongue ; une queue 
t r o n q u é e p r e s q u e à ang le droi t , tou tes les 
pennes é tan t égales e n t r e elles, sauf la p lus ex
te rne qui est u n peu plus cour te que les au t res ; 
un bec cour t et t rès -pe t i t , u n peu recourbé à 
la po in te , en avant des nar ines ; des ta rses cour l s , 
minces , en t i è r emen t ou à moi t ié e m p l u m é s ; le 
doigt m é d i a n pou rvu d 'un ongle élargi e t pec t ine , 
p lus long que les doigts la té raux, auxque l s il est 
relié pa r u n e é t ro i te p a l m a t u r e j u s q u ' à la 
p r e m i è r e a r t icu la t ion ; le doigt pos té r i eur pet i t , 
e n t i è r e m e n t l ib re , et dirigé en a r r iè re . Les 
p l u m e s sont lâches , g randes et mol les . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les engou

levents p r o p r e m e n t dits sont des oiseaux n o c 
tu rnes qui ne volent, le j o u r , q u e pour fuir un 
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ennemi . Les m œ u r s , les h a b i t u d e s , t a n t des en

goulevents p r o p r e m e n t dits que des espèces qui 

en on t é té g é n é r i q u e m e n t dis trai tes , sont te l 

lement semblab les , q u e déc r i r e le genre de vie 

de chacune des espèces q u e nous allons signaler , 

serait nous r é p é t e r : aussi nous b o r n e r o n s - n o u s à 

faire leur his toire d ' une man iè re généra le , mais 

non sans avoir passé en revue les divers genres 

qui ne sont q u ' u n d é m e m b r e m e n t des e n g o u 

levents p r o p r e m e n t di ts . 

L'ENGOULEVENT D'EUROPE — CAPRIMULGUS 
EU BOP ASUS. 

Die Nachtschwalbe, der Ziegenmelker, the European 
Goal-Sucker. 

C a r a c t è r e s . — L 'engoulevent d ' E u r o p e (/Fj.155), 

vulgai rement (ette-chèvre, a 28 cent , de long et 

B 8 c e n t . d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée m e s u r e 20 cent . , 

et la queue 12. Le mâ le adu l t e a la par t ie supé

rieure du corps d 'un gris cendré , semée de ta

ches, de points , de t ra i ts d 'un b r u n noir et d 'un 

jaune r o u x ; la par t ie infér ieure d 'un gris clair , 

à points et à rayures noirs et b run - foncé ; deux 

bandes b l a n c h â t r e s , l'une au -des sus de l 'œil , 

l 'autre le long de l ' ouver tu re bucca l e ; les t rois 

premières pennes de l'aile t achées de b lanc chez 

le mâle , de j a u n e chez la femelle ; les deux r ec t r i -

ces méd ianes d 'un gris cendré , à bandes noires ; 

les autres roussà t res et t ache tées p lu tô t q u e 

rayées de noi r , avec une t ache b l a n c h e à l ' ex t ré 

mité. 

La femelle a un dessin moins n e t ; la Tache 
des trois p remiè res pennes de l'aile d ' un j a u n e 

roux, au lieu d 'ê t re b l a n c h e ; e l l e s deux p e n n e s 

- caudales ex te rnes , d 'un j a u n e roux à la poin te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette espèce 

habite une grande par t ie de l 'Eu rope . Elle ne 

manque que dans l ' ex t rême nord . Dans le sud 

de l 'Espagne, elle est r emplacée pa r une espèce 

voisine, l ' engoulevent à coll ier roux (caprimulgus 
ruficollis). On ne sait enco re j u s q u ' o ù elle s'é

tend en Asie : on la t rouve d a n s le n o r d -

ouest de ce t t e par t ie du m o n d e ; mais on ne 

sait si l ' engoulevent q u e l 'on voit c o m m u n é 

ment sur les bords de l 'Amour , est le m ê m e 

que celui d ' E u r o p e , et que le jo taca (caprimulgus 
jotaca), qui habi te le Japon . Radde ne voit dans 

le jo taca q u ' u n e variété de l 'engoulevent d 'Eu

rope ; cependan t il lui donne une voix t e l l ement 

différente, qu ' on ne peut a d m e t t r e l ' ident i té 

spécifique de ces deux oiseaux. 

L'ENGOULEVENT MIGNON — CAPRIMULGUS 
EXIMIUS. 

Der Prachtziegenmelker, the Nightjar. 

C a r a c t è r e s . — L ' e n g o u l e v e n t mignon est 

d 'un j a u n e doré superbe . Il a la tê te , la po i t r ine , 

le dos pa r semés de points e t de t aches rondes 

ou a l longées , les ailes et la queue traversées de 

raies foncées ; la gorge , la région ana le , u n e 

tache su r les ailes, e t l ' ex t rémi té des pennes 

cauda les ex ternes b l a n c h e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Rùppel l a dé

couver t ce superbe oiseau dans le B a h i u d a ; j e 

l'ai vu assez f r é q u e m m e n t dans le Ko ido fahn . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le p lumage 

de cet engoulevent est en h a r m o n i e avec le m i 

lieu qu ' i l hab i t e . On le t rouve exc lus ivement dans 

les s teppes, et il s'y d iss imule c o m p l è t e m e n t au 

mil ieu de la forêt dorée des c h a u m e s ou des 

sables d 'un j aune vif. 

L E S A I S T R O S T O M E S — ANTROSTOMUS. 

Die Borslenschuialben. 

C a r a c t è r e s . — Les an t ro s tomes sont c a r a c 
tér isés par un bec long, plat , à pointe r ecourbée 
en crochet , à na r ines sai l lantes s 'ouvran t à la 
par t ie an t é r i eu re du bec ; l eu r b o u c h e est e n 
tou rée de dix soies ro ides , très-fortes, ayant 
plus de 3 c en t , de long , insérées à la base de la 
m â c h o i r e supér ieure , et mobiles au gré de l 'oi
seau . Leu r s p ieds son t conformés c o m m e dans 
le genre précédent . Us on t des ailes l ongues , ai
guës ou suba iguës , et une queue l ongue , re la t i 
vemen t m i n c e et a r rond ie . Les p lumes sont plus 
ro ides e t p lus pet i tes que chez les engoulevents 
p r o p r e m e n t d i t s . 

L'ANTROSTOME VOCIFER — ANTROSTOMUS 
VOC1FERUS. 

Der Whip-poor-Will, the Whip-poor-Will. 

C a r a c t è r e s . — A ce genre appa r t i en t l 'espèce 

que les Amér i ca ins du Nord n o m m e n t whip-poor-
will (fig. lSii). C'est u n oiseau de 26 cent , de 

long et de 48 cent , d ' enve rgu re ; son aile pliée 

m e s u r e 18 cen t . , et sa q u e u e (4 . Il a la par t ie s u 

pé r i eu re du corps d 'un gris b r u n - f o n c é , semée 

de taches b run -no i r , l e s joues d 'un roux b r u n â t r e ; 

les r é m i g e s d ' u n b r u n foncé, variées de b r u n clair 

à l ' ex t rémi té ; les couver tu res supé r i eu re s de 

l 'aile d ' un b r u n foncé, tachées de b run clair sur 

les b o r d s ; les q u a t r e rec t r ices caudales m é 

dianes de la c o u l e u r du dos ; les trois ex-
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Fig. 156. L'Antrostome vocifer. 

t e rnes , de c h a q u e côté , b lanches et m a r q u é e s de 
taches claires à la base , d ' un b r u n foncé dans 
leur moi t ié t e r m i n a l e ; les par l ies infér ieures de 
la cou l eu r du dos , avec le ventre plus clair, et 
t ache té ; le cou orné sur le devant d 'une b a n d e 
d 'un b lanc j a u n â t r e . 

Distribution géographique. — Cet Oiseau 
hab i t e u n e g rande par t ie de l 'Amér ique du Nord. 
A l ' époque de ses mig ra t ions , il se m o n t r e auss 1 

dans l 'Amér ique cen t ra le et dans les Indes oc
c iden ta les . 

L E S S C O T O R M S — SCOTORNIS. 

Die Schleppenschwalben, the long-tailed Goal-Suckers · 

Caractères. — Les sco torn i s , q u e l 'on a que l 
quefois appelés engoulevents à queue traînante, 

ont une tail le faible, une q u e u e t r è s - l o n g u e et 
c o n i q u e ; des ailes suba iguës , la t ro i s ième penne 
seu l emen t é tan t la plus l o n g u e ; le bec faible et 
pe t i t ; les soies qu i le b o r d e n t l o n g u e s ; le doigt 
in t e rne plus long q u e le doigt ex te rne . 

LE SCOTORNIS CLIMACURE — SCOTORNIS 
CLIMACURVS. 

Die Schleppenschwalbe, the lony-tailed Goat-Sucker. 

Caractères. — La cou leu r du scotornis cl i-
m a c u r e est difficile à d é c r i r e . L 'oiseau adul te est 
d ' u n b r u n roux-cla i r , s emé de taches foncées. 

II a le m e n t o n et la ligne a l lant du bec à l 'œil 
b l a n c s ; les m o y e n n e s couve r tu re s s u p é r i e u r e s 
de l 'aile b l anches à l ' ex t r émi t é ; les rémiges noi
res , m a r q u é e s de gris à la p o i n t e ; les six p r e 
miè res coupées en leur mil ieu par de larges 
bandes b l a n c h e s ; les au t re s variées de taches 
noi res et rousses , avec la pointe b l a n c h e ; les 
rec l r ices méd ianes a l t e r n a t i v e m e n t m a r q u é e s 
de lignes t ransversa les claires et foncées ; les ex
t e rnes b lanches sur les ba rbes externes et à la 
po in t e , les deux suivantes b l a n c h e s seulement, à 
la poin te . Le ven t re est f inement rayé de b r u n et 
de gr is . Le mâle a 41 cent , de long e t 55 cen t , 
d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 14 c e n t . , et la 
q u e u e 26 . 

La femelle est p lus pet i te que le mâle ; sa 
q u e u e s u r t o u t es t b ien moins l ongue . 

Distribution géographique. — D'après tou
tes les observat ions, le scotornis c l imacure est 
c o m m u n dans toutes les forêts c la i rsemées des 
steppes de l 'Afrique cen t r a l e . On a dit l 'avoir 
vu en E u r o p e , en Provence n o t a m m e n t ; mais 
cela d e m a n d e conf i rmat ion . D 'après ce que 
j ' a i p u r e m a r q u e r , on ne t rouve pas cet o i 
seau au n o r d du 16° de la t i tude , et il est peu 
probab le que de l ' in té r ieur de l 'Afrique il puisse 
gagner l ' E u r o p e . Il figure c e p e n d a n t dans que l r 
ques ca ta logues des oiseaux d 'Europe . 
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L E S H Y D R O P S A L I S . 5 6 3 

Fig. 157. L'Hydropsalis-lyre. 

L E S H Y D R O P S A L I S — HYDROPSAHS. 

Die Hydropsalis, the lyre-tailed Goat-Suckers. 

C a r a c t e r e s . — Chez les hydropsa l i s , la q u e u e 

est t rès p ro fondémen t é c h a n c r é e ; ma i s ce c a 

rac tè re est plus p rononcé chez le mâ le q u e chez 

la femel le ; les ailes sont longues e t for tes ; la 

p remiè re p e n n e a son bord r ecou rbé c o m m e 
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chez les h i b o u x ; le bec est al longé, t rès-for t à 

la p o i n t e ; les tarses sont cour t s et grêles , cou

verts de p lumes dans leur moi t ié s u p é r i e u r e , 

d 'écail lés dans leur moit ié infér ieure . 

L " H V D U O P S A I . I S - L Y R E — U Y D R O P S A L I S FORCIPATA 

Die Leierschwatbe, the lyre-tailed Goat-Sucker. 

C a r a c t è r e » . — C h e z l 'hydropsal is- lyre (fig. 136), 

le p lum age est t ache té de h r u n et de j a u n e , avec 

la gorge b l a n c h e ; p o u r t o u t le res te , il r e s semble à 

celui des engoulevents . La penne cauda le ex te rne 

a près de t ro is fois la l o n g u e u r du co rps . L'ani

mal m e s u r e de 71 à 77 cent , de l o n g u e u r t o 

ta le , sur lesquels 19 cent , s e u l e m e n t appar t i en

n e n t a u c o r p s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — D'après Dur-

meis te r , l ' hydropsa l i s - ly re vivrait sol i taire d a n s 
les forêts de l 'Amér ique du S u d , e t rie se ra i t 
c o m m u n nul le pa r t . D 'après d 'Azara , que lques 
espèces voisines é m i g r e n t au P a r a g u a y et s'y 
t i ennen t dans les forêts. 

L E S M A C R O D I P T É R Y X — 

MA CR ODIPTER YX. 

Die Trugschwalben, the Leona Goat-Suckers. 

C a r a c t è r e s . — Les cap r imulg idés q u e Swa in -

son a r éun i s sous le n o m génér ique de macro-
dipteryx, et que j ' appe l l e ra i s volont iers avec les 
Arabes les quatre-ailes, q u e l q u e s ingul iè re que 
paraisse cet te d é n o m i n a t i o n , on t les ailes t rès-
g randes r e l a t ivement a u corps et a iguës , la se 
conde p e n n e é t a n t la plus l o n g u e ; la q u e u e de 
longueur m o y e n n e , t ronquée à angle d ro i t ; les 
tarses u n peu plus a l longés , p lus grêles et moins* 
e m p l u m é s q u e chez les engoulevents ; le bec fai
b l e ; les cils qu i e n t o u r e n t la bouche à peu près 
de l a l o n g u e u r d u h e c . Mais c e q u i carac tér i se sur
tout ce genre , c'est la p a r u r e du m â l e . Chez lu i , 
entre les r émiges p r imai res et les seconda i res , 
naî t u n e p l u m e de 47 cen t , de long, dépourvue 
de barbes à la base et offrant à son ex t r émi té , de 
c h a q u e côté de la t ige, des barbes l a rge s . Celte 
p l u m e fait défaut chez la femelle . 

L E M A C R O D I P T E R Y X L O i \ U T F E ] \ I < Œ — MACRODI-

PTERIX LONGIPENNIS. 

Dcr Vierfîàgel, the Leona Nighljar. 

C a r a c t è r e s . — Le p l u m a g e duir facrodiptéryx 

long ipenne est assez s o m b r e e t offre u n mélange 
de noi r et de r o u x ; la gorge est plus c l a i r e ; le 
cou por le un collier j a u n â t r e ; les r émiges p r i 

mai res son t rayées de no i r et d e roux , et noires 

à l ' e x t r é m i t é ; les rémiges secondai res sont no i 

r e s , avec q u a t r e bandes r o u s s e s ; les rectr ices 

méd ianes sont grises, à poin ts noirs , et m a r 

quées de six ra ies noi res t ransversa les . Cet oi

seau a de 22 à 25 cen t , de long , sur lesquels 

10. ou 11 cent , a p p a r t i e n n e n t à la q u e u e ; la 

longueur de l 'aile est de 19 cen t . 

L E S C O S M É T O R N I S — COSMETORNIS. 

Die Afrikanhchen Narlitschwniben, the long-winged 

Goat-Suckers. 

C a r a c t è r e s . — Les cosméto rn i s ne diffèrent 

des mac rod ip t é ryx , d o n t q u e l q u e s au teu r s les sé

p a r e n t , q u ' e n ce q u e les deux longues p l u m e s 

qu i paren t leurs ailes, au lieu d'avoir une pa r t ' e 

du rachis n u e , sont couver tes de ba rbes égale

m e n t larges dans t ou t e l eur é t e n d u e . 

L E C O S M É T O R N I S P O R T E - E T E N D A R D — COSMETOR
NIS VEXILLAR1VS. 

C a r a c t è r e s . — Celte espèce {fig. 157), la seule 
du gen re , a des cou leu r s fort ana logues à celles du 
macrod ip té ryx longipenne . Le noir e t le roux d o 
m i n e n t dans le p l u mag e et y forment les m ê m e s 
dessins chez que les au t res cap r imu lg idés . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le C O S i n é -
to rn is po r t e - é t enda rd hab i l e le sud-es t de l'Afri-

qu e. 

C'est un oiseau excess ivement ra re dans t o u 

tes les col lect ions , et d o n t nous ne connaissons 

n u l l e m e n t le genre de vie . 

M œ u r s h a b i t u d e s e t r é g i m e d e s e n g o u l e 

vent* . — Décr i re les m œ u r s et les hab i tudes des 
divers genres de capr imulg idés que nous venons 
de passer en revue , c 'est en que lque sor te revenir 
su r ce q u e nous avons dit plus hau t dans les gé
néral i tés t o u c h a n t la famil le . 

La p lupar t des engouleven ts vivent dans les 
forê ts ; ce n ' e s t pas à d i re , cependan t , qu ' i ls re
c h e r c h e n t les forêts les plus épaisses, les plus 
i m p é n é t r a b l e s ; ils se t rouven t sur tou t là où les 
fourrés a l t e rnen t avec des cla i r ières . Les s teppes 
de l 'Afrique, où çà et là s'élève un a rb re ou un 
buisson, t and is q u e t o u t le sol est couver t de 
baules he rbes , sont p o u r ces oiseaux u n vér i 
t ab le paradis ; aussi y sont- i ls excess ivement 
n o m b r e u x . 

Dans les forêts du midi de l 'Eu rope , qui p r é 
sen ten t à peu près les m ê m e s condi t ions , ils sont 
p lus n o m b r e u x q u e dans celles d u n o r d , et 
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ici, ils ne se t rouven t que dans les forêts de co

nifères, quo iqu 'e l l es soient moins r iches en in 

sectes que les au t r e s . Au m o m e n t de leurs mi 

grat ions, ils se m o n t r e n t dans tous les l ieux 

boisés ; mais , dans le no rd , ils ne n i chen t q u e 

dans les forêts de conifères. 

L'espèce du midi de l 'Eu rope , l 'engoulevent à 

collier roux, t rouve des d e m e u r e s excellentes le 

long des mon tagnes , où les rochers a l t e rnen t 

avec les b u i s s o n s ; il est à peu près aussi com

mun dans les p lan ta t ions d ' a rb res , s u r t o u t dans 

les bois d 'o l iviers . 

Les engoulevents couleur d e sable, tels que 

ceux d 'Egypte , n o t a m m e n t l ' engoulevent Isabelle 

{inprùnulgusisabellinus),se c achen t dans les bu is 

sons qui couvren t les bords du Nil, là où le déser t 

vient confiner au fleuve ; ou b i en , ils se r e t i r en t 

dans les par t ies couver tes de gazon, rappelant en 

cela les engoulevents supe rbes , qui vivent dans les 

hautes he rbes des s teppes . 

Les espèces amér i ca ines semblen t aussi r e 

chercher de pareil les local i tés . Les voyageurs , ce

pendant ,d isent que cer ta ines espèces se t rouven t 

dans les forêts vierges ; qu 'e l les se c a c h e n t le 

jour dans le feuil lage et chassen t la nu i t dans 

les clair ières, le long des sent iers qui t r aversen t 

la forêt, ou h a u t dans les a i rs , i m m é d i a t e m e n t 

au-dessus de la c ime des a rb res . 

La condit ion indispensable p o u r q u ' u n l ieu 

soit habi té par les engoulevents , est que ce lieu 

soit à l 'abr i des r ayons du soleil . On peu t a d 

mettre que la p lupar t des engouleven ts p r e n n e n t 

leur repos à t e r r e , et excep t ionne l l emen t s u r les 

branches. Ceux m ê m e s qu i , la nu i t , se pe rchen t 

sur les a rbres , res ten t le j o u r à t e r r e . Cela est 

facile à expl iquer : l ' engoulevent c h e r c h e , pour 

se reposer , u n lieu sû r et c o m m o d e , et il le 

trouve plus souvent à t e r re que su r une b r a n c h e . 

Comme je l'ai déjà di t , il n e se place pas t rans

versalement sur u n e b r a n c h e , mais longi tud ina-

lement. L 'ongle pect ine de sondo ig t m é d i a n , s o n 

pouce dirigé en dedans lui p e r m e t t e n t de c o n 

server sol idement cet te posi t ion ; mais , p o u r pou

voir la p r e n d r e , il lui faut u n e b r a n c h e assez 

forte et n u e sur u n e cer ta ine é t e n d u e . 

a Les engoulevents , dit N a u m a n n , ne r encon

trent pas souvent les l ieux t r è s - c o m m o d e s p o u r 

se r epose r ; aussi , q u a n d on a t rouvé u n e de ces 

places, on peu t ê t re sûr de la voir tou jours o c 

cupée. Un r a m e a u hor izonta l d ' u n p o m m i e r de 

mon j a rd in se divisait en formant une fourche 

t rès-é t ro i te , don t les deux b r a n c h e s , éga lement 

horizontales , avaient à pe ine l 'épaisseur du 

doigt. C'était un endro i t excel lent p o u r les e n 

goulevents ; ils se posa ien t là, c h a q u e pat te sur 

u n e des b r a n c h e s de la fourche , la q u e u e , le 

ven t re reposan t sur les deux par t ies du r a m e a u 

soudées au delà de sa bifurcat ion. Chaque a n 

née , à l ' époque du passage, j ' y ai observé des en

goulevents ; une fois m ê m e , j ' e n ai tué trois en 

trois j o u r s successifs. » 

Ce n 'es t que lo r squ 'on éveille b r u s q u e m e n t 

un engouleven t e t qu ' i l s 'enfuit vers un a r b r e , 

qu ' i l se p e r c h e c o m m e les au t re s oiseaux ; t o u t e 

fois ce n 'es t j a m a i s que pour un ins tan t . 

Quand il dor t , il ferme les y e u x ; mais son 

ouïe est si fine qu ' i l perçoi t à t e m p s le danger 

qui le m e n a c e . Il c l igne , c o m m e les h iboux , 

dans la di rect ion suspecte ; puis il s 'envole, ou se 

tapi t con t re l a b r a n c h e ou con t re le sol, e spé ran t 

é c h a p p e r aux r ega rds , grâce à son p l u m a g e cou

l eu r de t e r r e ou cou l eu r d ' é co rce . 

N a u m a n n p ré t end q u ' o n ne voit j amais m a r 

cher les engouleven ts . Cette asser t ion est 

inexacte , lors m ê m e qu 'on se refuserait à con 

s idérer c o m m e m a r c h e les que lques pas qu ' i l s 

font sur u n e b r anche , avan t de s'y poser défini

t ivement . P o u r m a par t , j ' a i vu souvent les en

goulevents d 'Afrique faire u n p a r c o u r s de quel 

ques m è t r e s a u t o u r d ' u n buisson . 

L e u r vol varie suivant l ' heure de la j o u r n é e , 

su ivant l 'état d 'exci ta t ion de l 'oiseau. De j o u r , 

il est t r emb lan t , i nce r t a in , i r régul ie r , ma lad ro i t 

m ê m e ; on croirai t voir un o b j e t i n a n i m é , ba lancé 

q u e l q u e t e m p s en l 'air par l è v e n t . De nu i t , il 

en est t o u t a u t r e m e n t . 

A m e s u r e que dispara issent les de rn i e r s 

r ayons de soleil, l ' engoulevent se révei l le ; il lisse 

son p l u m a g e , r ega rde de tous côtés, pu i s , d 'un 

vol léger et facile, il s 'é lance au -dessus des clai

r ières et des endro i t s clair-semés de la forê t . 

Tantô t , il vole et p lane c o m m e u n e h i r o n d e l l e ; 

t an lô t , il glisse dans l 'a i r , en b a t t a n t p réc ip i 

t a m m e n t des a i l e s ; il c h a n g e de^direct ion, se 

po r t e à d ro i t e , à gauche , m o n t e , descend avec 

au t an t de légèreté que l 'h i rondel le r u s t i q u e . 

Parfois , il se t i en t l ong t emps dans Tair à la 

m ê m e place ; c'est ce qu i arr ive lo rsque que lque 

chose a éveillé sa cur ios i té . Il va ainsi j u s q u ' à ce 

q u e les t énèbres closes l ' e m p ê c h e n t de pour 

suivre sa chasse . Il avale par douzaines des proies 

re la t ivement éno rmes , des h a n n e t o n s , des b o u 

siers , des sph inx . Quand il est rassas ié , il se 

pe rche et d igère ; pu is , ce travail t e r m i n é , il se 

r e m e t .en chasse , e t s'y l ivre toute la nu i t , à 

moins qu 'e l le ne soit t rop sombre ou qu' i l ne fasse 

t rop de vent . 

Dans ses excurs ions , l ' engoulevent s 'éloigne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



souvent b e a u c o u p de-sa d e m e u r e . Ainsi , en T h u -
r inge , il a r r ive j u s q u e dans les villages bâl is 
près de la forêt ; en Espagne , il se m o n t r e d a n s 
les villes : à Madr id , pa r exemple , il n iche dans 
jes j a rd ins des envi rons ; dans l 'Afr ique cen
t r a l e , par t i des s teppes , il v ient j u s q u e d a n s les 
hab i t a t ions . Souvent , un spec tac le i n a c c o u t u m é 
excite sa cur ios i té . U n chien peut l ' occuper pen
dan t t r è s - l o n g t e m p s ; il se préc ip i te sur lui c o m m e 
le faucon ; il le suit, et l ' accompagne loin des 
l imites de son d o m a i n e : que lquefo is aussi il sui t 
l ong t emps u n h o m m e , volant t ou t a u t o u r de lui 
et l ' a ccompagnan t j u s q u ' à la l isière de la forêt. 

L ' a m o u r e x e r c e auss i son inf luence sur les en
goulevents , q u e l q u e l o u r d s e t indifférents qu ' i l s 
para i ssen t . Les mâles c o m b a t t e n t v io l emmen t 
p o u r la possession d ' u n e femelle ; ils c h e r c h e n t 
encore à la sédu i re p a r l eur g r â c e ; ils y d é 
ploient u n e nouvel le a r d e u r ; l eu r vol devient 
plus r ap ide , p lus fier. C o m m e u n p igeon t r a n s 
po r t é d ' a m o u r , l ' engoulevent fe rme b r u s q u e 
m e n t ses ailes, se laisse t o m b e r d 'une g r a n d e 
h a u t e u r , en p rodu i san t u n b ru i t p a r t i c u l i e r ; ou 
b ien , il p lane et vole g r a c i e u s e m e n t tout a u t o u r 
de sa femelle , qu i d e m e u r e immobi l e . Chaque 
espèce t émo igne son a m o u r d 'une façon pa r t i 
c u l i è r e ; mais les plus r e m a r q u a b l e s doivent ê t re 
les engoulevents d 'Afrique e t d ' A m é r i q u e , au 
p l u m a g e sp lendide . Je n 'a i t rouvé décr i t nulle 
pa r t le vol de l ' hydropsa l i s - ly re ; j ' i g n o r e donc si 
les mâles de ci t te espèce p r e n n e n t à ce m o m e n t 
u n e a p p a r e n c e f an t a s t i que ; mais j e m e rappel le 
encore avec plaisir le spectac le c h a r m a n t , que , 
pa r les soirs de p r i n t e m p s , offraient à nos yeux 
enchan té s les sco torn is , dans tou te l ' a rdeur de 
leurs a m o u r s . Sans souci de l ' h o m m e ni de ses 
ges tes , ces superbes oiseaux péné t ra ien t d a n s les 
l ieux h a b i t é s ; ils vola ient a u t o u r des a rbres avec 
u n e g râce , u n e r a p i d i t é , u n e agil i té ravissantes 
P a r la nui t c la i re des t r o p i q u e s , n o u s pouvions 
les suivre dans tous leurs m o u v e m e n t s ; n o u s 
pouvions les voir ba t t re des ailes, tour à t ou r 
é ta ler et fe rmer leur l ongue q u e u e ; on au ra i t 
di t qu ' i l s voula ient nous m o n t r e r ce dont ils 
é t a ien t capables . Us ar r iva ient a u p r è s des feux 
de no t re c a m p e m e n t , c o m m e a t t i rés par cet te 
l u m i è r e insol i te , et y exécu ta ien t les m o u v e 
m e n t s les plus s ingu l ie r s . 

J a m a i s , à m o n g r a n d r e g r e t , j e n ' a i pu voi r de 
m a c r o d i p t é r y x ; mais t ous les Arabes qui con
naissaient cet oiseau, pa r la ien t de sa beau t é dans 
les t e r m e s les p lus en thous ias tes . Les l ignes su i 
vantes d e R u s s e g e r n o u s a p p r e n d r o n t , d 'a i l leurs , 
que l effet p r o d u i t l ' appar i t ion de cet te superbe 

espèce . « Si j ' ava is é té élevé au sein du h a r e m , 
di t - i l , j ' a u r a i s c ru , à ce m o m e n t , à tous les en
c h a n t e m e n t s e t à toutes les sorcel ler ies . Ce q u e 
j ' ape rceva i s d a n s l 'a i r , était s u r p r e n a n t : c 'était 
un oiseau, qu i sembla i t r o u l e r dans les airs p lu 
tôt q u e vo le r ; t a n t ô t j ' e n croyais voir q u a t r e , 
t an tô t t ro i s , t a n t ô t d e u x , t an tô t u n seul , mais 
ce lu i -c i para i ssa i t avoir q u a t r e ailes ; pa r m o 
men t s , il t ou rna i t sur l u i - m ê m e , et tou te l ' ap 
par i t ion se c o n f o n d a i t , devena i t ind is t inc te . 
Ses deux longues p lumes é ta ien t le j o u e t de la 
m o i n d r e brise ; elles ra len t i ssa ien t son vol ; d 'un 
au t re cô t é , en flottant dans l 'a i r , c 'é ta ient elles 
qui donna ien t à l 'o iseau ces apparences fantas
t iques , e t cela , d ' a u t a n t p lus , qu ' i l n e se m o n t r e 
qu ' à la lueur d u c r épuscu le . » 

La voix des engouleven t s est t r è s -va r i ab l e . 
Quelques espèces font en tendre u n e sor te de gro
g n e m e n t ; d ' au t re s poussent des sons plus ou 
mo ins h a r m o n i e u x . Q u a n d , de j ou r , on effraie su-
h i t e m e n t l ' engoulevent d ' E u r o p e , il r épè te d 'une 
voix faible et r a u q u e : dack, dack. S'il est en d a n 
ger, il souffle et siffle c o m m e le font les h i b o u x . 
P e n d a n t la saison des a m o u r s , il fait r é s o n n e r 
son chan t , cons is tan t en deux notes , deux b ru i t s , 
fera i t -on m i e u x de d i re , qu ' i l pousse avec u n e 
a r d e u r i n c r o y a b l e . On peu t les c o m p a r e r au 
r o n r o n des c h a t s . P e r c h é sur u n e b r a n c h e , il 
fait en tendre un p r e m i e r b ru i t assez re ten t i ssan t : 
aerrrrr, q u e sui t i m m é d i a t e m e n t un second b ru i t , 
sur un ton p lus bas : errr. Il est probable q u e le 
p r emie r brui t se p rodu i t pendan t l ' inspi ra t ion , le 
second p e n d a n t l ' expira t ion. 

L a femelle -fait quelquefois e n t e n d r e u n b ru i t 
ana logue , ma i s bien plus faible. E n volant , le 
mâle e t la femelle poussent l eu r cr i d 'appel , q u e 
l 'on p e u t r e n d r e par haeits haeit. 

T o u s les engou leven t s d 'Afr ique q u e j ' a i 
e n t e n d u s , p rodu i sen t le m ê m e b ru i t que ce
lu i d ' E u r o p e . L ' engouleven t à coll ier r o u x a 
u n e voix p lus h a r m o n i e u s e , p lus t e n d r e . Ce 
sont deux sons assez semblab les , que l 'on 
peut no ter : klouck, klouck, klouck, l 'un d 'eux 
é tan t plus bas q u e l ' au t re . Le jotaca, que Bur-
meis te r observa dans les m o n t a g n e s de Bure ja , 
a p o u r cri d ' appe l une sorte de g loussement , 
qui peu t se r e n d r e pa r les syllabes : dschog dschog, 
ce qui lui a fait d o n n e r p a r l e s Tongouses le nom 
de dsogdsoggun. L ' engouleven t des Indes (çapri-
mulgus indicui), q u e l 'on a souvent confondu 
avec celui d ' E u r o p e , c r ie , d ' après J e rdon , touyo. 

On voit c o m b i e n la voix varie en t r e engoulevents 
t rès -vo is ins ; et c 'est là, j e crois , un carac tè re 
suffisant p o u r d é m o n t r e r que ce sont a u t a n t d ' e s -
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pèces i ndépendan te s les unes des a u t r e s , et non 

de simples var iétés d ' une m ê m e espèce . 

Le cri de cer ta ins engoulevents d ' A m é r i q u e 

doit ê t re t r è s - s ingu l i e r ; il a a m e n é n o n - s e u l e 

ment les sauvages , mais encore les colons , à 

craindre ces o iseaux, ou à l eur d o n n e r les n o m s 

les plus é t r anges . S c h o m b u r g k a décr i t de 

main de m a î t r e les voix qu i s 'élèvent d a n s la 

forêt, lorsque se ta i t le chan t joyeux du peuple 

ailé : « L 'on e n t e n d alors re ten t i r au mil ieu de 

la nui t les cr is plaintifs des engou leven t s , per

chés sur les b r a n c h e s sèches inc l inées vers la 

surface de l ' eau . Ces cris sont si sombres , si d é 

sagréables, q u e je comprends la p e u r que l'on a 

de ces oiseaux. Pas un Ind ien , pas un nèg re , pas 

un créole n 'ose les t u e r . L ' Ind ien croi t voir en 

eux des servi teurs du mauvais esprit J a b a h u ; les 

nègres, des messagers de la m é c h a n t e divinité 

Joimbo ; les créoles, des messagers de m o r t . 

«De chaque a r b r e on en tend les kahaha p l a in 

tifs. La p r e m i è r e note est lancée avec éclat, à 

pleine gorge ; pu is , le ton baisse, faiblit e t fi

nit par ne plus ê t re q u ' u n soupi r . Tan tô t on en

tend crier , avec u n e expression à la fois de ha ine 

et d 'angoisse : Who are you, who, who, who are 

BREHM. 

you? ( q u i e s - t u , qu i , qu i , qu i e s - t u ? ) ; t an tô t , ce 

c o m m a n d e m e n t , poussé d 'une voix sourde : 

Work away, work, work, work away I ( travail le, 

loin d ' i c i , t r ava i l l e , t r a v a i l l e , t r ava i l l e , loin 

d'ici) ; un ins tant après , une voix ple ine de la 

tr istesse la plus profonde : WHly, corne go, Willy, 

Willy, Willy, corne gi. (Willy, viens, a l lons-nous-

e n ; Wil ly , Wil ly , Wil ly , viens, a l lons -nous -en ) , 

ou b i e n : whip,poor Will, whip, Will, whip, whip, 

whip, whip, poor Will (des coups , pauvre Wi l l , 

des coups , Wi l l , d( s coups , des coups , des coups , 

pauvre Wi l l ) ; et ces sons se suivent , se. succè

dent , j u s q u ' à ce q u e tou t à coup le cr i pe rçan t 

d 'un singe t roub lé dans son sommei l par quel 

que carnass ier v ienne d o m i n e r t ous les au t res 

b r u i t s . » 

Les engoulevents , p lus len ts et p lus lourds que 

les h i ronde l les , sont aussi moins in te l l igents 

qu 'e l les : ils son t , par r a p p o r t à cel les-ci , ce que 

sont les h iboux par r a p p o r t aux faucons . Il est 

vrai q u e , dans l eu r vie n o c t u r n e , les occasions de 

développer l eur in te l l igence leur font défaut , et 

qu' i ls t rouvent t r è s - r a r emen t à l 'exercer à l 'égard 

de l ' h o m m e , l ' ennemi n é de tous les a n i m a u x . Ce 

n 'est q u e de cet te façon q u e j e puis m 'exp l iquer 
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leur cur ios i té . T o u t e chose nouvelle p o u r eux, ai-
j e dit p lus h a u t , a t t i r e l eu ra l t en t i un e t i l s s ' a p p r o -
c h e n t p o u r la voir de plus près . Dans les forêts d é 
se r t e s , ils accouren t auprès du voyageur a t t a rdé , 
ils volent tou t a u t o u r de lu i , l ' a c c o m p a g n e n t 
pendan t longtemps , sans au t r e b u t que d 'é tudier 
cet te appar i t ion i n a c c o u t u m é e . La lumiè re les 
a t t i re bien davan tage ; tous les engoulevents a r r i 
vent auprès des feux des c a m p e m e n t s , et volent 
aux a l en tou r s . Un coup de fusil qui les m a n q u e , 
les s u r p r e n d au p lus h a u t poin t . Us s ' a r rê tent 
sub i t emen t , inconsc ien t s du dange r , e t p l anen t 
l ong temps à la m ê m e p lace . Mais si l 'un d ' eux 
est t o m b é , son c o m p a g n o n se t ient su r ses gardes ; 
il profite de l ' expér ience . 

Nulle pa r t il n 'es t aussi facile qu ' en Afr ique 
de t i rer des engoulevents . Us sont là sans cra in te 
ni souci, pe r sonne ne songe seu l emen t à les 
effrayer. L ' a p p r o c h e d 'un oiseau de proie n o c 
turne change leurs a l l u r e s ; ils connaissent leur 
e n n e m i , et p r e n n e n t la fuite auss i tô t . 

Les engoulevents font p reuve de ru se . En E s 
p a g n e , on les appel le engaha-pastor, c ' e s t -à -d i re 
trompe berger, par cet te ra ison q u e ce sont sur
tout les bergers qui on t occasion de les voir. 
L ' a r r ivée du t r oupeau vient de me t t r e en m o u 
vemen t un e n g o u l e v e n t ; le berger l 'aperçoit , 
se dir ige vers l ' endroi t où il s'est réfugié ; il 
croi t pouvoir le p r end re sans p e i n e ; il s'en a p 
p roche , il avance la ma in pour le saisir, et , au 
m ê m e ins tan t , l 'oiseau s 'envole. Il a observé , 
en effet, tous les m o u v e m e n t s de son ennemi , 
et n ' a fait que s imule r le sommei l . Ceci n 'es t 
po in t une fable inventée à plais i r . «Un jou r , ra
conte N a u m a n n , j ' a ida i s à é t endre un filet p o u r 
les a louet tes , lorsque tou t près de mo i , sur un 
t ronc d ' a rb re renversé par le vent , j ' a p e r ç u s u n 
engou leven t qui paraissai t p ro fondémen t en 
d o r m i . Bien résolu de m ' e n r e n d r e m a î l r e , j e 
pris le filet, et le dressai de m a n i è r e à couvrir 
le t ronc de l 'arbre. Après avoir ainsi fermé à 
l 'oiseau toute i s sue , nous nous m î m e s à faire du 
bru i t , p o u r le chasser vers le filet, où n o u s p e n 
sions le p r end re plus faci lement . Nous vîmes 
alors qu' i l était éveillé, mais qu ' i l che rcha i t à 
nous t r o m p e r en feignant de d o r m i r . P o u r l 'a
bo rde r je dus passer sous le filet, et ce ne fut 
q u ' a u m o m e n t où j e tenda is la main p o u r le sai
sir, qu ' i l s 'envola et alla se p r e n d r e dans les 
mai l les . » 

Les engouleven t s ne para issent avoir q u ' u n e 
couvée par an. L ' époque des a m o u r s varie su i 
vant les p a y s ; niais elle coïncide toujours avec 
le p r i n t e m p s . Le mâle c h e r c h e à capt iver l 'a

m o u r de sa femelle, e t déploie , p o u r lui p la i re , 
t ou t e s les grâces de son vol. 

Son ronron , son cr i , sont ses chan t s d ' a m o u r . 
Après l ' a c c o u p l e m e n t , la femelle pond deux 
œufs sur le sol, dans u n end ro i t caché sous un 
buisson dont les b ranches p e n d e n t j u squ ' à t e r r e , 
sur u n t ronc d ' a rb re couver t de mousse s , dans 
une touffe d 'he rbes . J a m a i s les engoulevents ne 
cons t ru i sen t d e n i d ; ils ne se d o n n e n t m ê m e pas 
la peine d ' app rop r i e r u n peu la c o u c h e sur l a 
quel le reposeron t leurs œufs . Le mâle et la fe
mel le les couven t a l t e r n a t i v e m e n t , e t t é m o i 
g n e n t la plus g r a n d e t endresse p o u r l eu r p rogé
n i tu r e . L o r s q u ' u n dange r la m e n a c e , la m è r e 
se lève de dessus ses œufs, fuit en vo lan t , 
c o m m e para lysée , se t r a îne sur le sol, s 'ex
pose au chasseur , l 'a t t i re loin du nid, pu i s s 'é-
ève s u b i t e m e n t dans les airs et d i spara î t à 
t i r e -d ' a i l e . Si, la nu i t , on s ' approche du nid , la 
femelle , agi lée , inqu iè te , crie p o u r appe le r au 
secours . 

Ces oiseaux ont encore recours à un au t r e 
moyen p o u r dé rober leur p r o g é n i t u r e aux a t 
te intes de ses e n n e m i s . A u d u b o n a observé une 
espèce qui t r anspor t e ses œufs et m ê m e ses p e 
t i ts dans un endro i t m i e u x abr i té , « L o n g t e m p s , 
di t - i l , j ' a i c h e r c h é c o m m e n t l 'engoulevent s'y 
prend p o u r t r anspo r t e r ses œufs e t ses pet i t s . 
Grâce au flair d 'un excel lent chien , j e m 'assura i 
d ' abord qu ' i l ne les t r an s p o r t e j ama i s t r ès - lo in . 
Les nèg res , qui observen t g é n é r a l e m e n t bien les 
m œ u r s des a n i m a u x , m e d i ren t que les engou le 
vents poussaient ou rou la ien t leurs œufs sur le 
sol, avec leur bec . Des paysans , q u e j ' i n t e r r o 
geai , croyaient qu' i ls les e m p o r t a i e n t sous l 'aile; 
je résolus de m'édifler sur ce point , et voici ce 
j e vis. Dès q u ' u n engou leven t , que ce soit le 
père ou la m è r e , r e m a r q u e que ses œufs ont été 
touchés , il hérisse son p lumage , et res te que l 
q u e s minu te s p ro fondément a b a t t u . Pu i s , il 
pousse un léger m u r m u r e ; son c o m p a g n o n ar
rive auss i tô t et vole si près du sol, q u e ses pa t tes 
doivent t o u c h e r la te r re . Après avoi r fait e n t e n 
dre que lques cr is , il p rend un œuf dans son bec 
la rgement o u v e r t ; l ' au t re engoulevent fait de 
m ê m e , et tous deux volent l e n t e m e n t , p r u d e m 
men t , rasan t le sol, et d isparaissent dans les 
b ranches . Us n 'en lèvent ainsi leurs œ u f s , que 
lo r squ 'un h o m m e les a pris dans ses m a i n s ; ils 
ne les a b a n d o n n e n t pas , si l ' h o m m e qui dé
couvre le nid se re t i re sans les t ouche r . » 

Le père et la m è r e res tent tout le j o u r sur 
leurs pet i ts nouvel lement éclos. Mon père a vu 
l 'un des pa ren t s cache r encore les pe t i t s , m ê m e 
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alors q u e ceux-ci é taient c o m p l è t e m e n t déve 

loppés. Les j e u n e s engoulevents ne reçoivent à 

manger que la n u i t ; leurs paren ts c o m m e n c e n t 

par l eur donner des insectes m o u s , des é p h é 

mères, des papi l lons ; p lus t a rd , ils l eu r en a p 

portent de plus du r s , et ils finissent p a r leur a p 

prendre à chasser et à che rche r e u x - m ê m e s l eu r 

n o u r r i t u r e . 

C a p t i v i t é . — Il est très-difficile, mais non 

impossible d 'élever d é j e u n e s engoulevents pr is 

dans leur nid. Mon père l 'essaya p lus ieurs 

fois ; il réuss i t en leur d o n n a n t des co léoptères 

et des papi l lons n o c t u r n e s , t and is qu ' i ls m o u 

raient t r è s - r ap idemen t quand on les nour r i s sa i t 

avec des m o u c h e s . Un j e u n e , q u e m o n père 

éleva, mangea i t de 360 à 480 m o u c h e s en un 

jour . 

Bien nour r i s , les j eunes engou leven t s c ro is 

sent t rès- rapidement , m ê m e en capt ivi té . Us ne 

tardent pas à p r e n d r e les h a b i t u d e s de leurs 

parents ; ils se tapissent s u r le sol , quand u n 

h o m m e s ' approche d ' e u x ; ils e n t r e n t en co lè re , 

et soufflent en sifflant. 

Ils a i m e n t la cha leu r , ma i s r e c h e r c h e n t l 'om

bre. Lor sque mon père, met ta i t les siens au so

leil, ils r a m p a i e n t tou jours vers l ' ombre que 

projetaient des b a r r e a u x de la fenêtre . T s c h u d i 

eut un engou leven t qui se compor t a i t de m ê m e . 

« P e n d a n t que j ' é c r i s , di t- i l , un engoulevent se 

promène dans ma c h a m b r e . J e l'ai depuis long

temps ; je le nour r i s de. vers e t d ' insec tes . Il ne 

mange j amais vo lon ta i r emen t . Quo ique ce soit 

: un oiseau n o c t u r n e , il est éveillé p e n d a n t le 

j o u r ; quand il fait du soleil , il sor t de son coin 

et se couche à la place la plus c h a u d e , é ta lant la 

queue, fe rmant les yeux à m o i t i é . Lo r sque le so

leil a d isparu , il r egagne son coin , et s'y t ient 

d 'ordinaire , le ven t re reposan t su r le sol. Il 

n 'aime pas à vo le r ; i l sautil le m a l a d r o i t e m e n t ; 

à chaque instant , il t o m b e sur le cô té , et y d e 

meure jusqu ' à ce qu 'on le re lève , b ien qu ' i l soit 

parfai tement sain et dans t ou t e la p lén i tude de 

ses forces. Il est t rès p r i v é , ma i s q u a n d un 

étranger s ' app roche , il fait e n t e n d r e u n léger 

grognement . Il a i m e à res te r dans la m a i n , et 

regarde les gens avec ses grands yeux no i r s , 

pleins de confiance. C'est le favori de tou te la 

maison. » 

M. de La Fresnaye par le d 'un engouleven t qui 

a vécu p lus ieurs années en captivi té . La pe r 

sonne qui le possédait , le nourr issa i t avec de la 

pâtée des ross ignols . Cet oiseau, qu i é t a i t dans 

une cage assez longue , ne se pe rcha i t j ama i s et 

se tenait c o n s t a m m e n t en b a s , m a r c h a n t sans 

cesse et avec agil i té d 'un b o u t de sa cage à 

l ' au t r e . 

L E S I B U A U X NYCTIB1US. 

Die Biesenschwalben, the grand Goat-Suctcers. 

C a r a c t è r e * . — Dans l 'Amér ique du Sud, vi

vent des cap r imulg idés qui se d i s t i nguen t de 

ceux q u e nous venons de passer en revue par 

un bec de forme toute pa r t i cu l i è re . Il est t r i an 

gula i re , d é m e s u r é m e n t large à la base , c o m p r i 

m é vers l ' ex t rémi té qui s'infléchit et forme un 

c roche t m o u s s e , fendu j u s q u ' à l 'angle pos t é 

r ieur de l 'œi l , en g r a n d e pa r t i e m e m b r a n e u x et 

couver t de p l u m e s pect inées et d e s o i e s a l l o n g é e s , 

à bords de la m a n d i b u l e supé r i eu re se di la tant à 

la naissance du c r o c h e t co rné et formant une 

den t sai l lante et ob tuse . A par t i r de cet te den t , 

la m a n d i b u l e infér ieure , d o n t les b o r d s sont 

lisses, emboî t e la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e , t an 

dis qu 'e l le est embo î t ée par ce l le -c i dans tou t le 

res te de son é t e n d u e . Les ibi jaux sont encore 

carac tér i sés pa r un corps épais ; des ailes t r è s -

a l longées , subaiguôs , la t ro is ième rémige é t an t la 

plus l o n g u e ; des tarses t r è s - c o u r t s , épais , cha r 

n u s et sans squamel l e s ; des doigts , longs , minces ; 

des ongles g rands , r e c o u r b é s , c o m p r i m é s , à 

l 'exception de celui du doigt méd ian qu i est ren

flé et dilaté à son bord i n t e r n e , mais t r a n c h a n t 

et non pec t ine . 

L'IBIJAU GÉANT — NYCTIBIUS GRANDIS. 

Der Ibijiu, the great Ibigau. 

C a r a c t è r e s . — L' ib i jau , g é a n t on s i m p l e m e n t 

ibijau, c o m m e l 'appel lent les Guaran i s , c 'es t -à-

dire m a n g e u r de t e r r e , est l 'espèce la plus 

g rande de ce genre et de tou te la famil le des 

cap r imu lg idés . D 'après le pr ince de W i e d , il a 

p lus de 55 cent , de long, et envi ron I ^ ^ O d ' en 

vergure ; son aile p l iée m e s u r e 43 cen t . , et sa 

q u e u e 29 . Il a le dos et le ven t re d 'un gris j a u 

n â t r e c la i r , p lus foncé a u dos q u ' a u ven t re , avec 

un grand n o m b r e de pet i tes raies t ransversa les , 

b r u n e s et n o i r e s , les p lumps de la t ê t e b runes 

le long d u rach is e t que lques-unes o rnées à 

leur ex t r émi t é de t aches foncées, t r i angu la i res ; 

les couver tu res du b o r d de l'aile et du po igne t , 

les p lumes de l 'aisselle, d 'un b r u n roux foncé, à 

raies t ransversales n o i r e s ; la par t ie pos té r i eu re 

d u dos b l anche , rayée t r a n s v e r s a l e m e n t de b r u n 

foncé, avec une b o r d u r e j a u n â t r e à l ' ext rémité 

de c h a q u e p lume ; les r émiges d 'un gris b run 
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foncé, à bandes claires, et tache tées de blanc 

sur les barbes ex te rnes ; les rectr ices ornées de 

six ou sept raies t ransversa les , a l t e rna t i vemen t 

claires et foncées ; la gorge b l a n c h â t r e ; la pa r 

tie an té r i eu re du cou j a u n â t r e , v ivement rayée 

de b r u n ; la poi t r ine m a r q u é e de taches longi tu

dinales noires , les sous-cauda les b l a n c h e s ; le bec 

gr is- jaunâtre , l'œil b r u n - n o i r , les pa t tes d 'un 

gris j a u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'ibijau géan t 

semble hab i te r toutes les forêts de l 'Amér ique 

du Sud ; on en a t ué à Cayenne c o m m e au Pa 

raguay . 

• M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cet oiseau est 

p r o b a b l e m e n t moins ra re qu 'on ne l ' admet géné
r a l e m e n t ; mais il est difficile de le découvr i r le 
jour , et il n 'es t guè re plus aisé de l 'observer 
la nui t . Le pr ince de W i e d et Burme i s t e r s ' ac 
co rden t à dire qu' i l passe le j o u r dans la c ime 
des arbres les plus élevés et les plus touffus, se 
t enan t , c o m m e les au t re s capr imulg idés , le corps 
paral lèle à la b r a n c h e su r laque l le il est p o s é . 
Son p lumage cou l eu r d ' écorce est sa mei l leure 
défense, et son immobi l i t é con t r i bue éga lement 
à le dé robe r à la v u e . 

D'Azara décr i t sous le n o m à'urutnu un e n 
goulevent , qui n 'es t au t re , p robab l emen t , q u e l'i
bijau. Il dit qu'i l se p e r c h e d 'o rd ina i r e à l 'extré
mi té d ' u n e b r a n c h e cassée, de telle façon que sa 
tê te la dépasse et semble la p r o l o n g e r ; que , 
dans cet te posi t ion, il est fort difficile à décou
vrir , à cause de la cou leu r de son p l u m a g e , qui se 
mar i e avec celle de la b ranche . Les chasseurs du 
Paraguay , q u a n d ils le s u r p r e n n e n t ainsi pe rché , 
lui passent au cou, sans qu ' i l che rche à fuir, un 
lacet a t t aché au bout d ' une gau le , et l ' a t t i ren t à 
eux. 

En pa r l an t d 'une au t r e espèce , le p r ince de 
W i e d racon te que ses gens en t u è r e n t u n indi
vidu à coups de bâ lon , et confirme ainsi le récit 
de d 'Azara, d 'après lequel l ' u ru t au , surpr is pen-
d a n t l e j ou r , ne fuirait pas l ' a p p r o c h e d e P h o m m e . 
Burmei s t e r r appo r t e un fait ana logue : il vit u n 
ibijau p e r c h é sur un a rb re , et lu i tira p lus ieurs 
coups de fusil, sans pouvoir le faire p a r t i r . 

Cet oiseau, le plus g rand de tous les c a p r i m u l 
gidés, serait donc aussi le p lus s tupide ; on peu t 
le conc lure de l ' inspect ion de son c r â n e . Il a la 
taille du c o r b e a u , et cependan t , d 'après le pr ince 
de Wied , sa boîte cé rébra le n 'es t pas plus 
grosse q u ' u n e noiset te . 

Cependant , a u c répuscu le , les a l lures de l'i
bijau c h a n g e n t complè t emen t . 11 est aussi vif, 
aussi agile que les espèces p r écéden te s . J e n 'ai 

t rouvé nul le p a r t ses hab i tudes re la tées en dé 
t a i l ; j e n 'hés i te cependan t pas à lui rappor
t e r ce que le pr ince de W ried di t d 'une espèce 
t rès-vois ine . « Les nui ts de pleine lune , dans les 
contrées t ropica les , sont si claires, que le c h a s 
seur p e u t pa r f a i t emen t voir e t de loin. On aper 
çoit a lors les ibi jaus, volant d a n s les a i r s , à u n e 
aussi g r a n d e h a u t e u r que les aigles, poursu ivan t 
les g rands papil lons n o c t u r n e s ou crépuscu la i 
res . Au Brési l , il existe une quan t i t é cons idérable 
de g rands lép idoptères , qui ne p e u v e n t ê t re ava
lés que par un an ima l à b o u c h e é n o r m e ; l ' ib i 
j a u géan t est leur p lus te r r ib le e n n e m i ; il en 
m a n g e des quan t i t é s prodig ieuses . On t rouve 
souvent le sol des forêts couverts de leurs ailes, 
seuls res tes de ses r e p a s . » 

D'Azara r a p p o r t e que , dans ses chasses , l ' ibi
j au géan t ne se pose que t r è s - r a remen t à te r re , et 
q u e , si on l'y me t , il ouvre l a r g e m e n t ses ai les , 
s 'appuie sur elles et sur sa q u e u e , sans se teni r 
sur les p ieds , n i en faire usage . Il fait e n t e n d r e 
pa r in terval les , p e n d a n t tou te la nu i t , un cri 
bruyant , long e t mé lanco l ique , le mâ le et la fe
melle s 'appelant et se r épondan t . Vers le m a t i n , 
chacun regagne sa d e m e u r e . 

D'Azara di t encore q u e l ' ibijau n iche dans des 
t roncs d ' a rbres c r e u x ; B u r m e i s t e r , sur les b r a n 
ches u n peu excavées, e t qu ' i l dépose sur le bois 
u n ou d e u x œufs. B u r m e i s t e r , qu i pu t s 'en p r o 
cu re r un , le décr i t c o m m e é t an t a l longé , à peine 
plus obtus à u n b o u t qu ' à l ' au t re , sans écla t au 
cun , b l a n c , et couver t de points g r i s -b run , b run-
ocre et b run-no i r , t r ès - se r rés su r tou t vers u n e 
des ex t rémi tés . 

C a p t i v i t é . — D'Azara d o n n e que lques détai ls 
assez incomple t s sur la vie de cet te espèce en 
capt ivi té . 

A la fin de d é c e m b r e , il r eçu t u n individu qui 
avait é té pr is l ong temps aupa ravan t , et le garda 
j u s q u ' a u mois de m a r s , en le nour r i s san t avec de 
pet i tes bou le t t e s de viande crue et hachée . Au 
c o m m e n c e m e n t des froids, il devint t r i s te , res ta 
une semaine ent ière sans m a n g e r , et d 'Azara se 
décida à le tuer . Cet oiseau res ta i t tou te la jour
née immobi le sur le dossier d ' une chaise , les 
yeux fe rmés ; au c répuscu le , le soir et le ma t in , 
il volait dans la c h a m b r e . Il ne criai t que quand 
on le p rena i t dans la m a i n ; sa voix étai t forte e t 
désagréable . Si q u e l q u ' u n s 'approchai t de lui 
pour le p r e n d r e , il ouvrai t les yeux et le bec, 
aussi l a r g e m e n t qu ' i l le pouvait . 
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LES STÉATORNITIIIDÉS — S TE A TORN1THES. 

Die Bôhlenschwalben, Oie Trinidad Goat Suckers. 

C a r a c t è r e » . — Les s téa torn i th idés diffèrent es

sent ie l lement des capr imulg idés par un bec t r è s -

fort, rappelant par sa forme celui de cer ta ins 

r a p a c e s ; par des na r ines nues , larges e t ouver tes 

sur le mil ieu d u b e c ; pa r des doigts , complè te 

ment d iv isés ; ils en diffèrent enco re et s u r t o u t 

par leur r é g i m e , les u n s é tant e ssen t ie l l ement 

insectivores ; les au t res , au con t ra i r e , ne se n o u r 

rissant que de frui ts . 

La famille des s téa torn i th idés ne repose que 

sur le genre suivant . 

L E S G U A C H A R O S — STEA TORNIS. 

Die Guacharos, the Fat-Diras. 

C a r a c t è r e s . — Les guacharos ont le corps 

élancé; la tète pla te et large en a r r i è re , les ailes 

longues et su rob tuses , les t ro is ième et q u a t r i è m e 

rémiges é tant les p lus longues ; la q u e u e 

t r è s - longue ; le bec large à son or ig ine , c o m 

primé vers son mi l ieu , à poin te r e c o u r b é e 

en c roche t et a r m é e de deux dents mousses , 

à base en tou rée de soies longues , au n o m b r e de 

dix à douze de c h a q u e c ô t é ; la b o u c h e fendue 

jusqu 'en a r r i è r e de l'œil ; la mand ibu l e infé

r ieure plus faible et n o t a b l e m e n t plus cour t e 

que la s u p é r i e u r e ; les tarses cou r t s , dénudés 

au-dessus de l 'a r t icula t ion t ib io - ta r s ienne , par

semés s eu l emen t de que lques poils rares sur u n e 

peau m e m b r a n e u s e et c h a r n u e ; les doigts longs , 

en t iè rement sépa rés ; le pouce court et su scep 

tible de se po r t e r en d e d a n s ; les ongles longs, 

peu r e c o u r b é s , celui du doigt médian n ' é t an t 

ni élargi ni den te lé . 

Les guacha ros on t aussi u n e par t ie de la 

gorge n u e ; le p l u m a g e m o u et soyeux ; l'œil 

grand, d e m i - s p h é r i q u e ; la paup iè re ro ide , cou

verte de peti tes p lumes soyeuses ; l 'œsophage 

dépourvu de j a b o t ; l 'es tomac t r è s - m u s c u l e u x ; 

l ' intestin d ' une l o n g u e u r double de celle du 

corps. Sous la peau , se t rouve une couche 

graisseuse épaisse qui e n t o u r e é g a l e m e n t les 

viscères; ceux-c i paraissent c o m m e enchâssés 

dans la graisse. 

LE GUACHARO DE CARIPE — STEÂTOHNIS 
CJEIPEHSIS. 

DerFeltvo'jel, der Guacharo, the Guacharo,the Fal-fiird. 

C a r a c t è r e s . — Le guacha ro de Caripe (/?</ loS), 

| le câcos des hab i t an t s de la province de Bogota , a 

le p l u m a g e d 'un beau b r u n roussâ t re , plus vif 

et plus foncé sur le dos que sur le ven t re ; la tôte, 

la po i t r ine , le ven t re , les ailes, la q u e u e roux de 

rouil le , m a r q u é s de taches b l anches , en forme 

de c œ u r , t r è s - n o m b r e u s e s aux aisselles et aux 

flancs, e t en tou rées , en pa r t i e , d 'un l iséré n o i r ; 

l 'œil no i r -b leuâ t re ; le bec e t les pa t tes c o u l e u r 

de c o r n e . Cet oiseau a 58 cen t de long et 1™,16 

d ' enve rgure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le guacha ro 

hab i t e les cave rnes et les ravins de l 'Amér ique 

cen t r a l e . En 1799, Alexandre de H u m b o l d t (1) le 

découvr i t dans les grot tes de C a r i p e ; d ' au t re s 

voyageurs l 'ont r e n c o n t r é , depu i s , dans diverses 

par t ies de la province de Bogota et dans p lus ieurs 

des cavernes sombres qui sont si f réquentes 

dans les I n d e s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — NOUS possé-
1 dons des détai ls assez préc is su r le genre d e vie 

| de ce s ingul ie r o i s e a u ; cependan t , il res te e n 

core bien des po in t s obscurs à é luc ide r . Ce qui 

est cer ta in , c 'est que l 'on ne connaî t a u c u n o i 

seau qu i vive c o m m e le g u a c h a r o : c 'est ce d o n t on 

se convaincra en lisant les re la t ions q u e nous 

ont laissées Al. de H u m b o l d t , F u n k et Gross. 

AL de H u m b o l d t , en r e n d a n t compte de la 

visite qu ' i l fit aux i m m e n s e s cavernes de Car ipe , 

avec son c o m p a g n o n de voyage et ami B o n p l a n d , 

nous apprend q u e les indigènes a t t a c h e n t des 

idées mys t iques à cet an t r e hab i t é par des oi

seaux noc tu rnes . « Us croient , a joute- t - i l , q u e les 

âmes de leurs ancê t r e s sé journent au fond de la 

caverne . L ' h o m m e , disent-i ls , doi t c r a ind re des 

l : eux qui ne sont éclairés ni par le soleil, n i p a j 

la l une . Aller re jo indre les guacha ros , c 'est re 

jo indre ses pè res , c'est m o u r i r . Auss i , les mag i 

ciens et les e m p o i s o n n e u r s font l eu r s jong le r i e s 

n o c l u r n e s à l ' ent rée de la c a v e r n e , p o u r con ju re r 

le chef des mauvais espr i t s , Jvorokiano. C'est 

ainsi que se res semblen t , dans tous les c l imats 

les p r emiè re s fictions des peuples , celles s u r t o u t 

qui t i ennen t à deux pr inc ipes gouvernan t le 

m o n d e , au séjour des âmes après la m o r t , a u 

b o n h e u r des jusffes e t à la p u n i t i o n des c o u -

(1) AI. de Humboldt et A. Bonpland, Voy. aux réglant 
•quinoxiales. Relation historique. Paria, 1814, t. I, p. 409; & 
Recueil d'obsei votions de Zoologie et d'Anaiomie comp 
Paris, 1811, t. II, p. \Zi. 
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p a b l e s . . . Les t énèbres se l ient pa r tou t à l ' idée de 
la m o r t . La grot te de Caripe est le Ta r l a r e des 
Grecs, et les guacha ros qui p lanen t au -des sus 
du to r r en t en poussant des cris plaintifs , r appe l 
lent les oiseaux slygiens. » 

F u n k , qu i a visité la m ô m e caverne , nous a p 
p r e n d qu 'à la nui t close les guacha ros qui t ten t 
la grot te en cr iant et faisant c laquer l eur bec . 
Roul in n o u s di t aussi q u e les hab i t an t s de P a n d i 
lui on t affirmé que tous les soirs les guacha ros 
sor ta ient en grandes t roupes de leur re t ra i te , et 
s 'envolaient vers une forêt voisine, p o u r y che r 
cher les fruits don t ils se nour r i s sen t . D'après 
F u n k , ils en avalent , qui ont la g r a n d e u r d 'un œuf 
de p igeon , et en r égurg i t en t les noyaux . Leu r s 
nids , en forme de coupe , sont const rui ts en argi le . 
C h a q u e couvée est de deux à q u a t r e œufs. 

Gross, qu i a visité, dans la Nouvel le-Grenade, le 
ravin d ' Icononzo, au t r e locali té habi tée pa r les 
g u a c h a r o s , d o n n e de son côté , sur ces oiseaux, 
des détai ls qu i complè ten t les réc i ts des aut res 
vogageurs et les con t red i sen t sur que lques 
po in t s . Le ravin d ' Icononzo consiste en u n e vaste 
crevasse au mil ieu d 'un b a n c de grès , de près 
de 4 k i l om. de long, de 9 à 13 mè t r e s de large , 
d e . 80 à 90 mè t r e s de p rofondeur et formant 
lit à u n t o r r e n t . C'est au fond de cet te crevasse, 
i m m é d i a t e m e n t au -des sus de l 'eau bou i l lon
nan te , que d e m e u r e n t les g u a c h a r o s . J a m a i s ils 
ne s 'élèvent assez h a u t p o u r q u ' o n puisse les 
observer . Gross se fit descendre à u n e co rde , et 
pr i t pied su r une légère saillie du roche r . A 
pe ine était-il arr ivé qu' i l se vit l i t t é ra lement atta
qué pa r u n e n u é e de ces oiseaux, qui c h e r c h a i e n t 
à défendre l eu r s n ids . Ils volaient tou t a u t o u r de 
lui , l eu r s ailes le frôlaient, leurs cris l ' assour
dissa ient . E n mo ins d ' une h e u r e , Gross en t ua 
envi ron u n e qua ran t a ine , mais les Ind iens qu ' i l 
avait postés à l ' issue du ravin, ne p u r e n t en re
t i rer un seul des flots. Mieux inspi ré , l 'année 
su ivante , Gross fit t e n d r e au fond de la crevasse 
u n g rand filet p rop re à recuei l l i r les oiseaux 
qu ' i l tue ra i t , et il pu t ainsi s 'en p r o c u r e r p lu 
s ieurs . Voici , en r é s u m é , ce qu i résul te de ses 
observat ions . 

Le g u a c h a r o s 'avance r a p i d e m e n t , en p l a n a n t ; 
il é ta le les ailes et la q u e u e , sans f réquents b a t 
t emen t s . Dans tous ses au t r e s m o u v e m e n t s , il 
est ma lad ro i t . Il ne m a r c h e pas ; il r a m p e pé
n i b l e m e n t en s 'aidant de ses a i les . Posé , il lève 
la po i t r ine , ma i s baisse la t ê t e ; d 'o rd ina i re , il 
s ' appuie sur ses ar t icula t ions ca rp iennes . P o u r 
r a m p e r , il lève u n peu la q u e u e , avance la t ê t e , 
e t c h e r c h e à garder son équ i l ib re , en i m p r i 

m a n t à sa tête et à son cou les m o u v e m e n t s 
se rpen t i fo rmes les p lus s ingu l ie r s . Lorsqu ' i l 
vole, et su r tou t lorsqu ' i l est en l 'air , il fait en 
t e n d r e u n cr i p e r ç a n t , r a u q u e , on n e p e u t plus 
désagréab le . Il se n o u r r i t de f rui ts , mais il n ' en 
r égu rg i t e pas les noyaux , c o m m e on l'a a v a n c é ; 
ces n o y a u x passent d a n s ses exc rémen t s . Au
t o u r des n ids , les pe t i t s amonce l l en t des a m a s 
d ' e x c r é m e n t s e t de g ra ines , qu i peuven t a t 
t e indre j u squ ' à 30 cen t , de h a u t , et qui ressem
b len t assez aux paro i s d ' une coupe . Le gua 
c h a r o n e fait pas u n nid en t e r r e , c o m m e 
l 'avance F u n k , n i en a u c u n e a u t r e m a t i è r e , 
il n ' e n cons t ru i t pas . La femel le pond ses œufs , 
qu i sont b lancs et p i r i formes , dans u n e fente 
de roche r , et les dépose su r la p i e r r e nue . Le 
mâ le e t la femelle les couven t a l t e rna t ivement . 
Les j eunes sont on ne peu t plus imparfa i t s , e t 
ne p e u v e n t c o m m e n c e r à se mouvo i r q u e 
q u a n d leur p l u mag e est c o m p l è t e m e n t déve
loppé . L e u r voraci té est i n c r o y a b l e : lorsqu ' i l s sont 
exci tés , ils fondent les u n s sur les a u t r e s , p r e n n e n t 
avec l eu r bec tou t ce qu ' i l s t rouven t , leurs p r o 
pres ailes ou l eu rs p r o p r e s pa t tes m ê m e , e t ne 
l â c h e n t pas l 'objet qu ' i l s ont u n e fois saisi. 

C a p t i v i t é . — D'après H u m b o l d t , on n e peu t 
parveni r à élever les j e u n e s guacha ros prir dans 
le nid. Les expér iences faites à ce sujet sont ve
nues conf i rmer l 'opinion d e H u m b o l d t . Gross 
essaya va inemen t d ' en conserver : tous pé r i 
r e n t ap r è s q u e l q u e s j ou r s de capt iv i té , proba
b l e m e n t pa rce qu'i l n 'ava i t pu l e u r d o n n e r u n e 
n o u r r i t u r e convenable . Un peu p lus h e u r e u x q u e 
lui , de B e a u p e r t h u y pu t en condui re j u s q u ' à la 
fin du t ro is ième mois , mais pas au de là . Voici , 
d u res te , les résu l ta t s de ses essa is . 

« J e me suis p r o c u r é , di t cet obse rva teur , dix 
j e u n e s oiseaux, et , m a l g r é tous les soins q u e 
j ' e n ai pr is , h u i t sont m o r t s dans le cours du 
second mois , deux seu l emen t ont vécu j u s q u ' à 
la fin du t ro i s i ème . La n o u r r i t u r e qui sembla i t 
l e u r conveni r le mieux étai t la figue b a n a n e , 
coupée par m o r c e a u x ; ils la d igé ra ien t b ien 
dans les p r e m i e r s t e m p s , mais plus t a rd cet a l i 
m e n t t raversa i t le canal intest inal p r e s q u e sans 
subi r d ' a l t é ra t ion . L 'animal n 'ouvre po in t le bec 
pour d e m a n d e r la p â t u r e , et il est toujours n é 
cessaire de la lui e n t o n n e r . 

« Observé à l 'é ta t de capt iv i té , le j e u n e gua
cha ro est t r i s te , et se t ient h a b i t u e l l e m e n t la 
queue re levée et le bec à t e r r e . Quand on l ' ap 
p r o c h e , il r ecu le dans ce t te posi t ion et p ré sen te 
alors que lque chose de l 'aspect r epoussan t d u 
c r ap au d . Si on le t o u c h e , il pousse des cris-
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aigus, d 'un effet t r ès -désagréab le , mais qu ' on a 

eu tort de c o m p a r e r à ceux du cha t . 

« P e n d a n t le j o u r , il c h e r c h e les l ieux sombres 

et s'y t ient co i ; vers le soir , il s emble sor t i r de 

celte apa th ie et p a r c o u r t sa pr i son en cr iant e t 

en agi tant les a i les . . . Un de ceux q u e j ' é levais , 

ajoute M. de fleauperthuy, s ' échappa vers cet te 

époque de la j o u r n é e , et j ' e u s alors occasion de le 

voir voler fac i lement e t en p lanant au-dessus des 

savanes. A la On il s ' aba t t i t et fut r ep r i s par les 

enfants. A l ' approche du ch ien , le j e u n e guá 

charo s'effraye, mais il ne se j e t t e po in t sur le 

dos pour se défendre , c o m m e font les choue t t e s ; 

il se sert du bec quand on l ' agace . J e ne l 'ai 

point vu c h e r c h e r à g r i m p e r ; q u a n d il m a r c h e , 

c'est avec difficulté et en i m p r i m a n t à son corps 

des m o u v e m e n t s l a té raux . » 

U s a g e s et p r o d u i t s . — Depuis u n t emps im

mémor ia l , les indigènes t i ren t profit de la graisse 

des jeunes g u á c h a r o s . « Les Ind iens , dit Al . de 

Humboldt ( I ) , e n t r e n t djans la Cueva (grotte) del 

Guácharo u n e fois par an , vers la fête de Sain t -

Jean, a r m é s de perches au moyen desquel les 

ils dé t ru isent la majeure par t ie des n ids . On tue , 

à cet te époque , p lus ieurs mil l iers d 'o iseaux, et 

les vieux, c o m m e p o u r défendre leurs couvées , 

planent au tou r de la tête des Indiens , en p o u s 

sant des cris ho r r i b l e s . Les j e u n e s qui t o m b e n t 

à terre sont évent rés su r - l e - champ . L e u r pér i 

toine est fo r t emen t c h a r g é de graisse, et u n e 

couche adipeuse se pro longe depu i s l ' a b d o m e n 

jusqu 'à l ' anus , en fo rman t u n e espèce de pelote 

entre les j a m b e s de l 'oiseau. Cette a b o n d a n c e 

de graisse, dans des a n i m a u x frugivores, non 

exposés à la lumiè re , et faisant t r ès -peu de m o u 

vements muscula i res , r appe l l e ce q u e l 'on a 

observé depuis l ong temps d a n s l ' engra i s sement 

des oies et des bœufs . On sait c o m b i e n l ' obscu-

rilé et le repos favorisent ce t te opéra t ion . Les 

oiseaux noc tu rnes de l ' E u r o p e sont m a i g r e s , 

parce q u ' a u lieu de se n o u r r i r de fruits, c o m m e 

le guácharo , ils vivent d u p r o d u i t peu a b o n d a n t 

de leur chasse. A l ' époque que l 'on appel le vul

gairement , à Caripe, la récol te de l 'huile [la cose
cha de la manteca), les Ind iens cons t ru i sen t des 

cases en feuilles de pa lmie r p rès de l ' en t rée et 

(1) Al. de Humboldt, toc. cit. 

dans le vest ibule m ê m e de la caverne . Nous en 
vîmes encore que lques res tes . C'est là qu ' à un 

feu de broussai l les on fait fondre et décou le r , 

dans des pots d 'argi le , la graisse des j eunes o i 

seaux r é c e m m e n t tués . Celte graisse est c o n n u e 

sous le n o m de b e u r r e ou d 'hu i le (manteca ou 

aceite) d u g u a c h a r o ; elle est à demi l iqu ide , 

t r anspa ren te et i n o d o r e . Sa p u r e t é est t e l l e , 

qu 'on la conserve au delà d 'un an sans qu 'elle 
devienne r a n c e . Au couven t de Caripe et dans 

la cu is ine des mo ines , ou n ' employa i t d ' au t r e 

hu i l e q u e celle de la caverne , et j ama i s n o u s 

n 'avons observé qu 'e l le d o n n â t aux me t s un 
goût ou u n e odeur désagréab le . 

« La quan t i t é réco l tée de ce t te hui le ne ré 
pond guère a u c a r n a g e que les Indiens font an

n u e l l e m e n t dans la g ro t t e . Il pa ra î t que l ' on ne 

recuei l le pas au delà de cen t c i n q u a n t e à cen t 

soixante boutei l les (de soixante pouces cubes cha

cune) de manteca b ien p u r e ; le res te , moins 

t r anspa ren t , est conservé dans de g rands vases 

de t e r r e . Cette b r a n c h e de l ' indus t r ie des ind i 

gènes rappe l le la réco l te de l ' hu i l e de pigeon, 

don t on re t i ra i t autrefo s, en Caroline, que lques 

mi l l ie rs de ba r r iques . A Caripe, l 'usage de l 'hu i le 

de g u a c h a r o est t rès -ancien , et les miss ionna i 

res n ' o n t fait q u e régu la r i se r la m é t h o d e de 

l 'extra i re .» 

D'après Roul in , il n e parait pas qu 'à Pand i 

on r e c h e r c h e les j eu n es guacha ros p o u r les m a n 

ger e t faire Uiage de leur graisse , c o m m e on le 

fait à Car ipe . « Cela t i en t sans dou te u n i q u e 

m e n t , dil-il , à ce q u e la s i tuat ion de l eu rs n ids 

les p r o t è g e ; car dans une a u t r e local i té d i s tan te 

de celle-ci d 'une vingtaine de l ieues, dans la p a 

roisse de Quebrada-Houda ( a r rond i s semen t de 

Guadas) , on va c h e r c h e r les j e u n e s câcas et on 

en dé t ru i t beaucoup chaque a n n é e . » 

Al. de H u m b o l d t n o u s a p p r e n d e n c o r e « q u e 

lo r squ 'on ouvre le j a b o t e t l ' e s tomac des j e u n e s 

oiseaux, les na tu re l s y t r o u v e n t toutes sor tes de 

fruits d u r s et secs qui fournissent , sous le n o m 

bizar re de gra ine ou semilla del guacharo, un re 

m è d e t rès -cé lèbre con t re les lièvres in te rmi t 

ten tes . On ramasse so igneusemen t ces gra ines 

p o u r les envoyer aux malades , à Caricao et dans 

d ' au t res endroi t s fiévreux des au t res rég ions . » 
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LES PODARGIDÉS — PODARGI. 

Die Schwalme, the Vodargus. 

Les podargidés diffèrent beaucoup des aut res 

fissirostres ; aussi les a-t-on r angés quelquefois 

dans d 'aut res o rd res . Ainsi , Cabanis les r é u n i t 

dans u n e m ê m e famille avec les coracias et les 

eury la imidés . On n e peu t n i e r que les podarg idés 

ne ressemblen t à ces dern ie rs par la forme du 

bec , ma is , si on cons idère l ' ensemble de leurs 

carac tè res , on sera forcé de les m e t t r e à côté 

des c a p r i m u l g i d é s . 

Caractères. —• Les podarg idés on t le co rps 

a l longé; le cou court . ; la tê te la rge et p l a t e ; les 

ailes c o u r t e s ; la q u e u e longue ; le bec g r a n d , 

ap la t i , plus ou moins fendu-, t rès- large à sa base, 

r e cou rbé à sa po in te , c o m p l è t e m e n t corné , à 

m a n d i b u l e s à peu près égales et à bords lisses ; 

les na r ines situées à la base du bec , cachées en 

par t ie par les p lumes du f ront ; les tarses 

cour t s , mais moins cependan t q u e chez les ca

pr imulg idés ; trois doigts en avant , u n en a r 

r i è r e , non réve r s ib l e . Le p lumage est abondan t , 

à cou leurs s o m b r e s ; les p lumes de la base d u 

b e c e t , chez que lques espèces, celles de la 

région aur icu la i re son t t r ans fo rmées en soies. 

Distribution géographique. — Tous les 

poda rg idés ac tue l l emen t connus hab i ten t les 

forêts du sud de l 'Asie, de la Nouvel le-Hol lande, 

et des îles qui avoisinent ces deux c o n t i n e n t s . 

Hœurs, habitudes et régime. — On connaî t 

peu leur g e n r e de v i e ; on sait c e p e n d a n t qu ' i l 

diffère b e a u c o u p de celui des c a p r i m u l g i d é s . 

C h a q u e espèce , en ou t r e , a des h a b i t u d e s qu i 

lui sont p rop res ; aussi ne p o u v o n s - n o u s r ien 

d i re de généra l à ce sujet . 

L E S T E G O T I I È L E S — M G OTHELES. 

Die Zwergschwplme, the New-Hoîland Goat-Suckers. 

Caractères. — Les espèces qu i a p p a r t i e n n e n t 

à ce genre p résen ten t encore de n o m b r e u x r a p 

por t s avec les engou leven t s . Elles on t des ailes 

cour tes et ob tuses , les t ro is ième et q u a t r i è m e 

p e n n e s é tan t les plus longues ; la q u e u e a r r o n 

die ; les tarses longs, minces , n u s ; les doigts 

a l l ongés , grêles , c o m p l è t e m e n t divisés ; le bec 

cour t , l a rge , épais , fendu j u s q u ' a u niveau de 

l 'œil , c o m p r i m é à la base , aminc i et r ecourbé 

en c roche t à la po in te ; pourvu dans son mil ieu 

d 'un bour re le t sai l lant , al lant de la po in te vers 

le front, et à m a n d i b u l e infér ieure c reusée , à la 

po in te , d 'une gou t t i è r e , dans laquel le est reçue 

le c roche t de la m a n d i b u l e supé r i eu re . Leur 

p lumage est m o u . Le front, les l o rums e t le 

m e n t o n po r t en t des p lumes al longées e t décom

posées qu i v i ennen t r ecouvr i r le bec et former 

u n e sor te de crê te frontale . 

l.'.EGOTIIKLE DE LA NOUVELLE-HOLLANDE — 
JEGOTI1ELES H OLE AX 1)1 JE. 

Der Zwergschwalm, the New-Holland Goat-Sucker. 

Caractères. — L'Eegolhèle de la Nouvelle-

Hollande (fig. 159) rappel le assez les peti ts o i 

seaux de proie n o c t u r n e s par sa taille c o m m e par 

ses m œ u r s . Sa l o n g u e u r totale est de 23 cen t . , et 

son enve rgure de 3 3 . Il a le dos b r u n - f o n c é , à 

rayures t ransversales b l a n c h â t r e s ; une tache au -

dessus de l 'œi l , deux bandes r ecourbées en 

croissant , l ' u n e au niveau de l 'occiput , l ' autre au 

cou, et t ou t e la face infér ieure d'u corps , variée 

de gris , de noir et de fauve. Les rémiges p r i 

mai res b r u n e s , t ache tées de b r u n clair et de gris 

sur leurs ba rbes ex t e rne s ; les rec t r ices d 'un b r u n 

foncé, à b a n d e s régul iè res grises et à points 

n o i r s ; l ' iris b r u n ; les pa t tes couleur de cha i r . 

La femelle diffère t r è s - p e u du mâle , e» les 

j eunes sont p lus foncés que les adu l t e s . 

Distribution géographique. — Cet oiseau 

se t rouve dans tout le sud de l 'Austral ie et dans 

la T a s m a n i e . Il y est séden ta i re et habi te les 

buissons de la côte , c o m m e les forêts c la i r - se -

mées de l ' in té r ieur des t e r r e s . 

Mœurs, habitudes et régime. — Ses m œ u r s 

r e s semblen t au moins au t an t à celles des h i 

boux-na ins q u ' à celles des engouleven ts . Tou t 

le j o u r , il se t i en t dans le c r eux d ' un t ronc d 'ar

bre , dans celui d 'un eucalyptus le p lus souvent , 

et il s'y cache si b ien qu'il est impossible de 

l 'apercevoir . Mais u n e par t i cu la r i t é curieuse 

t r ah i t sa p résence . Dès qu 'on h e u r t e le t r onc où 

il loge, il g r impe r a p i d e m e n t j u squ ' à l ' en t rée de 

son t r o u , p o u r voir qui vient a ins i t roub le r son 

repos . Se croit- i l en sû r e t é , il r egagne sa de

m e u r e , et y reste t r anqu i l l e j u s q u ' à ce qu 'on le 

t roub le de nouveau . Ce n 'es t q u e lorsqu ' i l est 

t rop dé r angé , qu ' i l s 'envole vers un au t re arbre 

et se cache dans un nouveau t rou , ou dans les 
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branches les p lus touffues. 11 vole assez len te

ment, en l igne droi te et sans faire de b r u s q u e s 

crochets . 

Quand il est su rp r i s , il t o u r n e la tê te de tous 

les côtés, et quand on le p r e n d , il siffle, c o m m e 

le font les chevêches . 

P o u r r end re plus complè te l 'h is toire de cet 

oiseau, nous e m p r u n t e r o n s à J . Ve r reaux les d é 

tails in té ressants qu' i l a consignés dans son 

Journal de voyage en Australie et en Tasmanie. 
« L'segothèle, d i t - i l , est c o m p l è t e m e n t n o c 

turne . 11 est r a re d'en voir pl us d 'un couple e n s e m 

ble, à moins q u e ce ne soi t la n i c h é e . Il che rche sa 

nourr i ture sur le sol ou sur les grosses b r a n c h e s . 

J 'en ai vu aussi venir se reposer sur les a rb res 

renversés qui j o n c h e n t le sol dans les deux j i ays 

(Australie et Tasman ie ) , e t ce n 'es t que lorsqu ' i l 

a m a n q u é sa proie qu ' i l la pourchasse a u v o l ; il 

aime su r tou t les mous t i ques et les espèces d e 

mouches qu i volent la nu i t ou dès que le c r é 

puscule c o m m e n c e , ce qu i , dans ces pays, n e 

dure pas l o n g t e m p s . Son vol est cou r t et t rès-

léger, c o m m e chez les caprimulgus. J 'a i r e m a r 

qué, sur les sujets q u e j ' a i eus vivants , q u ' i l s 

avaient, c o m m e les podarges et les strix, la fa

culté de t o u r n e r la tête j u sque su r le dos. P e n 

dant le j o u r , l 'aegothèle n e para i t pas y v o i r i e 

moins du m o n d e , car lo rsqu 'on l ' approche c'est 

à peine s'il e n t r ' o u v r e les yeux ; il ne che rche 

m ê m e pas à s 'envoler . A l ' except ion de la saison 

BHEHM. 

de la pon te , cet oiseau p e r c h e le p lus souven t 

sur les b ranches basses des a rb res de moyenne 

| taille e t p r i n c i p a l e m e n t des banks ias . Mais ce 

! que j ' a i r e m a r q u é d'assez cur ieux , c 'es t qu'il 

pe rche dans le sens de .la b r a n c h e et n o n t r ans 

versa lement , ce en qupi il r e s semble assez aux 

engou leven t s . J ' en ai observé u n dans un ravin 

du N o r t h - S h o r e , p e n d a n t l 'hiver , q u i , a u b o u t 

du t ro i s ième j o u r , étai t encore posé su r la m ê m e 

b r a n c h e , formant la bou le :.dl est p robab le qu' i l 

était res té engourd i dans la m ô m e pose. J e ne pus 

cette fois résis ter au désir de m ' en e m p a r e r . En le 

p r épa ran t , je le t rouvai encore t rès gras e t d 'une 

graisse b l anche et hu i l euse c o m m e dans les 

podarges . Il n 'avait dans l ' es tomac q u e que lques 

débris de m o u c h e r o n s et u n élylre d 'un petit 

hanne ton roussâ t r e , qui étai t c o m m u n dans cet te 

saison (juillet), et qui é ta i t n o c t u r n e . 

« Une femelle , qu i me fut donnée pa r M. Pr ice , 

avait été pr ise par lui dans un t rou d ' a rb re , où 

elle couvait t rois œufs b lancs . Un nid que j ' a i vu , , 

était placé à sept p ieds d 'é lévat ion du sol, dans 

un eucalyptus, au fond d 'un ravin où les a rb res 

sont assez touffus, d 'une grande élévat ion, et par 

conséquen t t ou jou r s s o m b r e . Ce n id avait envi 

ron u n pied de p ro fondeur , e t ce qu i m 'é lonna 

le p lus , c 'est q u e j e n 'y découvris q u e q u e l q u e s 

débr is d 'écorces d'eucalyptus et q u e l q u e s peti tes 

b r a n c h e s c la i r - semées , la issant voir au t ravers . » 

; C a p t i v i t é . — Nous m a n q u o n s de détai ls b ien 
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précis sur la vie de cet oiseau en capt ivi té ; 

Gould dit en avoir conservé u n e pa i re pendant 

q u e l q u e t e m p s : lo r squ 'on les app rocha i t , ils 

hér issa ient les p lumes de la tê te , sifflaient et se 

réfugiaient dans u n coin de leur cage . 

L E S P O D A R G E S — PODARGUS. 

Die Eulenschwalme, the Owlet-Nightjars. 

Caractères.— Les podarges sont reconnaissa-
bles à leur g rande tail le. Us on t les ailes de lon
g u e u r m o y e n n e et ob tuses , la q u a t r i è m e penne 
é tan t la plus l ongue ; la q u e u e m o y e n n e , forte
m e n t a r r o n d i e ; les tarses cour t s , les doigts épais, 
l ' i n te rne et le méd ian é tan t r éun i s à la base par 
une é t roi te p a l m a t u r e ; le bec t rès-for t , épais , 
dur , c o r n é , fendu j u s q u ' a u n iveau de l 'angle 
pos tér ieur de l 'œil , p lus large q u e h a u t , a l lant 
r égu l i è r emen t en s 'amincissant , depuis la base 
j u sque vers la po in te , qu i est f o r t e m e n t c r o c h u e 
et r eçue dans une gout t iè re q u e présen te la 
m a n d i b u l e i n t é r i e u r e , à a rê te de la mand ibu le 
supé r i eu re t rès -prononcée . 

Le p l u m a g e est m o u c o m m e celui des h iboux ; 
que lques p lumes de la base d u bec s e u l e m e n t 
sont t ransformées en soies. 

LE PODARGE HUMERAL — PODARGUS HUMERAL1S. 

Der Riesenschwalm,-ihe iawny-shouldend 
Podargus. 

Caractères.'—Le podarge h u m e r a i (P l .XIV)a 
la tai l le de la cornei l le . Il a le dos b r u n , m a r q u é 
de gris b lanc e t de brun foncé ; le s o m m e t de la 
tê te b r u n , à raies longi tud ina les d ' un b r u n noir 
et à taches b lanches ; les pennes des ailes d 'un 
b r u n noir , avec les barbes externes t ache tées , les 
barbes in te rnes rayées ; la q u e u e d 'un b r u n 
fauve, m a r q u é e de raies t ransversales b run-no i r , 
et de ra ies longi tudina les b r u n e s . Le bec est 
b r u n clair , à reflels p o u r p r e s ; les pa t tes sont 
b r u n - o l i v e ; l 'œil est b r u n - j a u n â t r e . 

Distribution géographique. — Le podarge 
h u m e r a i est un des oiseaux les p lus c o m m u n s 
de la Nouvelle-Galles du Sud . 

Mœurs, habitudes et régime. — Gould et 
J . V e r r e a u x nous on t fait conna î t re les hab i tudes 
et le genre de vie des podarges . Ils nous ont a p 
pris q u e les diverses espèces se r e s semblen t te l 
l emen t , q u a n t aux m œ u r s , q u e Ton peut app l i 
q u e r à toutes ce que Ton a observé chez Tune 
d 'el les . 

« Il y a en Aust ra l ie , di t Gould, de n o m b r e u s e s 

espèces a p p a r t e n a n t à ce g roupe et para issant 
des t inées à d o m i n e r le n o m b r e des sautere l les . 
Ce son t des ê t res lourds et l e n t s ; ils ne p r e n n e n t 
pas leur pro ie au vol, mais la r amassen t sur les 
a rb res . Lorsqu ' i l s ne sont pas en chasse , ils se 
t i e n n e n t dans les l ieux découver t s , sur les sou
ches , les m u r s , les to i t s , les t o m b e a u x dans les 
c imet iè res ; auss i les gens supers t i t ieux les regar 
den t ils c o m m e les messagers de la m o r t . Leur 
voix désagréab le et r a u q u e n ' es t pas faite p o u r 
d i m i n u e r ce l te impress ion . Sous le r appor t de la 
r ep ro d u c t i o n , ils diffèrent de t ous les au t r e s 
flssirostres n o c t u r n e s ; ils cons t ru i sen t un nid 
formé de rami l les , et l 'é tabl issent s u r des b r a n 
ches d ' a r b r e s . 

« C'est la p lus indo len te de toutes les c r é a t u 
res , e t il est difficile de l 'éveiller. T a n t q u e le 
soleil est s u r l 'hor izon, il se t ient su r une b r a n 
che , e n d o r m i , le corps appuyé con t re la b r a n 
che , le cou r e n t r é , la tê te cachée sous les p lu 
mes de l ' épaule , i m m o b i l e , et ayant p lu tô t l ' a p 
pa rence d ' un n œ u d de la b r a n c h e que d 'un 
o i seau . J e dois encore faire r e m a r q u e r qu' i l se 
p e r c h e p e r p e n d i c u l a i r e m e n t et non para l lè le
m e n t à la d i rec t ion de la b r a n c h e . Il est si t ran
qui l le , sa cou leur s ' ha rmon i se si b ien avec celle 
de Técorce, q u ' u n œil exercé seul peu t le r e c o n 
na î t re , bien qu ' i l ait l ' hab i tude de se p e r c h e r 
su r des b r a n c h e s garn ies de feuil les. » 

Dans ce t te a t t i t u d e , il d e m e u r e impass ib le ; 
si que lque b r u i t se fait e n t e n d r e a u t o u r de lu i , 
il ouvre à demi les yeux , fait c laquer son b ec , et 
n e ta rde pas à s 'assoupir de nouveau . Son som
mei l est si profond, q u e lorsque deux poda rges , 
le mâle et la femel le , sont pressés l ' un près de 
l ' au t re , ce qu i est le cas le plus hab i tue l , on peu t 
t i rer l 'un des deux sans que l 'autre bouge le 
m o i n s du m o n d e . On p e u t lui j e t e r des p ie r res , 
lui d o n n e r des coups de b â t o n , sans le faire p a r 
t ir ; on peu t m ê m e le p r e n d r e fac i lement avec 
la ma in . Si c e p e n d a n t on pa rv ien t à le révei l ler , 
il ne déploie tout jus te q u e la force nécessai re 
p o u r ne pas t o m b e r à t e r r e , gagne en vole tant 
la b r a n c h e la p lus voisine, s'y c r a m p o n n e et s'y 
e n d o r t . C'est du mo ins la règle ; et ce n 'es t 
q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t q u ' u n p o d a r g e , le j o u r , 
f ranchi t un pet i t espace en volant . 

Il en est a u t r e m e n t q u a n d la n u i t a p p r o c h e . 
Au c répuscu le , il se révei l le , il s ' é tend, il lisse 
son p l u m a g e , e t p r e n d son vol. A ce m o m e n t il 
est vif, actif, r ap ide dans t ous ses m o u v e m e n t s ; 
il s 'élève dans les a i rs , et s 'abaisse ; il se pose 
près des buissons touffus, y p é n è t r e en s ' a idant 
de sa q u e u e e t en pa rcour t toutes les b ranches 
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en enlevant les insectes qui y che rchen t un r e 

fuge p o u r la nu i t . C o m m e les pics, il frappe 

de son bec con t r e l 'écorce, p o u r en faire sor t i r 

les insectes qu i s'y sont cachés ; il poursu i t sa 

proie ju sque dans l ' i n té r ieur des t roncs d ' a rbres 

c reux . Ce n 'es t pas un oiseau bon voilier ; son vol 

est cour t , saccadé , c o m m e on pouvai t s'y a t ten

dre, d 'après la brièveté de ses a i les ; mais il n 'est 

n u l l e m e n t ma ladro i t , et souvent l 'oiseau vole de 

b r a n c h e en b r a n c h e , en se jouan t . Quand la nu i t 

est close, ces j eux s ' a r r ê t e n t ; Gould croi t que 

cet oiseau n e se nour r i t que d ' insectes ; Ye r reaux 

assure qu ' i l cap ture d ' au t re s an imaux . 

(i E n ouvran t l ' es tomac de ces oiseaux, dit ce 

dern ier (1), je n 'ai t rouvé p e n d a n t la bel le saison 

que des insectes m o u s , tels q u e des m a n t e s , des 

sautere l les , des punaises , des m o u c h e s , e tc . L 'h i 

ver, au con t ra i re , q u a n d ces oiseaux exploi tent 

davantage les g rands a rb re s , l eu r e s tomac con

t ient des insectes d u r s , qu ' i l s c h e r c h e n t sous les 

écorces ou en t r e l eu r s rugos i t és . Ces ressources 

leur manquen t - e l l e s , ils se n o u r r i s s e n t d e coquil

lages t e r res t res qu ' i ls vont c h e r c h e r dans les ma

rais . C'est m ê m e de cet te m a n i è r e q u e j ' a i pu me 

p rocu re r que lques espèces d 'hél ix que mes r e 

cherches n 'avaient pu m e fournir . 

« P e n d a n t la ponte , leurs goûts deviennent 

plus carnass iers : ils dévoren t alors de pe t i t s oi

seaux qu' i ls p r e n n e n t dans leurs n ids . L o r s q u e 

les oiseaux sont t rop gros , j ' a i vu les poda rges , 

soit l ibres, soit en captivi té , po r t e r leur proie sur 

une grosse b r a n c h e , la saisir par la t ê te et la 

heu r t e r de droi te et de g a u c h e con t re cet te b r a n 

che , de façon à br iser ses o s ; ensui te ils l 'ava

laient tout en t iè re , en c o m m e n ç a n t pa r la t ê t e . 

Comme les oiseaux de proie , lorsque la digest ion 

est faite, ils re je t tent u n paque t de p l u m e s en 

forme d é b o u l e . » 

Les podarges ne chassent q u ' a u c r épuscu l e ; 

quand la nui t est c o m p l è t e m e n t v e n u e , ils res

tent immobi les sur u n e b r a n c h e . Quelques heu

res avant le lever du soleil, ils se r e m e t t e n t en 

chasse, c o m m e le fait l ' engoulevent . 

«Dans la saison des a m o u r s , dit encore J . Ver -

reaux(2), avant l ' accouplement , le mâle , posé su r 

une b r a n c h e m o r t e , appel le sa femelle p a r des cris 

qui ressemblen t b e a u c o u p p lus au r o u c o u l e 

ment d 'un p igeon q u ' à la voix d 'un oiseau de 

nuit : la femelle ne t a rde point à venir le j o ind re . 

Si un au t re podarge se m e t à la t raverse de leurs 

amours, le mâ le hér isse ses p lumes , fait c laquer 

(1) J, Verreaux, Bévue et Magasin de Zoologie. V série. 
Paris, 1849, t. I, p. 60. 

(2) J. Verreaux, toc. cit., p. fil. 

son b e c , e t pousse des cr is qu i semblen t r a p p e 

ler les mug i s semen t s d 'un t a u r e a u . Le comba t 

s 'engage ensu i te , et r a r e m e n t u n des deux r i 

vaux se re t i re sans laisser bon n o m b r e de p lu

mes sur le c h a m p de bata i l le , et sans avoir reçu 

de graves b lessures . Une fois l ibre , le v a i n q u eu r 

va et vient a u t o u r de la femelle, en roucou lan t 

c o m m e le ferait u n e c o l o m b e . 

« La pon te c o m m e n c e en s e p t e m b r e : le mâle 

et la femel le m o n t r e n t la m ê m e activité p o u r la 

cons t ruc t ion d 'un nid t rès-plat , formé de pet i tes 

bûche t t e s posées dans l ' en fourchure d 'une b ran

che hor izon ta le , à c inq ou six pieds du sol. Us 

recouvrent ce nid de débr is de g r a m i n é e s et de 

que lques p l u m e s . Ce nid est, du res te , si ma l 

cons t ru i t , qu 'on peu t voir le j o u r à t ravers t ou 

tes les subs tances qui le composen t ; il a d 'o rd i 

nai re hu i t à d ix pouces de d i amè t r e . La femelle 

dépose le plus souvent dans ce nid deux ou 

trois œufs et m ê m e q u a t r e , s'il faut en croi re 

que lques anc iens chasseurs de la T a s m a n i e ; les 

œufs ont environ deux pouces de l o n g u e u r ; ils 

sont d 'un b lanc p u r et d ' u n e forme a l longée , 

p resque aussi gros d 'un b o u t q u e de l ' au t re ; ils 

ressemblen t , p o u r la m a t i è r e c rayeuse , p lu tô t 

aux œufs des strix q u ' a u x œufs de caprimulgus. 

« Le mâ le et la femelle couven t a l t e rna t ive

m e n t : la de rn iè re r empl i t o r d i n a i r e m e n t cet of

fice p e n d a n t le jour , et dès q u e la n u i t a r r ive , 

elle cède la p lace au m â l e , qui ne qu i t t e le n id 

qu 'à son r e tou r . Elle r e c o m m e n c e ce m a n è g e 

j u s q u ' à l 'éclosion des pet i ts ; le mâle para î t alors 

exc lus ivement cha rgé de l ' approv is ionnement 

de tou te la famil l le . 

« C o m m e je l'ai dit plus h a u t , p e n d a n t cet te 

pé r iode , les podarges se m o n t r e n t avides de 

j e u n e s oiseaux, su r tou t de tou tes les espèces si 

n o m b r e u s e s qui n i chen t dans les bu i ssons 

touffus, te ls que les meliphagidœ, les malurus , 

petroica, e t c . 

« Lorsque le n id se t rouve t rop exposé au so

leil, et q u e les pet i ts sont t rop gros p o u r q u e la 

m è r e puis se les abr i t e r , le couple les t r a n s p o r 

te dans un e des cavités si nombreuses dans les 

a rb res des deux pays. De ce t te façon, elle sauve 

u n e par t ie de sa n i chée d 'une m o r t p resque cer

t a ine , le n id devenan t insuffisant à mesure qu ' i l s 

grossissent. J 'a i vérifié ce fait à diverses repr i ses , 

s u r t o u t sur des n ids a b a n d o n n é s qui res ta ient 

dans les casuar inas ; ces nids se t rouvaien t à l 'ex

t r émi t é des b r anches , sans que le feuillage d o n 

nât l ' ombre nécessa i re , et cer tes les peLits a u 

ra i en t péri s'ils n ' eussen t été placés dans ces 

a rbres par l ' inst inct pa te rne l . 
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L E S F I S S I I I O S T R E S . 

« Vers la fin d 'oc lobre , ou plutôt dans les p r e 
miers j ou r s de novembre , les j eunes podarges 
commencen t à vo le r ; c o m m e le pè re et la m è r e , 
ils d o r m e n t tout le j o u r . » 

Lorsqu' i l fait froid, on t rouve parfois des p o 
darges, qu i restent plusieurs j o u r s sur u n e b r a n 
che, immob i l e s , c o m m e plongés dans un sommei l 
l é tha rg ique ; ils ne se révei l lent q u e q u a n d on 
les touche . Gould a fait le p remie r cette obse rva
tion, et V e r r e a u x l'a p l e inemen t conf i rmée. 

« Sans vouloi r c o m p l è t e m e n t a s su re r q u e ces 
oiseaux a ient un vér i tab le sommei l h ibe rna l , dit 
Gould, je n e puis passer sous si lence ce que j ' a i 
observé. J e les ai vus souvent se r e t i r e r dans 
les c reux des a rbres , et y res ter assez long temps . 
J 'ai pris que lques -uns de ces podarges , qui 
étaient excessivement gras , t e l l ement que je ne pus 
en p r é p a r e r les peaux . J e ne vois pas p o u r q u o i 
un oiseau ne pour ra i t avoir un sommei l h i b e r 
nal; a n a l o g u e à celui q u ' o n observe chez les 
mammifè res , bien q u e ceux-ci para issent plus 
élevés en o rgan isa t ion . :> 

J. Ve r reaux a fait la m ê m e observa t ion . 

« J 'a i vu deux de ces oiseaux, dit-il (1), rester 
sur la m ê m e b ranche , pendan t plus de h u i t jour s , 
dans un des ravins du m o n t We l l i ng ton . L o r s 
que les froids de l 'hiver se faisaient sent i r , il 
m'est arr ivé de les p r e n d r e à p lus ieurs repr ises 
sans qu ' i l s che rchassen t à s ' envo le r ; à pe ine se 
réveil laient- i ls . Il est donc cer ta in qu ' i l s t o m 
ben t dans un é ta t l é tha rg ique p e n d a n t les g rands 
froids. » 

J e ne crois pas qu ' on puisse , avec l ' i l lustre n a 
tural is te angla is , assimiler cet engourd i s semen t 
passager au long sommei l h ivernal des m a m 
mifères. 

Captivité. — Quand on les p rend tou t j e u n e s , 
les podarges s 'apprivoisent r a p i d e m e n t , devien
nen t t rès-familiers et reconna issen t l eur m a î t r e , 
au dire de J . Ver reaux . 

« Ceux q u e j ' a i possédés m a n g e a i e n t en plein 
j o u r ; après que lques semaines , ils sembla ien t 
préférer les oiseaux vivants à toute au t r e n o u r r i 
t u r e . Ils les poursuivaient avec u n e g r a n d e légè
r e t é ; parfois, m ê m e , ils d i spu ta ien t l eu r proie 
aux au t re s a n i m a u x placés avec eux dans m a 
chambre , s u r t o u t avec les beltongia, les hypsipryj 
mnus et m ê m e les phalangista, dont la grosseur 
et la force dépassa ien t de beaucoup la leur . E n 
fin, ils se m o n t r a i e n t s i famil iers , qu' i ls venaient 
parfois se reposer s u r ma tê te , et c h e r c h a i e n t la 
cha leur j u s q u e sur m a b o u c h e lorsque j e dor -

(1) J. Verreaux., loc. cil 

mais . D 'au t res fois, ils péné t r a i en t dans mon lit, et 
y t ena ien t en respec t divers a n i m a u x qui avaient 
l ' hab i tude d'y venir p r e n d r e p lace . » 

| Dans ces dern ie rs t e m p s , on en a vu p lus ieurs 

I en E u r o p e . En 1862, le p r e m i e r ar r iva à L o n 
d r e s ; en 1863, un second à A m s t e r d a m ; en ju i l 
let 1863, le J a r d i n zoologique de H a m b o u r g r e 
çu t le t ro i s i ème . C'est un oiseau calme et s i len
c ieux. Le j o u r , il reste immobi l e à la m ê m e 
p ' ace , ga rdan t la pos ture que Gould a décr i te ; 
il dor t cependan t moins p ro fondément que n e le 
di t ce na tu ra l i s t e ; il suffit de l ' appeler , pour 

I qu ' i l se réveille. Au c o m m e n c e m e n t , il ne faisait 

j e n t e n d r e q u ' u n léger m u r m u r e , un peu t r a înan t , 
qu 'on pour ra i t r end re par houmm. J e pensai q u e 
c'était son cri d 'appel , et j ' e s saya i , en l ' imi tan t , 
d ' a t t i r e r son a t tent ion . J e réussis au delà d é m o n 

' a t t en te ; non - seu l emen t , il se dressa en l ' en ten 
dan t , ma i s il répondi t , et cela chaque fois que 
j e renouvelais l ' expér ience . L o r s q u ' o n lui p r é 
sente u n e souris ou u n pe t i t oiseau, il se b a l a n c e , 
cr ie plus fort, fixe ses yeux, t ou t g rands ouver ts 
su r ce me t s convoité , e t finit pa r se préc ip i te r 
dessus . Il p r e n d aussi les ve rs . Il ne fait q u ' u n e 
b o u c h é e de sa p r o i e ; il avale en u n e fois une 
g rande souris ou un moineau dont on a coupé 
les a i les ; mais cela lui d e m a n d e u n cer ta in 
t e m p s ; q u a n d il a avalé u n e sour is , la q u e u e lui 
sort enco re par le bec pendan t une bonne 
demi -heu re . Il d igère par fa i tement , ca r on t rouve 
r a r e m e n t dans sa cage des débr is qu ' i l avait r é 
gurgi tés . Il voit t rès-bien de j o u r , et m ê m e de 
lo in . P rès de sa cage est un é tang , et souvent 
son a t ten t ion est éveillée par les oiseaux a q u a t i 
ques qui y v i v e n t ; les canards su r tou t s emblen t 
v ivement l ' in téresser . Il les r egarde fixement, en 
ba lançan t sa tête, c o m m e le font les choue t t e s . 
Après le c o u c h e r du soleil , il devient plus vif, 
mais sans se d o n n e r cependan t b e a u c o u p de 
m o u v e m e n t . Lorsqu ' i l est r e p u , il reste plus ou 
moins immobi le à la m ê m e p lace . Dans ces m o 
m e n t s , il fait p lus souvent en tendre sa voix, et la 
lance avec plus de force. Son a l lu re , lo rsque je le 
mis dans u n e peti te cage rempl ie d 'o i seaux , fut 
des plus s ingul ières . Il pa ru t se souvenir d 'avoir 
eu, dans sa pa t r ie , à souten i r bien des a t t aques ; 

.d 'avoir été t ra i té c o m m e u n h i b o u . Se voyant 
dans une société si n o m b r e u s e , il t endi t le 
cou en avant , la tê te , le corps , la q u e u e ne for
m a n t q u ' u n e ligne d r o i t e ; il poussa des cris 
b i en différents de sa voix o rd ina i r e , et q u e l 'on 
pour ra i t no te r : kraek krae, kraerae, kraekrae, kree-

i krae, kraekraekrae; il ouvrai t et fermai t son bec ; 
I il cherchai L à effrayer ses compagnons de capt i -
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vite, et se tena i t p lus sur la défensive que sur 

l'offensive. Un m o i n e a u s ' approcha t rop près de 

lui, il le pr i t avec son bec et le secoua violem

m e n t , mais ce lu i -c i pa rv in t à lui é c h a p p e r . 

Il fut enfe rmé p e n d a n t p lus ieurs j ou r s avec 

d 'autres m o i n e a u x ; il ne les a t t aqua p a s . N é a n 

moins, je ne d o u t e n u l l e m e n t qu ' i l ne m a n g e 

aussi des oiseaux, c o m m e l'a vu J. Ver reaux . 11 

enlève sans doute de l e u r n id les j eunes encore 

incapables de s 'enfuir et de se défendre . 

Il est assez privé p o u r m a n g e r dans la main , 

pour se laisser po r t e r sur le po ing , sans c h e r 

cher à s'enfuir. 

L E S B A T R A C H O S T O M E S — 

B ATRAC HOSTOMUS 

Die Froschschwalme, tlie flying Toads. 

C a r a c t è r e s . — Les ba t r achos tomes (bouche 

de grenouil le) sont p lus pet i ts que les podagres , 

mais leur bec est encore p lus grand et plus l a r g e ; 

il est aplat i à sa base ; son arê te est l é g è r e m e n t 

recourbée , sa po in t e est c r o c h u e ; la m a n d i b u l e 

supér ieure est p lus la rge q u e l ' infér ieure , et la 

déborde de tous les côtés ; les na r ines son t é t ro i 

tes, la térales , couver tes de p lumes ; les ailes sont 

courtes et a r rondies ; la q u e u e est longue , coni

que; les pat tes sont cour tes et assez fortes ; les 

doigts sont v igoureux et t r è s - m o b i l e s ; le doigt 

externe p e u t ê t re po r t é p r e s q u e c o m p l è t e m e n t 

en a r r i è re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces Oiseaux 

habi tent les Indes et les îles avois inantes . 

LE BATRACHOSTOME CORNU —• HA TRACHOSTOMUS 
CORJSVTUS. 

Der Hornschwalm, the great-eared Goat-Sucker. 

C a r a c t è r e s . — Le b a t r a c h o s t o m e co rnu , ou 

bat rachostome de Java, se dis t ingue p a r l a beau té 

de son p l u m a g e . Des de i x côtés de la tê te , dans 

la région t e m p o r a l e , au -dessus et en ar r iè re 

de l 'œil, na î t une touffe rie p lumes dégarn ies de 

barbes, qu i recouvren t l 'œil p r e s q u e complè te 

ment et font para î t re la tête ex t r ao rd ina i r emen t 

g r ande . Le dos est r oux -c l a i r , m a r q u é de l ignes 

no i res , é t ro i tes , disposées en zigzags ; la n u q u e 

por te une bande b l anche , en forme d é c r o i s s a n t ; 

les épaules sont m a r q u é e s de grandes t aches d ' un 

blanc b leuâ t re , en tou rées de demi-cerc les n o i r s ; 

sur le front et en a r r i è re de l 'œil sont des t a 

ches j a u n e - f e u . La gorge , la par t ie a n t é r i e u r e du 

cou, le ven t re sont b lancs , avec des zigzags no i r s ; 

la poi t r ine est d ' u n b lanc roux t ache t é de n o i r ; la 

queue est d 'un roux clair , m a r q u é e de sept à h u i t 

bandes foncées, encad rées de noir , et variées d ' un 

g rand n o m b r e de l ignes noires en z igzag; les 

ailes on t des bandes semblab les . L 'œil est j a u n e -

soufre ; le bec j a u n e c la i r ; les pa t tes sont b r u 

nâ t res . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Berns te in 

nous a p p r e n d q u e cet oiseau, que l 'on t rouve à 
Java , hab i t e les fourrés , s u r t o u t ceux des pa l 

miers a l langa l lang , qui sont t r è s - c o m m u n s a u n e 

a l t i tude de 1,000 m è t r e s au-dessus du n iveau de 

la m e r . J a m a i s il n ' en vit dans les endro i t s c u l 

tivés, et , d 'après les indigènes , on ne le r e n c o a -

t r e pas non p lus dans la p la ine . 

Berns te in ne nous dit r ien d u cr i , des m œ u r s , 

du g e n r e de v i e d e c e t o i seau ; m a i s i l en décr i t le 

nid t rès en déta i l . IL en vit u n qui avait été t rouvé 

par hasa rd au mi l ieu des ro seaux ; il é tai t ovale, 

plat , l é g è r e m e n t excavé en son mil ieu ; à l 'exté

r ieur é ta ient quelques pet i tes feuilles, t o u t le 

reste se t rouvai t formé des p l u m e s de l 'oiseau. 

Ce n id est peu cons is tan t e t si pe t i t q u e l 'oiseau 

ne peu t s'y asseoir p o u r couver . 

Le b a t r a c h o s t o m e c o r n u qu 'observa B e r n 

stein, se tenai t sur un pied de roseau g l agah qui 

por ta i t le n id , les deux pat tes l ' une con t re l 'au

t re , le corps paral lèle au roseau . Il couvrai t l 'œuf 

avec son ven t re , c o m m e le font les g lechos . 

Berns te in ne t rouva d a n s le n id q u ' u n seul œ u f ; 

il n e sait si cet oiseau n ' en pond j a m a i s p l u s . Cet 

œuf é t a i t d ' u n ovale a l longé , b r u s q u e m e n t a r rond i 

à ses d e u x ex t rémi tés , et d ' un b lanc m a t , s u r le 

quel se dé tacha ien t des t aches p lus ou m o i n s 

grandes , i r r ég u l i è r e s , d 'un b run rouge , p lus 

n o m b r e u s e s près du gros bou t , a u t o u r d u q u e l 

elles fo rmaien t une sorte de c o u r o n n e . 
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L E S C H A N T E U R S OSGINES. 

Die Singvögel, the Singers. 

D a n s ces dern iers t e m p s , on a accordé — et 
avec raison — pour l ' é tab l i s sement d e s g r a n d e s di
visions, une i m p o r t a n c e ma jeu re à l 'organisa t ion 
in te rne . On a che rché des carac tè res c o m m u n s 
qu i pe rmissen t de r é u n i r ensemble tous les o i 
seaux qui les p résen ta ien t , sans s ' inquié te r s'ils 
d i i fé ra ien tsous le r a p p o r t des m œ u r s et du genre 
de vie . C'est ainsi que l 'on a r a s semblé dans un 
seul o rdre tous les oiseaux qu i avaient les muscles 
d u larynx parfai ts , si j e puis m ' e x p r i m e r a insi . 
Des observat ions u l t é r i eu re s sont venues m o n t r e r 
que , chez b e a u c o u p d ' en t re eux , la s t r u c t u r e du 
p i ed , de l 'ai le, offrait des pa r t i cu l a r i t é s i den 
t i q u e s , et l 'on a cru avoir t rouvé des carac tè res 

.infaillibles p o u r déLerminer l ' o rd re des c h a n 
t eu r s . Cependant , en n e t e n a n t compte que de 
ces carac tères , on est arr ivé à sépare r des oiseaux, 
qu i ont les p lus g r a n d e s affinités les u n s avec les 
autres par les m œ u r s , les h a b i t u d e s , le g e n r e 
de vie, le r ég ime , le m o d e de r e p r o d u c t i o n , et 
m ê m e la conformat ion phys ique , sauf l e sque lques 
différences ca rac té r i s t iques don t il vient d ' ê t re 
ques t ion . On en est venu à s épa re r des o iseaux 
q u e les na tura l i s tes les plus éminen t s avaient r e 
gardés c o m m e très-voisins, p o u r les m e t t r e à côté 
d ' au t r e s , auxquels ils ressemblent abso lumen t 
p o u r l a s t ruc tu re de l'aile ou des p ieds , mais don t 
ils diffèrent par tous les au t r e s ca rac tè res . Ne 
pas r econna î t r e le droi t que l 'on a d 'é tabl i r de pa
reil les divisions, ce serai t léser la l iber té , qui est la 
condi t ion essentiel le de l ' exis tence des sc iences 
na tu re l l e s . D 'a i l leurs , ces innovat ions on t leur 
u t i l i t é : elles pous sen t à de nouveaux progrès , 
en p rovoquan t de nouvelles r e c h e r c h e s . Seu l e 
m e n t , un sys tème établi su r de telles bases est 
t rop artificiel, e t , pa r su i t e , son emplo i devient 
difficile. Celui qui veut r econna î t r e dans u n e hi
rondel le ou u n e p ie -gr ièche un c h a n t e u r , dans 
un m a r t i n e t ou un t y r an un pia i l leur , est obligé 
de c o m m e n c e r pa r d isséquer les musc les d u 
la rynx , car la s t r uc tu r e de l 'aile, la l'orme des 
s q u a m e s qui revêtent les pa t tes n e servent pas à 
carac té r i se r l ' o rd re . Si la n a t u r e avai t effective
m e n t suivi le plan créé par les chefs de la n o u 
velle école, on serait forcé de p rocéde r ainsi ; 
m a i s , si nous envisageons la créat ion, l 'esprit 
l ibre d e t o u t p ré jugé , nous ne t rouvons plus ce t t e 

un i fo rmi té de p lan , ces règles sans except ion , 
que l 'on a rêvées . Bien au con t r a i r e , c 'est la va
r ié té la plus abso lue qui r ègne , et n o u s ar r ivons 
à cet te conclus ion q u e , de ce que deux a n i m a u x 
on t p lus ieurs ca rac tè res s imi la i res , il ne s 'en
suit pas néces sa i r emen t qu'i ls soient très-voisins 
l ' un de l ' au t re , et i nve r semen t , deux an imaux 
très-voisins peuven t p r é s e n t e r des différences 
dans la conformat ion de leurs organes les p lus 
i m p o r t a n t s . Ce qu ' i l i m p o r t e de cons idére r , dans 
u n e classification, c 'est la s o m m e des r e s sem
blances , et non la p résence isolée de q u e l q u e s 
ca rac t è re s c o m m u n s . 

Je l imi te donc la dénomina t i on d'oiseaux chan
teurs aux o iseaux qui ressemblent - le p lus aux 
mei l l eu r s c h a n t e u r s , laissant au l ec teur la l i 
be r t é d ' adop te r , ou non , m a classification. J e 
ne cons idére ra i pas c o m m e é t an t dans l ' e r r eu r 
celui qu i r angera i t p a r m i les c h a n t e u r s les co-
rac i ros t res et les passe reaux , pa r ce motif que 
que lques -uns d ' en t re eux c h a n t e n t ; s e u l e m e n t , 
en faisant cela, on est forcé de c r é e r p o u r ceux-c i 
une sous-division dans cet te g r a n d e classe des 
oiseaux c h a n t e u r s . P e u t - ê t r e me suis-je laissé 
en t r a îne r t r op loin dans m a lu t te con t re les p r é 
jugés en classification; p e u t - ê t r ê ' a i - j e r é u n i des 
oiseaux qui doivent ê t re s é p a r é s ; p eu t - ê t r e ai-je 
a t t aché t rop d ' impor t ance aux m œ u r s ; p eu t - ê t r e 
enfin est-ce moi qu i ai ma l compr i s l ' o rd re . 
C'est ce don t j e n e puis ê t re m o i - m ê m e bon 
j u g e . 

C a r a c t è r e s . — Les o i seaux c h a n t e u r s sont 
p re sque tous de pe t i t e tai l le . Us on t le corps 
é lancé ; le cou c o u r t ; la t ê te r e l a t i vemen t g rande ; 
le bec pet i t , c 'es t-à-dire cou r t et faible," poin tu 
p lu tô t que con ique , droi t ou légèrement , r e 
courbé , a r rond i , excep t ionne l l emen t aplat i à la 
base . La m a n d i b u l e supé r i eu re offre u n e dent 
p lus ou moins visible. Les ta rses sont recou
verts de p laques s q u a m e u s e s ; ils sont forts, de 
l ongueur m o y e n n e ; les doigts sont assez l o n g s ; 
les ongles g rands et a c é r é s ; les ailes de longueur 
m o y e n n e ; la p r e m i è r e des dix pennes de la main 
est r u d i m e n t a i r e , ou fait m ê m e c o m p l è t e m e n t 
défaut ; la q u e u e est composée de douze pennes , 
qu i sont r a r e m e n t t r è s -g randes . Le p l u mag e est 
m o u , s e r r é , abo ridant ; les p l u m e s en sont g randes , 
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et l onguemen t ba rbe l ées ; il n 'exis te de duvet 

que chez que lques espèces . L e u r cou leur est gé -

n é r a l e m e n t s i m p l e ; que lques -uns , c e p e n d a n t , ont 

un p lumage sp lendide . Chez beaucoup d 'espèces , 

les deux sexes ont u n e livrée différente, et les 

jeunes ne ressemblen t j amais aux adul tes . Tous 

les oiseaux chan teur s ne m u e n t q u ' u n e fois par 

a n ; que lques -uns , pour t an t , on t un p lumage qu i 

varie par sui te de l 'usure e t des c h a n g e m e n t s 

de coloration des p l u m e s . 

L'organisat ion in te rne est essent ie l lement la 

même que celle des coraeiroslres e t des passe

reaux. La p l u p a r t ont les organes vocaux, c 'est-

à-dire les muscles du la rynx , excep t ionne l lement 

développés; chez que lques -uns , ces o rganes p ré 

sentent u n e disposit ion tou t à fait pa r t i cu l iè re , 

et en ha rmon ie avec l ' é tendue de la voix. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . Les oiseaux 

chanteurs sont r épandus sur tou te la surface de ) 

la t e r r e : ils sont n o m b r e u x à toutes les a l t i tudes 

comme à toutes les la t i tudes , dans toutes les ré

gions et dans toutes les locali tés. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On peu t Être 

assuré de r e n c o n t r e r des oiseaux c h a n t e u r s pa r 
tout où il leur est possible de vivre ; on en voit 
sur les roche r s désolés , au mil ieu des m e r s gla
ciales, c o m m e dans les bosquets fleuris de nos 
jard ins ; sur les mon tagnes , c o m m e dans la 
plaine; dans la cont rée la plus fertile, c o m m e au 
sein du déser t . Vers le pôle , le n o m b r e des es
pèces d i m i n u e ; mais , aussi loin que s 'avancent 
les oiseaux t e r res t r e s , on en t rouve encore . Ils 
sont géné ra l emen t a rbo r i co l e s ; c e p e n d a n t le 
moindre buisson l eu r suffit. P lus ieurs se logent 
dans les joncs et dans les roseaux , q u e l q u e s - u n s 
même dans les h e r b e s ; d ' au t re s hab i t en t les r o 
chers l e s p l u s n u s . Il en e s t q u i fuient le voisinage 
de l ' homme ; d ' au t re s le r e c h e r c h e n t , dev iennent 
en quelque sor te ses h ô t e s , en s 'é tabl issant 
dans les cours de ses d e m e u r e s , dans ses j a rd ins , 
dans ses vergers . On p e u t dire des oiseaux chan
teurs que ce sont des êtres c h a r m a n t s ; admi rab le 
ment dtfués sous le rappor t phys ique , ils savent 
faire bon emploi de toutes leurs facultés. Us ne 
volent pas avec a u t a n t de légèreté q u ' u n rapace 
ou un fissirostre; mais leur vol est suffisamment ] 
rapide et s o u t e n u ; toutefois ils ne p a r c o u r e n t 
pas volontiers de g randes dis tances d ' une seule 
trai te . 

Ils glissent au mil ieu des b ranches les p lus 
étroitement en t re lacées avec l 'agilité de la souris ; 
ils sauti l lent l é g è r e m e n t et r a p i d e m e n t à la 
surface du so l ; que lques-uns peuven t res te r 
un certain t emps au fond de l 'eau, y m a r c h e r ; 

t raverser , en volant , les cascades les plus cons i 
dérab les . De tous leurs sens, la vue et l 'ouïe son t 
les plus parfai ts . C o m m e on peu t déjà le conc lu re 
du vo lume de leur ce rveau , les oiseaux chan
t eu r s sont t rès- intel l igents , e t ils en d o n n e n t des 
preuves n o m b r e u s e s . P lus impress ionnables q u e 
le sau t re s oiseaux, ils o n t d e s passions qu ' i l s expr i -
m e n t par leurs chan t s ou par leurs cr is , et ils son t 
susceptibles de d é v o u e m e n t : qui ne s'en est con
vaincu, en les voyant po r t e r secours à u n de 
leurs semblab les ma lade ou blessé? Tou jou r s 
actifs, on ne les voit j a m a i s p longés dans u n e 
rêver ie pa resseuse . Du m a t i n au soir, ils sont 
c o n t i n u e l l e m e n t affairés, c o n t i n u e l l e m e n t en 
m o u v e m e n t . Res ter t ranqui l l es , l eu r est chose 
c o m p l è t e m e n t imposs ib le : ils ne se r eposen t 
que lorsqu ' i l s d o r m e n t . D u r a n t la veille, il faut 
qu ' i ls fassent q u e l q u e chose , n e serait-ce q u e 
lisser leurs p l u m e s . Ils consacren t la plus g r a n d e 
par t ie de la j o u r n é e à m a n g e r ; l ' au t re , à c h a n t e r . 
Us déplo ien t alors u n e a r d e u r i n c r o y a b l e , e t 
s emblen t chan te r a u t a n t p o u r faire plaisir a u x 
au t r e s qu ' à e u x - m ê m e s . L e u r s chan t s sont l eu r s 
a rmes de c o m b a t . Quiconque a en tendu u n ros
signol , c o m p r e n d combien u n parei l oiseau doi t 
a imer la vie, combien il doit fac i lement s 'exciter 
et se pass ionner . On a souvent , et avec ra ison , 
c o m p a r é ces oiseaux aux poètes : ce que le poète 
est p a r m i les h o m m e s , l 'o iseau c h a n t e u r , j u s q u ' à 
u n cer ta in point du moins , l'est p a r m i les vola
t i les . 

Les oiseaux c h a n t e u r s se nour r i s sen t de fruits 
et d ' insec tes ; que lques -uns chassen t des a n i 
maux plus élevés ; d ' au t re s son t g ran ivores ; mais 
ce sont là des except ions . P r e s q u e tous sont 
p r é d a t e u r s , le rossignol auss i b ien q u e la p i e -
g r i è c h ' j . 

Ce rég ime d é t e r m i n e la p lupa r t des chan teu r s 
qui hab i t en t la zone t empérée à é m i g r e r à l 'ap
proche de l 'hiver . Ceux qu i vivent dans les pays 
c h a u d s , n ' é m i g r e n t p a s ; ils e r r e n t s eu lemen t 
d 'un endroi t à un au t re . C'est ce q u e font aussi 
beaucoup de nos oiseaux c h a n t e u r s du Nord , 
ceux q u i c h e r c h e n t l eu r nou r r i t u r e dans l 'eau, 
et ceux qui sont doués de la faculté de t rouve r 
les proies les plus cachées . Mais on ne peu t é ta 
blir de règle à ce su j e t ; le mer l e no i r passe l 'hi
ver dans nos con t rées , u n e espèce t rès -vois ine , 
le mer l e à coll ier , é m i g r é . Le t e m p s de l ' a r r i 
vée et celui du dépar t sont sujets à var ia t ions . 
L a p l u p a r t a r r i v e n t a u p r i n t e m p s , q u a n d l e sbou r -
geons c o m m e n c e n t à s 'ouvr i r , et n o u s qu i t t en t 
lorsque les feuilles se m e t t e n t à j a u n i r . 

P e n d a n t leurs v o y a g e s , la p lupar t des o i -
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seaux chan teurs vivent en sociétés . Souvent , d i 
verses espèces se réunissent p o u r faire rou te de 
conce r t ; mais p re sque tous se séparen t dès 
qu ' i ls son t de re tour dans leur pa t r i e . Quelques-
u n s res tent réunis , m ê m e au t e m p s des a m o u r s , 
et fo rment alors des colonies p lus ou m o i n s 
n o m b r e u s e s ; cependan t , en généra l , dès q u e l ' a -
m o u r fait sent i r son e m p i r e , les pa i res se sépa
r en t , s ' isolent et vivent chacune p o u r soi, cha s 
san t de l eu r domaine toutes celles qu i voudra ien t 
s'y établ ir . 

Le n id des oiseaux c h a n t e u r s varie à l ' infini, 
suivant l 'espèce, la local i té , la n a t u r e des m a 
tér iaux . Certains d 'ent re eux sont passés maî t res 
sous le r appor t de la nidification ; ce sont des 
t i s se rands , des ta i l leurs , qu i se servent de leur 
b e c c o m m e d 'une aigui l le pour coudre ensemble 
les divers é léments qui cons t i tuen t le n id .D 'au t res , 
pa r con t re , se con ten ten t de tapisser de q u e l q u e s 
subs tances molles le c reux d 'un t ronc d ' a rb re , ou 
d 'amasser g ross iè rement que lques m a t é r i a u x . 

Les couvées sont le plus o r d i n a i r e m e n t de 
cinq à six œufs. Ceux-ci ont u n e coquil le m i n c e 
e t l isse; ils sont unicolores ou b igar rés de t e in 
tes sombres ou vives. Chez le p lus g r a n d n o m 
bre , les deux paren t s c o u v e n t , e t , chez tous , 
ils élèvent en c o m m u n leurs pet i t s . Quelques-uns 
ne n i chen t qu 'une fois dans le cou ran t de l ' é t é ; 
les au t r e s , deux fois. Les peti ts croissent t r è s - ra 
p idemen t , qu i t t en t le nid de b o n n e h e u r e , et de
viennent peu après i n d é p e n d a n t s . Au p r i n t e m p s 
su ivan t , ils sont aptes à se r e p r o d u i r e . 

P a r m i les n o m b r e u x oiseaux c h a n t e u r s , il en 
est excess ivement peu qui soient nuis ibles , e t 
ceux-c i j i e le sont q u e parce qu ' i ls dé t ru i sen t 
d ' au t r e s oiseaux u t i les . A ces except ions près , 
tous les au t res nous r e n d e n t de g rands services. 
Us p u r g e n t nos c h a m p s et nos j a rd ins des insectes 
e t de la v e r m i n e ; ils veillent su r nos p lan ta t ions , 

m i e u x que n o u s ne pou r r i ons le faire n o u s -

m ê m e s . En m ê m e t e m p s , l eu r s chan t s an imen t 

la c a m p a g n e et la forêt. Us on t droi t , pa r consé

quen t , à t o u t e no t re protect ion : le n o m b r e de 

leurs ennemis es tdé jà assez considérable sans que 

nous venions encore l ' a u g m e n t e r . J e ne veux pas 

c o n d a m n e r l 'o ise leur qui dresse des pièges pour 

p rendre des grives ; mais je n e puis me dispenser 

de dire qu ' i l doit ê t re assez in te l l igent p o u r se 

con ten te r de c a p t u r e r celles qui son t de passage. 

P r e n d r e de pet i ts c h a n t e u r s , pour les m a n g e r , 

est un c r ime i m p a r d o n n a b l e , qu i devrai t ê t re 

sévèrement p u n i . 

C a p t i v i t é . — On voit t rès-souvent des oiseaux 

chan teu r s en cap t iv i té ; leur c h a n t , leur gaieté 

nous les font a imer . Mais ils son t dé l ica ts , e t 

réc lament des soins éclairés , q u e ne p e u t l eu r 

donner q u ' u n vér i table a m a t e u r . 

I- LES BENTIROSTRES _ DENTIROSTRES. 

Die Zahnschnabler. 

On a divisé l 'o rdre des o iseaux chan t eu r s en 
p lus ieurs t r ibus bu s o u s - o r d r e s . Le p r e m i e r est 
celui des dentirostres. 

C a r a c t è r e s . — L 'o rd re des den t i ros t res est 

caractér isé pa r la p résence , de c h a q u e côté de là 
pointe de la m a n d i b u l e supé r i eu re , d ' une é e b a n -
c r u r e ou d ' u n e den t , souvent assez forte p o u r 
r appe l e r le bec des r a p a c e s . 

Les den t i ros t res peuven t ê t re r ega rdés c o m m e 
re l iant divers o rdres en t re eux . Us sont p lacés 
en t re les rapaces et les fissirostres d ' un c ô t é , 
en t re les grives et les véri tables oiseaux c h a n 
teurs de l ' au t re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Leurs m œ u r s 

sont e n h a r m o n i e avec l eu r conformat ion ex té 
r i e u r e ; elles diffèrent donc beaucoup de celles 
des au t r e s oiseaux c h a n t e u r s . 

LES LANUDES — TANIL 

Die Würger, the Shrikei. 

C a r a c t è r e s . — Les lani idés sont ce r t a i 
n e m e n t les plus élevés des den t i ros t res , mais 
non de tous les oiseaux c h a n t e u r s . Us on t le 
corps épa i s ; la poi t r ine l a rge ; le cou long et 
fort; la tê te r onde , g r a n d e ; les ailes c o u r t e s , 
larges , a r rondies , les t rois ième et q u a t r i è m e 
pennes é tan t les p lus longues ; la q u e u e l o n g u e , 
formée de douze r émiges ; le bec fort, de lon 
g u e u r m o y e n n e , c o m p r i m é l a t é ra l emen t , t r ès -

c rochu , à dent bien p r o n o n c é e ; les tarses épais, 
de h a u t e u r m o y e n n e , les doigts longs et a rmés 
d 'ongles forts et acérés . Le p l u m a g e est abon
dan t , lâche et mou , et le dessin en est très-varié. 

D 'après Nitzsch, les organes in te rnes p r é s e n 
tent la m ê m e disposi t ion que chez les aut res 
c h a n t e u r s . La co lonne ver tébra le est formée de 
U ou 1 2 ver tèbres cervicales , 8 dorsa les , 1 0 ou 
1 1 sacrées , e t 7 c a u d a l e s . Des 8 paires de côtes, 
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les deux p remiè re s sont des fausses côtes ; la 

dernière ne s 'ar t icule qu 'avec l ' apophyse costale 

de l ' avant-dernière . L ' h u m é r u s est p n e u m a t i 

que, et un canal médul la i re occupe le c e n t r e 

du fémur. Le la rynx infér ieur p ré sen te p lus ieurs 

paires de musc les , don t deux s u r t o u t s o n t par

faitement développées . L ' e s tomac est a l longé, 

faiblement m u s c u l e u x ; les lobes du foie sont 

inégaux; l ' intestin est l ong ; le c œ c u m est c o u r t 

et étroit . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cette famille 

a des r ep ré sen t an t s dans t ou t e s les par t ies du 

monde. 

, M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les l an i idés 

habitent les pet i tes forêts en tourées de c h a m p s 

et de prair ies , les haies et les bu i s sons , les 

arbres isolés au mil ieu des c h a m p s et des j a r 

dins. Ils se pe rchen t sur les b ranches plus 

élevées et dépouil lées de leurs feuilles. La p lupar t 

des espèces qui vivent dans le nord sont des oi

seaux d 'é té , qui p a r t e n t c h a q u e hiver e t vont 

jusque dans l 'Afrique cen t ra le . Une seule espèce 

passe l 'hiver dans nos contrées , mais alors elle 

erre dans u n espace b ien plus é t e n d u q u ' e n é té . 

Les laniidés ont des m œ u r s et des hab i tudes qui 

ressemblent à la fois à celles des r a p a c e s e t à celles 

de plusieurs corbeaux . Malgré leur faible tai l le , 

ils comptent parmi les oiseaux les plus courageux , 

BBKIIM. 

les p lus féroces, les p lus cruels . Us volent m a l , 

et m a r c h e n t en saut i l lant ; n é a n m o i n s , ils c ap 

t u r e n t n o n - s e u l e m e n t des insectes , mais enco re 

des ver tébrés bien plus agiles q u ' e u x et, ma lg ré 

leur faiblesse a p p a r e n t e , ils les égo rgen t . 

L e u r voix est m o n o t o n e ; l eur c h a n t ne m é r i t e 

m ê m e pas qu 'on en par le , mais ils savent y 

supp lée r , ca r ils a p p r e n n e n t , e t avec g r a n d ' -

pe ine à ce qu ' i l s emble , les chan t s des^ au t r e s 

oiseaux ; ils les r é p è t e n t , les confonden t , les 

m ê l e n t les u n s avec les au t re s de la façon la 

p lus s ingu l i è r e . Quelques espèces sont m ê m e 

fort r e c h e r c h é e s à cause de ce ta len t d ' imita t ion, 

et font la jo ie e t l 'orguei l de cer ta ins a m a 

t eu r s . 

Les lani idés chassent su r tou t les insectes ; 

n é a n m o i n s , Ds se con t en t en t r a r e m e n t de cet te 

proie e t a t t a q u e n t de plus g rands a n i m a u x . 

La p l u p a r t poursu iven t tous les peti ts o iseaux, 

et sont d ' au t an t plus dange reux , q u e ceux-c i , ne 

les c ra ignan t pas , leur t é m o i g n e n t u n e con

fiance, dont ils ont souvent à se r epen t i r . Un 

lani idé va res ter p lus ieurs m i n u t e s t ranqui l le au 

mi l ieu des pet i ts o i seaux ; il c h a n t e avec eux 

p o u r les r a s s u r e r , pu is il sau te s u b i t e m e n t sur 

le p lus voisin et l 'égorgé. Ces oiseaux ont aussi 

la s ingul ière hab i t ude de p ique r leur proie sur 

des ép ines . Là où habi te u n e pai re de lan i idés , 
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on peu t ê t re sûr de t rouver des insectes , des 

rept i les , de pet i t s o iseaux e m b r o c h é s de cette 
façon ; on dirai t que ces bour reaux a iment à 

se r epa î t r e rie la vue d e leurs v ic t imes . 

L e u r nid , assez a r t i s t emen t cons t ru i t , e s t o r d i -

n a i r e m e n t établi dans un épais fourré et o r n é 

p resque toujours de feuilles ver tes . La pon te , 

selon l 'espèce, est de qua t r e à sept œufs , que la 

femelle couve seule : p e n d a n t ce t e m p s , le mâle 

la nour r i t . Les deux pa ren t s é lèvent leurs pet i ts , 

les soignent avec t endresse , les défendent cou 

r a g e u s e m e n t en cas de dange r , les gu ident l ong

t e m p s encore après qu ' i ls Ont pris leur essor, et 

ne les a b a n d o n n e n t que t rès- tard ; en a u t o m n e 

p r o b a b l e m e n t , dans le pays où ils passent l 'hiver. 

On divise cet te famille en plus ieurs genres 

t rès-vois ins les u n s d e s au t r e s , et ne se d i s t inguan t 

guè re que pa r la forme du bec , et par un p lu 

mage qui diffère ou qu i est semblab le dans les 

deux sexes. 

L E S P I E S - G R I È C H E S — LANJUS. 

Die Raubwürger, the true Shrikes. 

C a r a c t è r e » . — Les p ies -gr ièches p r o p r e m e n t 

dites ont u n p l u m a g e dans lequel le gris et le 
noi r d o m i n e n t ; leur q u e u e est longue et é t a -
gée, et les deux sexes ont une livrée à peu près 
semblab le . 

L A P 1 E - G R I È C H E G U I S E — LA1XIUS EXCUBITOR. 

Der Ruubuiürger,der Würger, the Excubitor, 

the Watchman. 

C a r a c t è r e » . — La p i e -g r i èche grise ou grande 
pie g r ièehe (fig. 160), type de ce p r e m i e r gen re , 
a de 2(i à 28 cen t , de long et de 36 à 38 cen t , 
d ' envergure ; l 'aile pliée m e s u r e il cen t . , et la 
q u e u e de 12à 13. L e d o s est d ' un gris cendré clair , 
le ven t re b l anc ; u n e la rge b a n d e no i re passe à 
travers l 'œi l , et couvre l'orifice des orei l les . 
Les ades son t noires et m a r q u é e s le plus o rd i 
n a i r e m e n t de deux t aches d ' un blanc p u r : 
l ' une , su r les r émiges p r ima i res ; l ' au t re , s u r les 
r émiges s e c o n d a i r e s ; les deux pennes caudales 
medianes sont noires ; la pa i re qui fait suite est 
éga l emen t noi re , avec u n e t ache b lanche à l'ex
t r émi té . Cette t ache est beaucoup plus é ten
due sur la t ro is ième et sur la q u a t r i è m e paires ; 
la d e u x i è m e paire n 'a p lus q u ' u n e tache ob lon-
gue au mil ieu des ba rbes in te rnes ; enfin la 
prcii ière paire n ' a plus que le rach is noir , t o u t 
le reste de la p lume étant b l anc . Le bec et les 
pjeds sont n o i r s ; l ' iris est b r u n . 

La femelle a des cou leurs un peu moins f ran

ches , e t les j e u n e s o n t un p l u m a g e finementrayé, 
s u r t o u t à la po i t r ine . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau 

a une a i re de dispers ion t r è s - é t endue . On le 

t rouve dans p re sque toute l ' E u r o p e , dans l 'Amé

r ique du Nord , dans u n e g r a n d e par t ie de l'Asie 

et dans le nord de l 'Afrique, où il se mont re 

c o m m e oiseau d e passage. En Espagne , dans 

l 'Afrique sep ten t r iona le et aux Indes , il est r e m 

placé p a r des espèces voisines, qu i lui ressem

blent au p lus hau t d e g r é . 

B f œ u r » , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — C'est de 

s e p t e m b r e en novembre et de février en avril 
q u e ce t t e espèce se m o n i r e le p lus a b o n d a m 
m e n t . On la voit , à ce t te é p o q u e , e r re r dans 
tou t le pays . En hiver , elle s ' approche des lieux 
hab i tés ; en é té , le mâ le et la femelle se t i ennen t 
s u r la lisière des forêts ou s u r les arbres isolés 
au mi l i eu des c h a m p s . Les pet i ts bouque t s de 
bois , les grands a rbres au vois inage des pra i r ies 
et des pâ tu rages , sont les endro i t s q u e la p i e -
gr ièche grise préfère , et c'est là qu 'e l le établ i t 
son n id . El le est aussi c o m m u n e dans les m o n 
tagnes que dans la p la ine , et ne m a n q u e que 
dans les h a u t e s r ég ions et dans les mara i s . 

D 'o rd ina i re , on la voit pe rchée sur la p lus 
h a u t e b r a n c h e d 'un arbre", d 'où elle découvre 
u n vaste hor izon. El le s'y t i en t i m m o b i l e , tantôt 
le corps droi t , la queue p e n d a n t e ; t an tô t le corps 
hor izonta l . El le p r o m è n e sans cesse ses r ega rds 
tou t a u t o u r d'elle et r i en n ' é c h a p p e à son a t 
ten t ion , ni le r apace qu i fend les a i rs , n i l ' in
secte , le mulo t , le pe t i t oiseau qui se m e u v e n t 
à la surface du sol. Q u ' u n g rand oiseau a p p a 
raisse , su r tou t un rapace , elle pousse u n cri 
pe rçan t et fond sur lui c o u r a g e u s e m e n t , le 
poursu i t , le harcè le de ses cr ia i l ler ies . Son cr i 
d 'aver t i s sement s ignale à tous les aut res oiseaux 
l ' approche du d a n g e r , et c 'est à bon dro i t q u ' o n 
lui a donné le n o m d'avertisseur. Voit-elle un 
pet i t a n i m a l , elle se p réc ip i t e su r lui . Que ique 
lou rde et ma ladro i t e qu 'e l le para isse , elle pour-

| suit les mu lo t s à la course . E n hiver , on la voit 
I souvent au mi l ieu des m o i n e a u x , se chauffant 

au soleil avec eux ; pu is , tout à c o u p , elle en sai
sit un , le t ue à coups de bec ou l ' é t rang le avec 
ses griffes. Elle e m p o r t e ensuite sa vict ime vers 
un end ro i t où elle se sait en sûre té e t , si la 
faim ne la presse pas , elle la p ique su r une ép ine , 
su r u n e b r a n c h e po in tue , e t la dévore ensui te 
t o u t à son aise, après l 'avoir dépecée . Sa t é m é 
ri té lui fait m ô m e a t t aque r des a n i m a u x plus 
grands qu 'e l le . Mon père en vit une fondre sur 
u n mer l e ; N a u m a n n en vit poursu ivre des d ra i -
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ncs, a t t a q u e r des perdr ix prises dans des collets . 
Elle dé t ru i t un grand n o m b r e de j eunes o iseaux. 
Si elle étai t auss i agile qu 'e l le est hard ie et coura
geuse, elle sera i t c e r t a i n e m e n t l e r a p a c e le plus 
à c ra indre . H e u r e u s e m e n t q u e les proies qu 'e l le 
poursui t lui échappen t souvent ; néanmoins , elle 
cause toujoursassez de dégâts , pour que l ' h o m m e , 
qui a ime les oiseaux c h a n t e u r s , ne puisse la sup
porter dans son vois inage . 

Le vol de la pie-gr ièche grise n ' es t pas pa r t i 
cu l iè rement vif. « Q u a n d elle vole d ' un a rb re à 
l 'autre, dit mon pè re , elle se laisse d ' abord t o m b e r 
ob l iquement , puis elle vole t rès -près de t e r r e , 
et s'élève ensu i te j u squ ' à la c ime de l ' a rbre 
qu'elle a choisi . Son vol diffère b e a u c o u p de 
celui des au t re s o iseaux. Elle décr i t en volant 
des lignes ondulées , bat souvent des ai les, fend 
l'air assez r ap idemen t , mais elle ne p a r c o u r t q u e 
de petits espaces . R a r e m e n t , elle f ranchi t d ' u n e 
traite plus d 'un q u a r t de l i e u e ; et enco re n ' e s t -
ce que q u a n d elle passe d ' u n e m o n t a g n e à l ' au
tre, et qu 'e l le ne t rouve nu l endroi t convenable 
pour se reposer . » 

Ses sens sont t rès-développés ; sa vue s u r t o u t 
est pe r çan t e ; son ouïe est fine. Le m o i n d r e b ru i t 
éveille son a t t en t ion . Son in te l l igence n'est pas 
fort développée ; elle possède un cer ta in degré 
de p r u d e n c e , et sait d i s t inguer ce qu i est pér i l 
leux de ce qu i ne l'est pas . El le est querel leuse ; 
se bat volont iers avec les au t res o i s eaux ; essaie 
de chasser c eux qui se hasa rden t dans son do
maine , e t s ' a t taque à des espèces b ien plus 
grandes et b ien p lus fortes qu 'e l le . C'est l ' en
nemi né de tous les rapaces , mais> c'est aux 
oiseaux de proie n o c t u r n e s sur tou t qu 'e l le a Youé 
une ha ine profonde. Elle ne vit pas en paix avec 
ses semblables , e t ce n 'es t q u e p e n d a n t la saison 
des a m o u r s q u e l ' h a r m o n i e r ègne e n t r e le mâ le 
et la femelle, e t , p lus ta rd , e n t r e les m e m b r e s de 
la famille; ma i s , en hiver , c h a c u n vit sol i taire , 
tout prê t à a t l a q u e r celui de ses semblab le s qu i 
osera s ' approcher de lu i . 

La voix de la p ie-gr ièche grise varie b e a u c o u p . 
D 'ord ina i re , elle pousse u n c r i , q u ' o n peut 
rendre par : gaeh gaeh gaeh gaeh ; c 'est l ' indice 

d'une exci ta t ion q u e l c o n q u e . Son cri d 'appel 
est plus doux , il peu t se n o t e r : trouû trouû. P a r 
les belles j o u r n é e s d 'h iver , et su r tou t vers le 
pr in temps , le mâ le e t la femelle font e n t e n d r e 
une sorte de chan t qui varie suivant les individus ; 
ce chan t n 'es t que la r e p r o d u c t i o n des cris e t 
du chant des divers c h a n t e u r s qui hab i t en t dans 
le voisinage. Souven t la pie-gr ièche grise pousse 
un cri a igu et pe r çan t , c o m m e celui des peti ts 

oiseaux que m e n a c e u n dange r p ressan t . Elle 

semble vouloir de cet te façon a t t i r e r les o iseaux 

t rop cu r i eux , p o u r pouvoir se chois i r une pro ie 

p a r m i eux . 

C'est en avril que l 'espèce se r e p r o d u i t . Elle 

choisi t dans un bouque t d e bois , dans un j a r 

din , un a rb re convenab le , d 'o rd ina i re u n e au

b é p i n e ou u n a r b r e fruit ier sauvage ; elle y 

t ranspor te des tiges d 'he rbes sèches , des b r i n 

dilles, des mousses , e t en cons t ru i t un n id assez 

grand , dont la cavité est tapissée de pai l le , 

d ' he rbes , de laine et d e poi ls . La femelle pond 

de q u a t r e à sept œufs , d ' un gris ve rdâ t re , semés 

de taches d 'un b r u n olive e t d ' un gris c e n d r é . 

La durée de l ' i ncuba t ion est de qu inze j o u r s . 

Au c o m m e n c e m e n t de m a i , les peti ts é c l o s e n t ; 

les pa ren t s les nour r i s sen t d ' insec tes , d e sau te 

rel les, p lus t a rd de pet i ts oiseaux e t de peti ts 

r o n g e u r s ; ils les défenden t au prix m ê m e de 

leur vie, et r e s t en t avec eux j u s q u e vers la fin de 

l ' au tomne . Mon père a vu avec quel le p r u d e n c e 

se conduisen t les vieilles pies-grièches q u a n d 

un d a n g e r m e n a c e leur p r o g é n i t u r e . « J e p o u r 

suivis dans u n bois, raconte- t - i l , une famille de 

p ies -g r ièches , p o u r en t u e r que lques -unes . J e 

n 'y réussis p o i n t ; chaque fois que j e m ' a p p r o 

chais , les pa ren t s aver t issaient leurs pet i ts , en 

poussant des cris pe rçan t s . J e parvins enfin à 

arr iver t ou t près d 'un des j eunes , m a i s , au m o 

m e n t où je le visais, l a femel re j e t a un g rand c r i , 

e t , c o m m e le pet i t ne fuyait pas , elle le poussa 

v io lemment , le fit t o m b e r de la b r a n c h e , avant 

que j ' e u s s e eu le t emps de t i r e r . » 

Le milan e t l ' é p e r v i e r sont les e n n e m i s q u e la 

p ie-gr ièche grise a le p lus à r edou te r . El le les 

connaî t b ien , et se t ient sur ses gardes en leur 

p r é s e n c e ; mais parfois elle ne peu t rés is ter au 

plaisir de les harce le r , et , d a n s ces cas, elle d e 

vient souvent l eur p r o i e . Divers parasi tes la 

t o u r m e n t e n t auss i . 

C h u i e . — L ' h o m m e ne p rend la p i e -g r i èche 

que dans des pièges, ou en l ' a t t i rant avec une 

chevêche . Dans les l ieux d é c o u v e r t s , on en 

p r e n d assez fac i lement , en p l açan t des g luaux 

sur une h a u t e p e r c h e . 

C a p t i v i t é . — La p ie -gr ièche grise est un oiseau 

Irès- intéressaut en capt ivi té . Elle s 'apprivoise 

r a p i d e m e n t ; elle app rend b ien tô t à conna î t r e son 

ma î t r e , le salue par un cri de jo i e , et fait souven t 

en t end re sa chanson . Il n ' e s t pas p r u d e n t de la 

me t t r e avec d 'au t res o i seaux ; car elle les a t t a q u e 

e t les t u e . On peut la conserver p lus ieurs a n n é e s , 

en lui donnan t un r é g i m e mix te , dans l eque ldo i t 

en t r e r beaucoup de v iande . On la dressai t a u t r e -
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fois à la chasse ; mais elle servai t su r tou t à p r e n 

dre des faucons . 

L A P I E - G R I È C H E M E R I D I O N A L E — LáNIUS 

StEniDlOlXALlS. 

Be<- südländische Würger, the meridional Shrike. 

C a r a c t è r e » . — La p ie -gr ièche mér id iona l e , 

a 2 7 cent, de long et 3 6 c e n t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 

pliée m e s u r e 12 cent . , et la queue 13 . La fe

melle est un peu plus pet i te q u e le m â l e . Cet te 

espèce a la face s u p é r i e u r e du corps d ' un gris 

foncé, la face infér ieure b l a n c h e , avec des reflets 

d 'un r o u g e vineux à la poi t r ine ; les q u a t r e r e c 

t r ices méd ianes no i res , l 'œil b r u n , la m a n d i b u l e 

supér i eu re n o i r e , l ' infér ieure d 'un bleu clair à 

la base ; les pa t tes noi res . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La p i e -g r i è -

che mér id iona le r emp lace l 'espèce p réèéden te 
dans le nord-oues t de l 'Afrique et dans le midi 
de l 'Europe . El le est sédenta i re dans le Langue
d o c , et c'est la seule espèce que l 'on t rouve en Es 
pagne toute l ' année . En Grèce , ce n 'es t q u ' u n 
oiseau de passage, arr ivant à la fin d'avri l , et dis
paraissant dans les derniers j ou r s d u mois d 'août . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ses m œ u r s 

ne diffèrent pas beaucoup de celles de l 'espèce 
p r é c é d e n t e . 

o C'est dans les bois , dit Crespón (1), sur le 
p e n c h a n t des coll ines, les endroi ts p i e r reux e t 
ar ides q u e se plaî t d 'hab i tude cet te espèce . J e n e 
l'ai point observée dans les plaines cul t ivées, et 
je ne pense pas qu 'e l le y séjourne long temps , si 
elle s'y mon t r e . L e vol de la p ie -gr ièche mér id io 
na le est o r d i n a i r e m e n t bas . Elle semble raser la 
t e r r e , et ne prend de l 'élévation q u ' a u m o m e n t 
où elle veut se pe rche r à l ' ex t rémi té des peti tes 
b r anches des a rb re s , s u r t o u t sur celles qui sont 
dépoui l lées . . . Son cri o rd ina i re est : brrei, brrei; 
mais elle contrefait pa r fa i t ement le r a m a g e de 
plus ieurs oiseaux. 

« Audac ieuse et cruel le à l 'excès, ce l te espèce 
fait u n e grande des t ruc t ion de pet i t s o i seaux . Je 
l'ai vue en e m p o r t e r u n qu 'e l le tenai t à son bec . 
Nos chasseurs au filet ne saura ient ê t re t rop 
at tentifs , car souvent il arrive qu 'e l le l eur t ue 
les a p p e l a n t s ; ce qu i lui a valu de ces der 
n ie rs l 'épi lhète de sagataïre, que l 'on p e u t t r a 
duire par assassin. 

H Elle n i che dans les gros buissons des pays 
m o n t u e u x , et cons t ru i t un nid t rès -épa is , formé 
de br ins d ' immor te l l es sauvages et de g raminées 

(1) Crespón, Ornithologie du Gard. Nîmes, 1840, p. 87. 

à l ' ex té r ieur et garn i i n t é r i e u r e m e n t avec de la 

laine et du cr in . » D'après d 'au t res observat ions , 

» elle l 'é tabl irai t dans la c ime des a rb res , de p r é 

férence dans celle des oliviers. La femelle pond 

d e q u a t r e à s i x œufs, d ' un b lanc sale ou d 'un b l a n c 

rougeâ t r e , semés de taches p lus o u moins g r a n -

I des, grises, b r u n e s ou r o u g e â t r e s . Les Espagno l s 

les r ega rden t c o m m e u n m a n g e r t rès-dél icat . 

L A P I E - G R I È C H E D ' I T A L I E — LANIVS MINOR-

Der schivarzstimiger Wûrger, the red-l.aiked Shrik<.\ 

C a r a c t è r e s . — La p ie -g r i èche d 'I tal ie ou pie-

grièche à front noir, petite pie-grièche, pie-grièche 
à poitrine rose, est u n e des plus bel les espèces du 
g e n r e . El le a le dos d 'un gris c e n d r é clair , le 
vent re b l a n c , la po i t r ine b l a n c h e et c o m m e 
glacée de rose ; le front et la l igne qui va d u bec 
à l 'œil n o i r s ; l 'aile no i re , sauf u n e t ache b l an 
che , qu i occupe la moi t i é basi laire des rémiges 
p r i m a i r e s ; les qua t r e rec t r ices méd ianes noires ; 
les suivantes b l anches , les unes dans la moi t i é de 
leur l o n g u e u r , les au t res p re sque en ent ier , sauf 
le long de la tige et sur un pet i t espace qu i sont 
n o i r s ; les p lus ex té r ieures e n t i è r e m e n t b lanches , 
l 'œil b r u n ; le bec n o i r ; les pieds g r i sâ t res . 

La femelle ressemble au mâ le ; c'est à peine si 
on p e u t l 'en d i s t inguer à p r e m i è r e vue . 

Les j eunes on t le front d 'un b l a n c sale, le 
ven t re d 'un blanc j a u n â t r e , avec des raies t r ans 
versales gr ises . L 'espèce a de 20 à 22 cent , de 
long, et de 36 à 39 cent , d ' envergure . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La p ie -gr iè -

( che d'I tal ie hab i t e n o n - s e u l e m e n t le pays dont 
I elle e m p r u n t e le n o m , mais aussi beaucoup d 'au

t res con t rées de l 'Eu rope . C'est un des dern ie rs 
oiseaux qu i ar r ivent au p r i n t e m p s : il n 'appara î t 
q u ' a u c o m m e n c e m e n t de mai , pour pa r t i r vers 
la fin d 'août . En s e p t e m b r e , on le t rouve dans les 
forêls du bassin supér ieur du Ni l , et p robab le 
m e n t dans tou te l 'Afrique cen t ra le . 

La pie-gr ièche d ' I ta l ie est t rès -capr ic ieuse 
re la t ivement au choix de son séjour d 'é té . T r è s -
abondan te dans cer ta ines local i tés , elle est exces
s ivement rare dans d ' au t res . Elle est c o m m u n e 
dans le mid i de la F r a n c e , en I tal ie , dans le pays 
d 'Anhal t , dans le B r a n d e b o u r g , la F r a n c o n i e , la 
Bavière , le sud de la Russie , en T u r q u i e , et n e 
fait que t raverser les aut res pays de l 'Europe où 
on l'a s ignalée. J a m a i s on n e la voit dans le 
Nord . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — De l'avis de 

tous les na tura l i s tes , c 'est une des p ies -g r ièches 

les p lus agréables , les p lus inofiensives. N a u -
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mann assure q u e j a m a i s elle n ' a t t a q u e les au t r e s 

oiseaux et qu 'e l le se bo rne à faire la chasse a u x 

insectes. El le se n o u r r i t de papi l lons , d e co léo

ptères , de sau tere l les , de cheni l les , de chrysa l i 

des qu 'el le gue t t e , p e r c h é e sur un bu i sson , su r 

un p ieu , s u r une p ie r re . Elle s'élève dans les 

airs en p l anan t , pu is , q u a n d elle a a p e r ç u u n e 

proie, elle fond sur elle, la saisit; la t u e , s 'en

vole avec sur u n a rb r e , pour la dévorer t ou t à 

l'aise. R a r e m e n t , elle la p ique sur « n e ép ine , 

avant de la mange r . 

« Que lque al lure qu 'e l le p r e n n e , d i t N a u -

mann , qu 'el le soit posée ou qu 'e l le vole, son 

port, son p lumage con t r i buen t éga lemen t à sa 

beau té . Sa voix, qu 'e l le ne cesse de faire e n t e n 

dre , a t t i re sur elle l ' a t tent ion, et n e c o n t r i b u e 

pas peu à a n i m e r un paysage. Son vol est léger 

et facile; elle fend les airs sans mouvoi r les 

ailes, c o m m e les r a p a c e s . Quand elle a à fran

chir u n g r a n d espace, elle se pose souvent , et 

décri t des lignes l o n g u e m e n t ondu lées . Sa voix 

peut se r end re pa r : kiaeck, Maeck, ou schaeck, 

schaeck; son cri d ' appe l , p a r : kiviae kwi-ell-kwi-e.ll 

ou perletsch-hrolleisch , ou encore : scharreck , 

scharreck. 

« On dit qu 'e l le est douée à un degré s u r p r e 

nant de la faculté d ' app rendre et de r épé t e r sans 

fautes l é c h a n t des au t re s oiseaux ;. j a m a i s j e 

n'ai pu m ' en convaincre complè t emen t . Souvent , 

je l'ai e n t e n d u e imi ter le cri d 'appel du verdier , 

du moineau , de l 'h i rondel le , du c h a r d o n n e r e t , 

répéter quelques phrases de l eu r chan t ; mais 

toujours elle confondai t ces divers a i rs , en y 

mêlant son cri d 'appel : du tout , il résul tai t un 

chant assez ag réab le . Jamais j e ne l 'ai e n t e n d u e 

redire tou te la chanson d ' u n a u t r e oiseau. Elle 

en c o m m e n ç a i t u n e , mais la lermir .a i t pa r u n e 

au t r e ; souvent , j e l 'ai e n t e n d u e r épé t e r le c h a n t 

de l ' a louet te ou de la ca i l le . El le imi te tou t son 

qui vient frapper son oreil le, et c e p e n d a n t je ne 

me suis j amais aperçu qu 'e l le imi tâ t le chan t du 

rossignol , b ien qu ' i l y en eût bon n o m b r e aux 

environs de m a maison , qu ' hab i t a i en t aussi p lu 

sieurs p ies-gr ièches à front noir . » 

Cette p ie-gr ièche cons t ru i t son nid à u n e assez 

grande hau t eu r , au mi l ieu des b ranches les plus 
1 touffues. Ce nid est g r a n d ; il est formé d é r a c i 

nes sèches , de br indi l les , de foin, de paille ; inté

r i eu remen t , il est tapissé de la ine , de poils et de 

p lumes . A la fin de ma i , on y t rouve six o u sept 

œufs, d 'un b lanc verdâ l re , semés de po in t s et 

de taches b r u n â t r e s et gris-violet ; le mâle et la 

femelle les couvent a l t e rna t ivement . Les peti ts 

éclosent au bout de quinze j o u r s . Les paren ts 

les nou r r i s sen t d ' insectes . « Quand u n e c o r 

nei l le , u n e p ie , ou q u e l q u e r apace se m o n t r e 

aux envi rons du nid , c o n t i n u e N a u m a n n , l e mâle 

et la femelle le pou r su iven t avec a c h a r n e m e n t , 

le t o u r m e n t e n t , le ha rcè l en t , j u s q u ' à ce qu ' i l 

vide la p lace . Si un h o m m e s ' approche , ils lèvent 

et baissent la q u e u e , en poussan t les cr is d 'an

goisse kiaeck, kiaeck, kiaeck. Souven t , i l s se p r é 

c ip i ten t sur lui , et s ' avancent j u s q u ' à lui frôler le 

visage. 

« Les pe t i t s croissent r a p i d e m e n t , mais les 

pa r en t s les nour r i s sen t encore long temps après 

qu ' i l s on t pris l eu r essor. Ils se pe r chen t sur une 

b r a n c h e , l 'un à côté de l ' au t re , et c r ient jusqu ' à 

c e qu ' i l s a ien t reçu à m a n g e r . C o m m e ils d é v o 

r e n t é n o r m é m e n t , les pa r en t s on t à peine le 

t e m p s de chasser et de leur appor te r l eur nou r 

r i t u r e . Lorsqu ' i l fait m a u v a i s , qu ' i l p leut , q u e 

peu d' insectes- se m o n t r e n t , les pa r en t s c a p t u 

rent souvent de j eunes o iseaux, qu ' i ls a p p o r t e n t 

à leurs pe t i t s . » '. , 

• Le milan et l 'épervier poursu iven t les p ies -

g r i èches d ' I ta l ie adul tes j les c o r b e a u x , les cor 

nei l les , les pies , dé t ru i sen t l eu r p rogén i t u r e , 

m a l g r é le courage avec lequel elles la défen

d e n t . 

C a p t i v i t é . ^— L ' h o m m e n e chasse ces oiseaux 

que p o u r les avoir vivants , et les conserver c ap 

tifs. Ils c h a r m e n t pa r l eur beau t é et l e u r taleiït 

d ' imi ta t ion ; mais il faut les m e t t r e seuls dans 

| u n e c a g e ; c a r , q u e l q u e inoffensifs q u ' i l s s e m b l e n t 

ê t r e , ils fondent su r les au t res oiseaux e t les 

é g o r g e n t . 

L E S E l V i X É O C T O N E S — E N i ï E O C T O N U S . 
Die Neuntôdtp.r, Oie woodehat Shrikes. 

C a r a c t è r e s . — L e g e n r e e n n é o c t o n e , dans le 

quel que lques natura l i s tes r a n g e n t , b ien à tor t , 

l 'espèce p r é c é d e n t e , est carac tér i sée par un 

bec fort et cour t , peu c r o c h u ; par u n e q u e u e 

moyenne , ca r rée ou l égè remen t a r rond ie sur les 

côtés , et par u n p l u m a g e où le roux d o m i n e . 

Le plus généra lement , le mâle et la femelle por

tent u n e livrée différente. 

L'ENNÉOCTONE ÉCOnCHECR ENNEOCTONUS 
COLLVIIIO. 

Der Dorndreher, der Neuntôdter, the Nine-Murder. 

C a r a c t è r e s . — C e t t e espèce , la pie-grièche ccor-

cJbevràe, b eaucoup de na tura l i s tes , est u n de nos 

p lus beaux oiseaux (pl. XV). Le mâle a la tête, 

| la n u q u e , le c roup ion d ' un gris cendré clair 
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le dos e t les couver tu res supér ieures des ailes d 'un 

b r u n r o u x ; la poi t r ine l égè remen t r o s e ; deux 

lignes no i re s , passant l 'une au -des sus , l ' au t re 

au-dessous de l'oeil ; les r émiges no i r â t r e s , 

bordées de roussâ t re en dehor s ; u n e bande 

t ransversale plus claire à la base des secondai res , 

a p p a r e n t e seu lement quand l 'aile est é t e n d u e ; 

les pennes méd ianes de la q u e u e d 'un b r u n 

n o i r ; les suivantes b lanches à la base , les p lus 

ex ternes b lanches dans les deux t iers de l eu r 

l o n g u e u r , l eur ex t r émi t é seule é tan t no i re . L 'œil 

b r u n , le bec noi r , les pat tes no i râ t res . 

La femelle a le dos gr is - roux, le ven t re blan

c h â t r e , rayé de b r u n . Les j eunes se d i s t inguen t 

de la femelle pa r les taches claires sur les 

p l u m e s du dos . 

Cet oiseau a 19 cen t , de long et 31 cen t , d ' en 

v e r g u r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' é c o r c h e u r 

est l 'espèce de la famille des lani idés la plus 

r é p a n d u e . Il hab i t e p r e s q u e toute l 'Europe , d e 

puis la Scandinavie e t la Russie j u s q u ' a u midi 

de la F r a n c e et à la Grèce ; on le t r ouve éga lement 

dans t ou t e la rég ion t e m p é r é e de la S ibér ie . Il 

est r a r e en E s p a g n e , quo iqu ' on l'y r e n c o n t r e 

touLe l ' année , dans les provinces d u Nord-Oues t . 

Lors de ses migra t ions il t raverse tou t le no rd -

est de l 'Afr ique. E n hiver, il est c o m m u n dans 

les forêts v ierges du bassin supé r i eu r d u Ni l , et 

il y fait sa m u e en d é c e m b r e et en j anv ie r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L ' é c o r c h e u r , 

que nous voyons r a r e m e n t dans nos pays avant 

le c o m m e n c e m e n t de ma i , et qui en d ispara î t 

o r d i n a i r e m e n t vers le mi l ieu du mois d 'août , 

hab i t e les buissons , au voisinage des pra i r ies 

et des pâ tu rages , les j a rd in s , les ve rgers , les pé 

p i n i è r e s . Les buissons touffus s emblen t néces 

saires à son ex is tence ; lo rsqu 'on les dé t ru i t , il 

q u i t t e la con t r ée . On le voit venir se r e p r o d u i r e 

p lus ieurs années de su i te , à p e u près à la 

m ê m e place , e t chasser de son can ton les aut res 

o iseaux, et s u r t o u t ses semblables . L ' ennéoc tone 

éco rcheu r ressemble beaucoup aux au t res la

niidés par ses m œ u r s . 11 est hard i , c o u r a g e u x , 

t éméra i r e , actif; m ê m e au repos , il faut qu ' i l 

s 'agite : sa tête et sa q u e u e sont sans cesse en 

m o u v e m e n t . 11 se tient sur les b r a n c h e s les 

plus élevées, d 'où il p a r c o u r t du regard tout 

son d o m a i n e ; et il rev ient r é g u l i è r e m e n t à la 

môme place après ses excurs ions . Son cri d 'ap

pel est tantôt : gaegaegaeg, tantôt : sefe'ou grae. 
Ces deux sons, lancés avec u n e in tona t ion dif

férente, exp r imen t soit la jo ie , soit l ' angoisse , 

t e s cris semblables lui servent à avert i r ses 

pe t i t s i nexpé r imen té s . Quelques mâles ne font 

en t endre q u e ces notes , tandis que d 'au t res 

peuven t figurer, à bon droi t , p a r m i les oiseaux 

c h a n t e u r s . L ' é c o r c h e u r a, en effet, a u plus hau t 

poin t , le t a len t d ' imi te r la voix des aut re» o i 

seaux. 

« J ' en t end i s u n j o u r , d i t m o n p è r e , u n é c o r 

c h e u r mâ le qu i chan ta i t , pe rché au s o m m e t 

d ' un bu i sson . Il répé ta i t des phrases ent ières du 

chan t de l 'a louet te et de la fauvette, les m ê l a n t 

les unes aux au t res de la façon la p lus agréable , M 
K Si un oiseau, di t de son côté le comte Gouray , 

mé r i t e l ' ép i thè te de m o q u e u r , c 'est ce r tes l 'écor

c h e u r . A pa r t que lques notes r a u q u e s , il ne p o s 

sède pas de chan t qui lu i soit pa r t i cu l i e r ; auss i , 

lorsqu ' i l ne vit pas au mil ieu d ' au t re s o iseaux 

bons c h a n t e u r s , sa voix reste désagréab le . Ceux 

que l 'on p r e n d , s 'apprivoisent r a r e m e n t , mais 

s'ils on t eu p o u r voisins des oiseau* c h a n t e u r s , 

ils n ' en dev iennen t pas m o i n s des c o m p a g n o n s 

d ' a p p a r t e m e n t t rès -agréab les : ils r é p è t e n t , 

en effet, avec u n e a r d e u r tou jours nouvel le les 

chan t s qu i les on t f rappés . M a l h e u r e u s e m e n t ils 

y m ê l e n t de t e m p s à au t r e que lques sons p e u 

h a r m o n i e u x . J e possède u n indiv idu qui imi te à 

la perfect ion le c h a n t d u ross ignol , de l 'a

loue t te , de l 'h i rondel le , d e l à fauvet te , d u lor iot , 

le cri d 'appel d u m e r l e , de la perdr ix , et aboie 

c o m m e un ch ien . Souven t , il chan te encore au 

mois de s e p t e m b r e , e t r e c o m m e n c e à se faire 

en t end re dès le 16 n o v e m b r e . » 

Mais cet oiseau a d 'au t res h a b i t u d e s qu i le 

font dé les ter . C'est un des plus te r r ib les e n n e m i s 

de tous les pet i ts oiseaux. L ' é c o r c h e u r se 

n o u r r i t p r inc ipa lemen t d ' insec tes , de co léop tè 

r e s , d e sautere l les , de papi l lons , de chen i l l e s ; 

mais il chasse aussi les peti ts ver tébrés , et d é 

t r u i t t an t de pet i t s o i seaux , q u e l ' h o m m e ne 

doit pas le suppor t e r dans son vois inage. L à où 

s 'est é tabl ie u n e paire d ' é c o r c h e u r s d ispara is 

sent r a p i d e m e n t les fauvettes et tous les pet i t s 

volati les. Ils sont forcés d ' a b a n d o n n e r u n e loca

lité qu i l e u r est t rop pér i l leuse , s inon ils sont 

c o m p l è t e m e n t dé t ru i t s . L ' é c o r c h e u r découvre 

leurs n ids e t enlève l eu rs pet i t s l 'un après 

l ' au t re . N a u m a n n en a vu t u e r de j eunes fau

vet tes , des b e r g e r o n n e t t e s , des a loue t t e s ; a t t a - 1 

q u e r des oiseaux pris dans des co l le t s ; c h e r c h e r 

à p r e n d r e des p insons enfermés dans une cage . 

D 'au t res observa teurs r a p p o r t e n t des faits ana

logues . 

« J 'a i ins t i tué , di t Lenz , que lques expér iences 

à ce sujet. 

a 1 ° Dans un grand j a rd in , en tou ré d 'une h a u t e 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L ' E N N É O C T O N E R O U X . 589 

Laie d ' ép ines , j e tua i t ous les éeo rcheu r s , dès 

qu'ils se m o n t r a i e n t . Les pet i t s o iseaux p u r e n t 

ainsi y n i che r t r a n q u i l l e m e n t ; ils dé t ru i s i r en t 

la vermine , et j e récol ta i une quan t i t é cons idé

rable de t rès -bons fruits. 

« 2° Dans un a u t r e j a rd in semblab le au précé

dent , j e laissai les éeo rcheu r s s ' é t ab l i r ; b ien tô t 

tous les pet i ts o iseaux en d i s p a r u r e n t ; les arbres 

furent dévastés pa r les c h e n i l l e s ; toutes leurs 

feuilles furent m a n g é e s , et j e ne récol la i aucun 

fruit. 

« 3° Dans un grand j a r d i n , j e laissai les éeor

cheurs dans u n coin de buisson épais . Pa r tou t 

ai l leurs, j e dét ru is is leurs n i d s ; or , b ien tô t , tou t 

au tour d u coin qu ' i l s hab i t a i en t , les a r b r e s 

furent dégarn i s de feuilles, tandis q u e dans le 

reste du j a rd in ils prospéra ien t a d m i r a b l e 

ment . » 

Plus que tous les au t res lan i idés , l ' é co rcheur 

a l 'habi tude d ' e m b r o c h e r sa proie à des ép ines , 

avant de la dévore r . « Lorsqu ' i l est rassasié , 

dit N a u m a n n , il amasse ainsi des provis ions , 

qu'i l m a n g e dès q u e la faim se fait sent i r . Lors

que le t emps est beau , on t rouve p i q u é s de la 

sorte des insectes co léoptères , de pet i tes g r e 

nouilles ; lorsqu ' i l fait froid, qu ' i l p leu t , qu ' i l 

vente, de j e u n e s o iseaux. J ' a i vu des fauvettes 

et des h i ronde l les qui avaient déjà pris leur 

essor, e m b r o c h é e s de cet te façon. L ' éco rcheu r 

parait ê t re t rès-fr iand de la cervelle des o i 

seaux. P r e s q u e tous ceux que j ' a i t rouvés dans 

cet é ta t , ava ien t la cervelle enlevée. Lo r squ ' on le 

trouble dans son repas , il a b a n d o n n e sa proie 

et la laisse p o u r r i r . Il m a n g e aussi de petits 

rongeurs et des lézards, n 

L 'éco rcheu r ne n iche q u ' u n e fois pa r a n . Il 

établit son nid à peu de dis tance d u sol, dans 

un buisson épais , de pré fé rence d a n s u n buisson 

épineux. Ce nid est grand, ses parois sont épaisses 

et so l ides , l ' ex tér ieur en est formé de tiges 

d 'he rbes , de l i chens , de mousses , so igneusement 

en t re l acés ; la cavité en est tapissée de c h a u m e s 

et de peti tes r a c i n e s . 

La femelle pond cinq ou six œufs, qui var ien t 

beaucoup p o u r le vo lume et les t e in tes . Ils sont 

al longés, a r rond i s ou ven t rus ; j a u n â t r e s , d 'un 

j aune ve rdâ t re , d 'un j a u n e clair ou d 'un j a u n e -

rougeâ t r e , e t couver ts de taches plus ou moins 

serrées d 'un gris c end ré , d 'un b r u n olive, rou

ges ou d 'un b r u n roux . La femelle seule les 

couve et, pendan t ce t e m p s , le mâle la nour r i t . 

Elle me t t an t d ' a r d e u r à couver , qu 'on peut la 

prendre , en lui a p p l i q u a n t un gluau sur le d o s . 

Les deux paren t s élèvent leurs pet i ts et les dé 

fendent avec va i l l ance ; ils on t , d 'a i l leurs , peu 

d ' ennemis à r e d o u t e r . 

C a p t i v i t é . — L ' ennéoc tone é c o r c h e u r p e u t 

suppor t e r la captivi té p e n d a n t p lus ieurs années 

mais il d e m a n d e b e a u c o u p d e soins . Souven t , il 

m e u r t à l ' époque de la m u e . Il faut lui d o n n e r 

de la viande : la pâ tée q u ' o n p r épa re p o u r les 

rossignols ne lui suffit pas . 

Il ne p e u t ê t re mis avec d'autres o iseaux, car il 

a l t aque ceux m ê m e s qu ion t le doub le de sa 

tai l le . N a u m a n n le père avait mis p lus ieurs écor -

c h e u r s dans une grande voil ière, où il avait ins

tallé un m o r c e a u de bois, m u n i de longs c lous . 

Il leur donna des oiseaux vivants , des mo ineaux , 

par exemple . Les éeorcheur s s 'en e m p a r è r e n t et 

les p iquè ren t i nva r i ab l emen t sur les clous avant 

de les dépecer . Bientôt , le m o r c e a u de bois fut 

e n t i è r e m e n t couver t de leurs squelettes. 

L'ENNÉOCTONE HOUX — ENNEOCTONUS 

(PHONE US) RU EU S. 

Ber Rothkopf, ihe woodehat Shri/ce. 

C a r a c t è r e s . — L 'ennéoctone r oux , pie-gnè-

che de Poméranie, c o m m e que lques na tu ra l i s 

tes l'appellent, a 19 cent , de long e t 30 cent , 

d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 10 cent . , et 

la q u e u e 8. Le mâ le a le dos noir , le vent re 

d ' un blanc j a u n â t r e ; l 'occiput et la n u q u e d ' un 

b r u n r o u g e , les épaules et le c roup ion b lancs . 

La femelle a u n p l u m a g e ana logue à celui du 

m â l e , mais plus pâ le . 

Les j e u n e s sont d 'un gris b r u n , couver l s de 

taches noi res en forme de croissant . Ils ont les 

ailes et la q u e u e b r u n e s ; l 'œil b r u n foncé, le 

bec bleu-noir , les pat tes gris foncé. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'eilIléOC-

t one roux hab i te t ou l e l 'Eu rope t e m p é r é e et 

mér id iona l e . On ne le t rouve en Al lemagne 

q u e dans cer ta ines loca l i t é s ; par c o n t r e , il est 

t r è s - c o m m u n en Espagne , dans tou t le m i d i de 

la F r a n c e , en Grèce, en I tal ie . Il s 'avance j u s 

q u e d a n s les forêts du cen t r e de l 'Afrique à 

l ' époque de ses migra t ions , e t s'y m o n t r e en 

n o m b r e à la saison des pluies . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette 

espèce s ' é tabl i t pa r tou t , a u sein des forêts aussi 

bien q u ' a u voisinage des hab i t a t ions , dans l e s 

parcs et les j a r d i n s . Elle arr ive chez nous au 

c o m m e n c e m e n t d 'avri l , pour nous qu i t t e r dans 

la p r e m i è r e q u i n z a i n e d e s e p t e m b r e ; e n E s p a g n e , 

elle arr ive à la m ê m e é p o q u e que dans nos con
t rées , mais y res te un peu plus l o n g t e m p s . 

Elle a le m ê m e genre de vie que l 'espèce p r é -
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cédente ; c e p e n d a n t elle pa ra î t mo ins c rue l le , 
quoiqu 'e l l e a l t aque aussi tous les pet i ts ve r t éb rés . 
Elle se n o u r r i t d ' insec tes , et ne p r e n d d 'aut res 
a n i m a u x q u e quand la faim la pousse . 

L 'ennéoctone roux mér i t e auss i de figurer 
pa rmi les oiseaux m o q u e u r s . Il imi te les chants 
des au t res oiseaux, les mêle les uns aux au t res , 
et arr ive ainsi à c h a r m e r l 'oreille de cer ta ins 
a m a t e u r s ; aussi , le t ient-on souvent en cage . 

Il n iche sur des arbres peu é levés ; son nid 
est formé ex t é r i eu remen t de b r a n c h e s sèches , 
de feuilles ver tes , de rac ines , de mousses , de 
l ichens ; i n t é r i e u r e m e n t , il est tapissé de p l u m e s , 
de poils, de la ine . La ponte a l ieu en m a i ; elle 
est de c inq à sept œufs, d 'un b lanc -ve rdâ l r e , 
semés de points d 'un gris cendré ou b r u n â t r e s . 

LEN.NÉOCTOJVE A M.ijQUE — ENZVEOCTOjyUS 

PEltSOJ\ ATUS. 

Der Ma kenwurger, the greck Shrike. 

C a r a c t è r e * . — L ' ennéoc tone à m a s q u e a le 

dos b leu-noi r ; la poi t r ine d 'un j a u n e roux ; le 

front , la rég ion sus-ocula i re , les épaules , la g o r g e 
e t le c roupion blancs ; les six pennes caudales 
méd ianes no i r e s , les plus ex ternes b lanches , 
av. 'c la tige no i re , les au t res eh par t ie no i res , 
en part ie b l a n c h e s . L 'œi l est b r u n ; le bec et 
les pattes sont noi rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L ' ennéoc tone 

à masque hab i t e la Grèce, mais il est su r tou t 
c o m m u n en Egypte e t en Nubie . D'après L in -
d e r m a y e r , il arr ive en Grèce au c o m m e n c e 
m e n t de ma i , pour en repar t i r vers le 1S aoû t . 

M l e u r » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Cette espèce 

r eche rche les a rbres les plus élevés, et de là, 
pe rchée su r la plus h a u t e b r a n c h e , elle fait en
tendre sa voix, qui est assez h a r m o n i e u s e , mais 
m o n o t o n e . Elle n i che g é n é r a l e m e n t sur les oli
viers. Son nid est p lus peti t q u e celui des aut res 
lani idés. Sa pon te est de six ou sept œufs, cou
leur ocre , semés de points b r u n olive. Sa nour
r i tu re consiste p r inc ipa l emen t en insectes . 

Elle passe l 'hiver en Afr ique ; mais ce ne sont 
q u e les indiv idus qui habi ten t l 'Europe , qui 
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émigrent jusque dans l ' in té r ieur de cet te par t ie 

du g lobe; ceux qu i sont nés en Egypte y 

demeurent tou te l ' année , dans les forets de 

palmiers . 

LES F A L C O N N E L L E S — F A L C U N C U L V S 

Die Dickkopfwûryer. 

Caractères. — Les falconnelles sont ca r ac 

térisées par un corps trapu ; une tête t rès-grande ; 

un bec fort, h a u t et c o u r t ; des ailes et une queue 

médiocres ; celle-ci t ronquée à angle d r o i t ; des 

tarses cour ts et épais . 

Distribution géographique. — Les falcon

nelles sont p rop res à la Nouvel le-Hollande et à 

l 'Océanie. 

Moeurs, habitudes et régime. — Les espèces 

de ce genre ont que lque chose des m œ u r s des 

mésanges. Elles vivent sur les arbres les plus 

B B E H » . 

; élevés, et en pa rcou ren t les b ranches avec la plus 

grande agil i té. Elles sont insect ivores , mais 

s emblen t préférer les cheni l les et les chrysa

lides aux insectes parfai ts . Leu r s m o u v e m e n t s 

sont len ts ; leur vol est lourd . Que lques -unes on t 

u n chan t assez agréable , les au t res ne font e n 

t end re qu ' un sifflement t r a înan t , qu 'e l les r é p è 

tent p lus ieurs fois de sui te . Leur nid est a r rond i , 

assez élégant, et repose en t r e des b ranches ou 

dans le c reux d 'un t ronc d ' a rb re . La pon te est 

o rd ina i rement de q u a t r e œufs . 

! 

LA FALCONNELLE A CASQUE — FALCUNCULVS 

FRONTATUS. 

Der Falkenwùrger. 

Caractères.—La falconnelle à casque (/fy.161) 

est un bel oiseau, d 'environ 16 c e n t . d e l o n g ; elle 

ressemble b e a u c o u p à la mésange , mais elle en 
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diffère par son bec , qu i rappel le celui des fau

cons , b ien que le c roche t et la dent de la mand i 

bule s u p é r i e u r e ne soient pas t r è s -p rononcés . 

Les deux sexes po r t en t à peu près le m ê m e plu

mage . Us ont le dos ol ivâtre, le vent re d 'un j a u n e 

vif; un t ra i t b lanc au front, les côtés de la tê te 

blancs, sauf une b a n d e noi re , q u i , pa r t an t de 

l 'œil, se dirige vers la n u q u e ; la h u p p e , la gorge , 

une par t ie des épaules n o i r e s ; les r émiges d 'un 

b r u n noir , l a rgemen t bordées de g r i s ; les rec

trices externes b lanches , toutes les aut res d ' un 

b r u n noi r , avec l ' ex t rémi té b lanche ; l 'œil d 'un 

b r u n r o u x ; le bec no i r , les pa t tes d 'un gris 

b leuâ t re . 

La femelle est p lus peti te que le m â l e , e t a la 

gorge ve rdâ l re . 

Distribution géographique.— D ' ap rès Gould, 

la falconnelle à casque n 'hab i te que le sud de 

l 'Austra l ie et la Nouvelle-Galles du Sud . Une 

au t re espèce se t rouve dans la par t ie occ identa le 

de la Nouvel le-Hol lande. 

Mœurs, habitudes et régime. — La falcon

nelle à ca sque f réquen te les buissons les plus 

épais et las a rbres isolés de la p l a ine . C'est u n 

oiseau vif et actif. Comme la mésange , il gr impe 

le long des b r a n c h e s , y c h e r c h a n t sa nour r i tu re , 

p renan t les postures les plus s ingul ières et les 

p lus diverses . II m a n g e p r inc ipa lement des baies 

et des insectes , qu' i l r amasse à la surface des 

feuilles, ou qu ' i l re t i re de dessous l 'écorce . Il se 

ser t de son bec avec la plus g rande adresse . 

A u c u n oiseau, au di re de Gould, ne possède au

tan t de force q u e lui dans cet o r g a n e . Le bec est 

aussi p o u r lui u n e a r m e défensive. 

Re la t ivement au m o d e de r ep roduc t ion , la 

falconnelle à casque p résen te sans dou te les 

m ê m e s par t icu lar i tés q u ' u n e espèce vois ine, h 

falconnelle à ven t re b l a n c . Au mois d 'oc tobre , 

Gould t rouva u n nid de cet te de rn iè re su r les 

b ranches les plus élevées d 'un eucalyptus, à e n 

viron 16 mè t r e s au-dessus du sol. Il é tai t p ro 

fondément excavé ; e x t é r i e u r e m e n t , il é ta i t 

formé de fibres d 'écorce d'eucalyptus, revêtues 

de toiles d ' a r a i g n é e ; des herbes déliées et sou

ples le tapissa ient à l ' i n té r i eur . Les œufs é ta ient 

d ' un b lanc br i l lan t , couver t s de pe t i t es taches 

olivâtres très-foncées. 

L E S M A L A C O N O T I D Ë S — MALAC0N0T1. 

Eie Baschwurger, the Bush-Shrikes. 

Cnractèri-s. — Les malaconot idés se dis t in

guen t des lani idés par des ailes plus l o n g u e s ; 

une q u e u e p lus cour te , t r onquée à angle dro i t , 

é chanc rée ou l égè remen t a r r o n d i e ; des tarses 

plus fainles et p lus é levés ; un bec plus l o n g , 

moins r e c o u r b é , à dent moins p rononcée ; un 

p l u m a g e a b o n d a n t , en généra l v ivement c o 

loré . 

Distribution géographique. — Les m a l a c o -

not idés hab i t en t l 'Afrique et les Indes . 

Mœurs, habitudes et régime. — Tous para i s 
sen t avoir les m ê m e s hab i tudes ; ils vivent par 
paires ou pa r pet i tes t roupes dans les forêts, et 
se t i ennen t dans la c ime des a rb res les plus 
touffus ou dans les buissons les p lus épais . On 
ne les voit pas souvent , mais on e n t e n d leur 
voix re ten t i r et an imer la forêt. 

Us se nour r i s sen t d ' insectes , et ne para issent 
pas a t t aquer les ver tébrés . Nous ne connaissons 
rien de leur m o d e de r ep roduc t i on . 

Les espèces qui a p p a r t i e n n e n t à cet te famille 
sont excess ivement n o m b r e u s e s : je m e borne ra i 
à faire l 'histoire de celles q u e j ' a i eu occasion 
d 'observer m o i - m ê m e . 

L E S G O N O L E K S — LANIARIUS. 

Die Flôlenwùrger. 

Caraetèreg. — Les gonoleks r e s semblen t plus 

aux grives q u ' a u x pies-gr iôches . Us ont le corps 

a l longé ; le cou c o u r t ; la tê te m o y e n n e ; les ailes 

subob tuses , la q u a t r i è m e et la c i n q u i è m e penne 

é tan t les p lus longues ; la queue longue et ar

rondie ; le bec al longé, m é d i o c r e m e n t r ecourbé , 

c rochu , fa ib lement denté ; les ongles , sur tou t 

celui du p o u c e , longs et solides. 

LE GON'OLEK ÉCARLATE — LAN1ARIUS 
ERYTHROGASTER. 

Der Scharlachwûrger. 

Caractères. — Le gono lek écar la le a le dos 

d 'un noi r br i l lan t , le ven t re rouge-éca r la te , le 

c roup ion j a u n e - o c r e , l 'œil jaune , le bec noir , les 

pa t tes cou leur de p l o m b . Il a environ 25 cent , 

de long et 36 c e n t . d ' enve rgu re ; l 'aile pliée. 

m e s u r e 11 cen t . , et la q u e u e 10. 

Distribution géographique. — Celte espèce 
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habi te l 'est de l 'Afrique ; elle est r emplacée dans 

l 'ouest et le sud de cet te par t ie du globe par une 

espèce très-voisine, le gonolek de Barbar ie (ia-
niarivs barbarus), qu i s'en d i s t ingue par la cou

leur j a u n e sale du s o m m e t de sa tê te . 

LE GONOLEK D'ETHIOPIE — LANIARIUS 
jETHIOriCUS. 

Der Flôtenwùrger. 

C a r a c t è r e s . — L e gonolek d'Ethiopie 162) 

a le dos noir , sauf une bande b l anche en travers 

de l ' a i l e ; le ven t re b lanc à reflets r o s e s ; l 'œil 

d 'un rouge b r u n ; le bec noir , les pat tes g r i s -b leu . 

Il a 26 cent , de long e t 36 cen t , d ' enve rgure ; l 'aile 

pliée mesu re 11 cen t . , et la q u e u e 10. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le gonolek 

d 'Eth iopie hab i t e les m o n t a g n e s de l 'Abyssinie 
et du Cordofan. 

M l e u r » , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ceto i seau 

vit p a r pa i res , les unes près des aut res ; mais 
chaque paire hab i te un pet i t doma ine d'à peine 
cent c i nquan t e pas de d i amè t r e , et n 'y souffre 
aucune de ses semblab les . Géné ra l emen t , on 
entend les gonoleks bien avant de les vo i r ; ils se 
t iennent dans les buissons les p lus touffus, et ne 
se pe rchen t sur les a rbres q u e q u a n d ceux-ci 
ont r evê tu un feuillage assez a b o n d a n t . Ce n 'es t 
pas à di re cependan t qu ' i ls se c a c h e n t . Leu r s 
vives couleurs se r e m a r q u e n t toujours au mil ieu 
du ver t des feuilles, et , là où l 'on ne p e u t les 
apercevoir , on les en t end . 

Leurs m œ u r s , leurs hab i tudes les font plus 
ressembler a u x grives q u ' a u x pies-gr ièches . 
Jamais j e n ' en ai vu de perchés à l ' ex t rémi té 
d 'une b r a n c h e , g u e t t a n t les insectes , c o m m e le 
font les l an i idé s ; ils res tent toujours dans le p lus 
épais des b r a n c h e s , y c o u r e n t avec agi l i té , en 
cherchan t leur n o u r r i t u r e . On les voit r a r e m e n t 
à terre ; il arr ive parfois qu' i ls y saut i l lent , ma i s , 
au mo ind re b ru i t , ils s 'envolent et c h e r c h e n t un 
refuge dans la c i m e d ' un a r b r e . 

En volant , ils d o n n e n t des coups d'aile p r é 
cipités, et s ' i n t e r rompen t pa r m o m e n t s p o u r 
planer. 

Ce que ces oiseaux ont de plus s ingul ier , c 'est 
leur chan t , qu i n 'a r ien de c o m m u n avec celui 
des au t re s oiseaux : le mâle et la femelle l ancen t 
tous deux dans les airs que lques notes sonores . 
Le cri du gonolek écar la te rappe l le le sifflement 
du lo r io t ; celui du gonolek d'Ethiopie est formé 
de trois notes , r a r e m e n t de deux, très-pures, 
argent ines , embras san t environ une octave. Il 
commence par u n e note m o y e n n e , qu ' en suit 

une plus basse, pu is u n e trois ième bien plus 

h a u t e . Les deux p remiè re s notes forment géné

r a l emen t la t i e r c e ; les deux de rn i è r e s , l 'octave. 

Le mâle seul fait ainsi e n t e n d r e sa voix; i m m é 

d ia tement après , la femelle lui r épond , en pous

san t u n e sorte de g r i n c e m e n t r a u q u e et désa

gréab le , difficile à décr i re . La femelle du gonolek 

écar la te a t t end p o u r lancer son cri que le mâle 

ai t t e rminé le sien ; celle du gonolek d 'E th iopie 

c o m m e n c e à cr ier a u m o m e n t où le mâ le fait 

e n t e n d r e sa seconde no te ; mais , chez l 'une 

c o m m e chez l ' au t re espèce , elle m o n t r e tou jours 

u n j u s t e s en t imen t de la m e s u r e , qu ' on ne re 

t rouve guère chez les au t r e s o iseaux. Parfois , 

c'est la femelle qui c o m m e n c e ; elle c r ie , t ro is , 

q u a t r e , six fois de su i te , avan t que le m â l e se 

fasse e n t e n d r e , puis les cris r e c o m m e n c e n t , avec 

la m ê m e r égu la r i t é . J e m e suis pa r f a i t emen t 

conva incu q u e le mâ le e t la femelle é ta ien t 

nécessai res p o u r p r o d u i r e ces notes a l t e r n a n t e s ; 

tue-t-on la femelle, le mâ le pousse encore des 

sifflements, mais on n ' en tend p lus de g r incemen t s ; 

le con t ra i re ar r ive , si c 'est le mâle qui a pé r i . 

Dans le p r inc ipe , ces oiseaux ravissent l 'obser

va teur ; mais au bou t de q u e l q u e t e m p s , que lque 

pures e t s ingulières que soient leurs notes , quel

q u e r e m a r q u a b l e q u e soit l eur chan t , il y a là 

u n e mono ton i e , une uni formi té qu i finit par las

ser, et pa r les r e n d r e tou t à fait insuppor tab les . 

J e ne puis dire quels son t les insectes qui 

composen t la nou r r i t u r e des gonoleks . Rùppel l 

a r e m a r q u é que dans cer ta ines saisons ils m a n 

geaient su r tou t des fourmis , Ils font auss i u n e 

chasse acha rnée aux cheni l les et aux la rves . Il 

ne m e para i t pas probab le qu ' i l s pi l lent les nids 

des au t re s o i seaux . 

On ne sait r ien , ni sur leur m o d e de . r ep roduc-

t ion , ni sur leur genre de vie, en capt ivi té . 

L E S T É L É P H O N E S — TELEPHONUS. 

Die Kappenwûrger. 

C a r a c t è r e s . — Les t é l éphones fo rmen t un 

genre caractér isé pa r u n e q u e u e longue et co

n ique ; des ailes cour tes , d o n t la q u a t r i è m e 

penne dépasse tou tes les a u t r e s ; des larses 

e x t r ê m e m e n t h a u t s . 

LE TÉLÉPHONE TSCHAGRA — TELEPHONUS 
Eli YTUROP TER US. 

Der Tschagra. 

C a r a c t è r e s . — A ce genre appar t i en t le tscha-

gra, c o m m e l'a n o m m é Le Vail lant . Il a le dos 
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g r i s - b r u n â t r e , le ven t re g r i s -cendré c l a i r ; u n e 
large calot te no i r e sur la tê te ; une ra ie de m ê m e 
cou l eu r et p lus m i n c e , passe par-dessus l 'œi l ; 
en t re e l les , s 'en t rouve u n e t ro i s ième formant 
c o m m e une sorte de sourci l , b l anche en avant , 
d 'un j a u n e clair en a r r i è re ; les pennes des ailes 
grises su r leurs ba rbes ex ternes et l a rgement 
frangées de b r u n ; les deux rect r ices médianes 
grises, à raies foncées ; les a u t r e s no i re s , à pointe 
b l a n c h e ; les plus ex te rnes bordées en dehor s par 
un liséré c l a i r ; l 'œil b r u n - r o u x ; le bec no i r ; 
les pat tes d 'un gris de p l o m b , à reflets ve rdâ t r e s . 
Cet o iseau a 22 cen t , de long , et 27 cen t , d 'en
vergure ; l 'aile pl iée m e s u r e 8 c e n t . , et la 
q u e u e 9. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On a di t et 

r épé té que l 'on avait t rouvé cet o iseau en Eu
r o p e , n o t a m m e n t en Espagne ; mais des obser 
vat ions récen tes on t d é m o n t r é le con t ra i r e . 

On ne sait encore si tous les té léphones qu i 
hab i t en t l 'est et l 'ouest de l 'Afr ique ne sont 
que des var ié tés de cette espèce, ou doivent ê t re 
r ega rdés c o m m e a u t a n t d 'espèces i ndépen 
dantes : ils ne diffèrent, d 'a i l leurs , q u e par la 
taille e t à pe ine p a r le p l u m a g e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m œ u r s 

des té léphones diffèrent b e a u c o u p de celles des 
espèces qu i c o m p o s e n t les genres p r é c é d e n t s . 
Ils ne vivent q u e dans les buissons les p lus épais , 
p resque au n iveau d u sol. Us ne se réfugient sur 
les a rbres q u e quand ils sont pour su iv i s . Us 
chassent sur la t e r r e , e t couren t avec u n e t r è s -
g r a n d e légèreté : à les voir , on dirai t des grives. 
Ils se t i ennen t cachés du mieux qu ' i l s peuvent 
au mil ieu des h a u t e s herbes ; q u a n d on les force 
à s 'envoler, ils volent à ras de t e r re , j u s q u e vers 
u n nouveau buisson ; ils b a t t e n t p r é c i p i t a m m e n t 
des ailes, pu is p lanent pendan t q u e l q u e t e m p s . 

Us vivent sol i taires ou par pai res ; après la 
saison des a m o u r s , ils fo rment de pet i tes bandes 
composées sans dou te des individus d ' u n e m ê m e 
n i chée , du pè re e t de la m è r e . 

C'est l ou t ce que je puis d i re d u t s c h a g r a ; sa 
voix ne m'est pas res tée dans la m é m o i r e , et je 
n 'ai pas observé son m o d e de r ep roduc t i on . 

L E S B A G A D A I S — PRIONOPS. 

Die Helmwurger. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est caractér isé par 

une sorte d,e h u p p e assez s ingul iè re , composée de 
p lumes ra ides , du re s , r e s semblan t à des poi ls . 
Ces p lumes couvrent la rac ine du bec et les n a 
r ines , se d i r igen t , les unes en avan t , les au t res 

en h a u t et fo rmen t c o m m e un c imier . La pau
p ière para î t se réfléchir s u r e l l e - m ê m e , o u , 
p o u r m i e u x d i re , l 'œil est e n t o u r é d ' un repli 
c u t a n é , de cou leu r vive et ayan t à peu près la 
m ê m e consis tance que la cire qu i recouvre la 
base du bec des rapaces . Les ailes sont moyen
nes , o b t u s e s , la q u a t r i è m e penne dépassant 
toutes les au t r e s . La q u e u e est longue et a r r o n 
die. Les tarses sont c o u r t s ; les doigts longs. Le 
p l u m a g e est m o u et a b o n d a n t , de cou leurs peu 
var iées . 

LE BAtiADAIS POLIOCÉPIIAXE — PSIONOPS 
POLIOCEP11ALUS. 

Der Helmwurger. 

C a r a c t è r e s . — Le bagada i s pol iocéphale ou 

huppé {fig. 163) a le dos , les ailes et la plus g rande 
par t ie de la queue n o i r s ; la tê te , la h u p p e , La 
n u q u e , la face infér ieure d u corps b lanches ; u n e 
ra ie gr i s - jaunât re , peu m a r q u é e , al lai t de l 'o
reil le à l ' occ ipu t ; le mi l ieu des barbes i n t e r n e s e t 
les ex t rémi tés des pennes p r i m a i r e s , u n l iséré qui 
bo rde la poin te des p e n n e s secondai res et les r e c 
t r ices les plus ex te rnes b l a n c s ; les au t re s r e c t r i 
ces p r é s e n t e n t d ' a u t a n t mo ins de b lanc qu 'e l les 
sont p lus in t e rnes , et les m é d i a n e s n ' o n t p lus 
q u ' u n m i n c e l iséré de cet te cou l eu r . L 'œi l est 
gr i s -de-per le ; la paup iè re d ' u n j a u n e - o r a n g e vif; 
les pa t tes sont r o u g e - v e r m i l l o n , le bec est noir . 

Les j e u n e s , d 'après Heug l in , ont la h u p p e peu 
développée et à reflets gris. 

Cet o iseau a 22 cent , de long, e t 36 cent , d 'en
v e r g u r e ; Taile pl iée m e s u r e 12 c e n t . , et la 
q u e u e 9 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — RÜppeli 

t rouva des b a n d e s n o m b r e u s e s de bagadais p o -
liocéphales d a n s les vallées de la côte d 'Abyssi-
nie : j ' e n ai observé m o i - m ê m e u n vol assez 
cons idérab le d a n s u n e forêt vierge des bords du 
Nil B leu . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les bandes 

q u ' a vues Riippell chassa i en t les insectes dans 
les b u i s s o n s ; ceux que j ' a i r e n c o n t r é s chassa ien t 
éga lement avec activi té et para issa ient t r è s -
unis . L e u r s h a b i t u d e s ne rappe la ien t n u l l e m e n t 
celles des espèces p receden tes . .C 'es t t ou t ce que 
j ' a i à dire de ces o i seaux . Heugl in n ' a pas non 
plus eu l 'occasion de les observer b e a u c o u p . 
« J e les vis d ' o r d i n a i r e , m'écr i t - i l , pa r peti tes 
bandes de six à hu i t ind iv idus , et tou jours dans 
les forêts, j u s q u ' à 2 ,000 mèt res au -dessus du n i 
veau de la mer . Us vivent plus su r les buissons 
q u e sur les g r a n d s arbres ; ils sont craintifs, 
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Fig. 1C3. Le Bagadais poliocéphale. 

assez s i lencieux ; ils ne frappent pas beaucoup 

l 'a t tent ion. Leur m a n i è r e d 'ê t re rappe l le assez 

celle des g o b e - m o u c h e s ; ils ne voient , c o m m e 

eux, q u e de bu i s son en buisson , p o u r c h e r c h e r 

leur n o u r r i t u r e . Ces oiseaux paraissent ê t re 

voyageurs : j e ne les r e n c o n t r a i qu ' ap rès la sa i 

son des p lu ies , D 

L E S T I I A M N O P I I I L I D E S — THAMNOPHIL1. 

Die Rabenwùrger, the Thamnophiiinae. 

Les l h a m n o p h i l i d é s r appe l l en t ce r ta ines e s 

pèces de corac i ros t res ; d 'un au t r e c ô t é , ils 

sont t rès-vois ins des lani idés . Aussi , les n a t u 

ralistes var ien t b e a u c o u p d 'opin ion q u a n t à la 

place qu ' i ls doivent occupe r , et ils ne p o u r r o n t 

même être fixés à ce s u j e t , que q u a n d on 

connaî t ra les diverses espèces m i e u x qu 'on ne 

les connaî t j u s q u ' à p résen t . Tandis q u e cer ta ines 

espèces, en effet, se m o n t r e n t très-voisines des 

pies-grièches, les a u t r e s semblen t ne pas m ê m e 

faire par t ie de l ' o rd re des c h a n t e u r s ; les m u s 

cles laryngiens é tan t chez eux placés le long 

des deux grosses b r o n c h e s , en avant du point 

de division de la t r achée . A l ' ex t rémi té de 

celle-ci, les paro is sont devenues t r è s -minces ; 

et il existe deux demi -ce rc l e s é t roi ts , l 'un a n t é 

r ieur , l 'autre pos té r i eu r , r e t enus par des l iga

ments é las t iques , m u s par des musc les pa r t i cu 

liers, et cons t i t uan t les organes vocaux. Xous ne 

savons pas e n c o r e si la s t ruc tu r e de la t rachée 

est un ca rac tè re suffisant pour d é t e r m i n e r un 

ordre , ou b ien si les oiseaux c h a n t e u r s peuven t 

p r é s e n t e r des var ia t ions assez i m p o r t a n t e s dans 

la conformat ion de cet o rgane . 

C a r a c t è r e s . — Les t h a m n o p h i l i d é s sont de 

taille m o y e n n e . Ils on t le corps v igou reux , les 

ailes longues , ou cour tes et a r rond ies , la qua 

t r i ème , la c i n q u i è m e ou la s ix ième rémige é tant 

la plus l o n g u e . La queue est de l ongueu r t r è s -

var iab le . Les tarses sont longs et m i n c e s ; la pre

miè re pha lange d u doigt m é d i a n est un ie avec 

le doigt ex te rne , t and is q u e le doigt i n t e rne est 

c o m p l è t e m e n t l ib re . Le b e c est p lus al longé que 

chez les lani idés ; la po in te en est c r o c h u e , et 

p résen te u n e den t p lus ou moins p r o n o n c é e ; 

les bords en sont t r a n c h a n t s , et il est c o m p r i m é 

l a t é ra l emen t vers la po in te . Le p l u m a g e est 

abondan t , mou chez q u e l q u e s e s p è c e s ; chez 

b e a u c o u p , les p lumes du dos sont longues et 

p re sque la ineuses . La base du b e c est d 'o rd ina i re 

en tourée de soies. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces O i s e a u x 
hab i t en t le sud de l 'Amér ique , l 'Afrique et la 

Nouvel le-Hollande. 
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L E S C A S S I C A N S — CRACT1CUS. 

DU Krahenwûrger. 

Les cassicans nous son t c o n n u s depu i s les 
t ravaux de Gould. On les r a n g e g é n é r a l e m e n t 
p a r m i les lani idés ; mais ils r e s semblen t à un tel 
poin t aux g y m n o r h i n e s , que Gould les r é u n i t 
à ceux-c i dans u n m ê m e g r o u p e . 

Caractères. — Ce sont des p ies -g r i èches , 
avec les formes d ' une cornei l le : l eur b e c a l 
longé, à c roche t ob tu s , à m a n d i b u l e supé r i eu re 
l é g è r e m e n t é c h a n c r é , r e ssemble cons idé rab l e 
m e n t à celui des g y m n o r h i n e s . 

LE CASSICAN DESTRUCTEUR — CRACTICVS 

DESTRUCTOR. 

Der Wûrgaizcl. 

C a r a c t è r e s . — Une des espèces les plus r é 

pandues est le cass ican d e s t r u c t e u r [fig. 164). 11 
a le dos g r i s - b r u n foncé, les ailes d 'un b r u n 
no i râ t re , le s o m m e t de la tê te e t la n u q u e no i r s , 
le c roup ion b l a n c , le vent re b l anc -g r i s â t r e ; u n e 
tache b lanche en t re l 'œil et la naissance du bec ; 
les r émiges d 'un b r u n no i r â t r e , les p r imai res 
é tant l a rgemen t frangées de b lanc en dehors ; 
les rec t r ices noires , avec une t ache b l a n c h e à 
l ' ex t rémi té , sur les barbes i n t e rnes , sauf sur les 
deux méd ianes qu i sont en t i è r emen t no i res . 
L 'œil est b r u n - r o u g e â t r e foncé ; le bec gris de 
p lomb à la base , no i r vers la poin te ; les pat tes 
sont cou leur de p lomb no i r â t r e . 

La femelle a un p l u m a g e plus f oncé ; et les 
j e u n e s sont t ache tés de b r u n et de fauve. 

La l ongueu r de l 'oiseau est de 37 cent . 

Distribution géographique. — D'après 

Gould, le cassican d e s t r u c t e u r est u n des o i 
seaux les p lus c o m m u n s de l 'Aus t ra l ie . 

Mœurs, habitudes et régime. — Il hab i t e 
les bois, depu i s la plaine j u squ ' à une assez grande 
élévat ion, et se t ient o rd ina i r emen t , c o m m e les 
p ies -gr ièches , immobi l e à l ' ex t rémi té d 'une bran-

• che sèche , d 'où il inspecte t ou t l 'hor izon. Aper 
çoi t - i l u n insecte ou u n pet i t ve r t éb ré , il fond 
sur lui, le sais i t , l ' égorgé , et r e t o u r n e à son 
anc i enne p lace p o u r le dévorer . Il est très-
vorace, t r è s - courageux ; il n 'a p e u r de l ' h o m m e 
que q u a n d il a été chassé p lus ieurs fois, e t se 
m o n t r e , souvent ha rd i et t é m é r a i r e . Gould ra
conte qu ' ayan t mis dans son ca rn ie r u n peti t 
oiseau vivant , qu ' i l venai t de c a p t u r e r , ses cris 
a t t i r è ren t u n cassican des t ruc teur , qu i le suivit 
pendan t plus d ' une h e u r e ; et , q u ' a u m o m e n t 

o ù l e captif parv in t à s ' é c h a p p e r , le cassican s ' a p 
p r o c h a de t r è s - p r è s , dans l ' in ten t ion bien évi
den te de s ' e n e m p a r e r . Souvent , le cassican des
t r u c t e u r e m b r o c h e sa proie aux ép ines ou aux 
p i q u a n t s ; il est p robab le qu ' i l a encore q u e l q u e s 
a u t r e s hab i tudes des p ies -g r ièches d ' E u r m e . 
Sa voix est e x t r ê m e m e n t désagréable : c 'est , r.'-\ 
Gould, u n cri ex t raord ina i re , un m é l a n g e des 
notes les plus d i s c o r d a n t e s ; et ce cr i t r ah i t de 
loin la p résence de cet o i seau . 

La saison des a m o u r s c o m m e n c e en sep tem
bre . Le nid est g r a n d ; il est é l é g a m m e n t formé 
d e b ranches fines, de j eunes pousses et de r a c i 
nes . Les femelles ponden t q u a t r e œufs, d ' un b r u n 
j a u n â t r e plus ou moins c la i r , e t ornés de po in t s 
e t de t aches d ' un rouge ou d ' un noir plus ou 
moins ne t et g roupés e n cerc le a u t o u r du gros 
bou t . 

L E S B A T A R A S — THAMNOPH1L US. 

Die Bataras. 

Caractères. — Les ba ta ras s e m b l e n t r é u n i r 
tous les ca rac tè res q u i a p p a r t i e n n e n t à la fa
mi l l e . L e u r phys ionomie est u n peu celle des 
geais. Ils on t le corps épais ; les ailes cour tes et 
ob tuses , la q u a t r i è m e ou la c i n q u i è m e r émige 
é t an t la plus l o n g u e ; la q u e u e a l longée , a r r o n d i e , 
composée de larges p e n n e s ; le bec élevé, c o m 
p r i m é l a t é r a l emen t , à c roche t t e r m i n a l t r è s -p ro 
noncé , et p récédé d 'une e n c o c h e p ro fonde ; 
des tarses moyens ; des doigts v igoureux , longs , 
e t des ongles , s u r t o u t celui du pouce , grands 
et fo r t ement r ecou rbés . Le p l u m a g e est r i che 
e t mou . La rac ine du bec est e n t o u r é e de soies 
p lus ou mo ins développées . 

LE BATARA ONDULÉ — THAMiyOPHILUS 
UNDULATVS. 

Der Riesenbalara. 

Caractères. — Le b a t a r a ondu lé , batara de Vi-
gors ou batara géant, a 39 cent , d e l o n g ; l'aile 
pliée mesu re 14 c e n t . , et la q u e u e 17. Le mâle a 
la face supé r i eu re d u corps d 'un noir u n i f o r m e ; 
le dos , les ailes et la q u e u e m a r q u é s de raies 
t ransversales b lanches ; le ventre gris de p l o m b 
un i fo rme , la gorge u n p e u p lus claire q u e le 
dessous du corps . 

La femelle est d ' un b r u n j a u n e , avec le som
m e t de la t è t e b r u n - n o i r ; le dos , les ailes et la 
q u e u e p ré sen t en t des raies t ransversales , a l ter 
n a t i v e m e n t noires et d 'un j a u n e r o u x . 

Distribution géographique. — B u r m e i s t e C 
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a t rouvé le b a t a r a ondulé dans les forêts des 

montagnes des lies R io -de - Jane i ro et St Pau lo . 

H œ u r i , h a b i t u d e * e t r é g i m e . — I l se l ient 

parmi les b r a n c h e s , à une faible h a u t e u r du sol ; 

r a remen t , il se fait e n t e n d r e ; son cr i , d'ail

leurs, est assez m o n o t o n e . Il n 'a nul le peu r de 

l ' homme, et se laisse a p p r o c h e r à por tée de 

fusil ; souvent , il s 'établit dans le voisinage des 

habi ta t ions . 

D'Azara et le pr ince de W i e d nous ont fait con

naître plus en détai l les m œ u r s d 'aut res espèces 

du môme g e n r e . Les bataras t i ennen t le mil ieu 

entre les p ies -gr iôches et les fourmi l i e r s : ils on t 

à peu près les hab i t udes de ces de rn i e r s . On les 

voit cependan t plus souvent sur les a rbres que 

sur le sol. Ce sont , p o u r la p lupa r t , des hab i 

tants des forêts vierges , qu i vivent s i lencieux 

et soli taires, dans les buissons les plus épais ou 

au mil ieu des fourrés les plus sombres , les p lus 

impéné t rab les . Les grandes espèces f réquentent 

les l ieux découver ts , mais sans c e p e n d a n t a b a n 

donner les buissons qui s'y t rouven t ; ce n 'es t 

que le ma t in et le soir qu ' i ls s 'en é lo ignent , et 

seulement p o u r quelques ins tants , c o m m e nous 

l 'apprend d 'Azara . Tous ces oiseaux vivent pa r 

paires ; ils d e m e u r e n t tou te l ' année dans la 

même loca l i t é ; r a r e m e n t , on les voit en compa

gnie d ' au t res espèces. Us ne volent que p o u r 

passer d 'un buisson à u n a u t r e . L e u r voix est 

perçante . T o u t e s les espèces ont à peu près le 

même cri d ' appe l , et il est difficile de les distin

guer d ' ap rè s ce ca rac t è re . Quelques-unes répè

t en t p lus ieurs fois d e suite la m ê m e syl labe, que 

d 'Azara rend par ta. 
D'aut res ont u n cri u n peu différent ; « lors

qu ' i l s le poussent , dit le pr ince de W i e d , on croi

ra i t e n t e n d r e u n e bille t o m b e r de h a u t sur u n e 

pier re e t y rebond i r p lus ieurs fois ; ces sons se 

suivent en devenan t de plus en p lus graves, et 

le cri se t e rmine par u n e note forte et t r è s -

basse. » Chez que lques espèces , ce cri embrasse 

t o u t e u n e octave. 

Les ba ta ras se nou r r i s s en t p r e s q u e exclus ive

m e n t d ' insec tes , qu' i ls r e n c o n t r e n t sur les b r a n 

ches ou qu ' i ls recuei l lent à la surface du sol. Us 

a t t aquen t aussi et dévorent de pe t i t s ve r tébrés , 

des rept i les , d é j e u n e s o iseaux, de pet i t s ron

geu r s . 

L e u r nid se t rouve dans les buissons les plus 

épais ; il es t toujours c aché , et il est fort difficile 

de le découvr i r . Les Bolocudes qui a c c o m p a 

gna i en t le pr ince de W i e d , ne réuss issa ient pas 

toujours à le t rouver . Ce nid est pe t i t , grossière

m e n t cons t ru i t ; l ' ex tér ieur est formé de mousses 

et de c h a u m e s , l ' in té r ieur est tapissé de p l u m e s . 

La pon te a lieu au mois de d é c e m b r e , et les 

œufs sont d 'un j a u n e sale, à t a ches brun-o l ive 

fo rman t u n cercle au tou r du gros bou t . 

Burme i s t e r dépe in t le ba ta ra ondu lé c o m m e 

un oiseau h a r d i ; d ' au t res espèces se cachen t , au 

con t r a i r e , dès qu 'e l les aperçoivent que lque chose 

d ' i n a c c o u t u m é ; aussi sont-el les très-difficiles à 

observer . 

L E S Ë D O L I I D E S — EDOLIl. 

Die Wùrgerschnâpper. 

C a r a c t è r e s . — Les édoli idés re l ient les lanii- [ 
dés aux musc i cap idé s . l l s ont le corps al longé ; les 
ailes longues et subob luses , la q u a t r i è m e ou la 
c inquième p e n n e é tan t la p lus g r a n d e ; la queue , 
al longée, formée de dix pennes , p lus ou moins 
profondément fourchue ; le bec assez robus te 
large à la base, qu i est en tou ré de soies ro ides , 
à arête plus ou moins convexe de la base à la 
pointe, qui est c r o c h u e et é c h i n c r é e ; des tarses 
et des doigts cour ts et é p a i s ; des ongles forts. 

La colonne ver tébra le se compose de douze 
vertèbres cervicales , hui t dorsales et six à hu i t 
caudales. Le s t e r n u m est t rès -é larg i à sa part ie 
postér ieure. P r e s q u e tous les os sont p n e u m a 
t iques . 

Les p lumes sont r a i d e s , assez a b o n d a n t e s , 

de couleur foncée, e t p ré sen ten t un écla t tout 

pa r t i cu l i e r . La p lupar t des oiseaux de cet te fa

mille sont noi rs ; d ' au t re s sont b leus , que lques -

uns ont le dos b leu clair ou b leu foncé , et le ven

tre b lanc . L 'œi l est toujours r o u g e vif; le b j c et 

les pat les sont tou jours no i rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les édoliidés 

habi ten t l 'Afrique, le sud de l 'Asie e t la Nou

vel le-Hollande. 
H œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tou te s les ' 

espèces on t u n genre de vie t e l l emen t ident ique 

q u e nous pour rons r éun i r dans une his toire 

c o m m u n e , après la révision des genres , ce que 

l'on connaî t de c h a c u n e d 'e l les . 
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L E S D I C R O U R E S — DICROURUS. 

Die Wûrgerschnapj>er. 

Caractères. — Les d ic roures ont le bec long 

e t vigoureux., c o m p r i m é à la base, l é g è r e m e n t 

convexe, à a re te s t r iée , à poin te c rochue ; leurs 

ailes présenten t le type ord ina i re de l à famille, la 

q u a t r i è m e p e n n e en est la p lus longue ; la q u e u e 

est longue , p ro fondément f ou rchue ; les tarses 

sont m o y e n n e m e n t .élevés. 

LE DICROURE A GRANDE QUEUE — DICROVRUS 
MdCROCERCUS. 

Die Singa, die Konigskrahe, the great Dicrurw. 

Caractères. — L e d i c rou re à g r a n d e queue est 
un oiseau de 3 3 cent , de long et de 44 cent , 
d ' enve rgu re ; l 'aile pliée mesu re 16 cen t . , et là 
q u e u e 17.11 est d 'un no i r b r i l l a n t ; u n e t a c h e 
b l anche occupe l 'angle du b e c ; le dessous des 
ailes et de la q u e u e est d ' un noir b r u n â t r e . 

Les deux sexes ont le m ê m e p l u m a g e , et les 
j eunes ont le vent re t a c h e t é de b lanc . 

Distribution géographique. — ι L e d ic roure 
à g rande queue h a b i t e toute l ' Inde , TAssam et le 
B u r m a h , j u s q u ' à la C h i n e ; et il y est c o m m u n 
p a r t o u t , sauf dans les jung les les plus épa is . 

A Ceylanv i t u n e espèce qu i ne diffère d u d i 
croure à g rande queue q u e p a r une faille p lus 
faible. 

On t rouve encore aux Indes qua t re espèces 
a p p a r t e n a n t au m ê m e g e n r e ; d ' au t res se ren
con t ren t en Aust ra l ie e t en Afr ique. 

L E S C I I A P T I A S — CE ΑΡΤΙ A. 

Die Orongos. 

Caractères. — Les chapt ias n e diffèrent des 
d i c r o u r e s , dont on les a dé t achés , q u e pa r des 
tarses moins épais et une queue mo ins profon
d é m e n t fourchue . 

. LE Ο Π Α Ρ Τ Ι Α M U S I C I E N — CHAPTIA MVSICA. 

T)er Singdrongo. 

Caractères. — Le chapt ia mus ic i en a 25 cent , 
de . long; l 'aile pliée mesu re 13 cen t . , et la q u e u e 
12. Son p lum age est b l eu -no i r , t r è s -éc la t an t ; 
•il a les pennes des ailes e t de la queue noi res ; le 
vent re e t les couver tures infér ieures des ailes 
d ' un gr is-noir foncé. 

Distribution géographique. — Le Vai l lant a 
découver t ce to i seau dans le sud-est de l 'Afr ique; 

plus t a rd on Ta re t rouvé p lus au nord . Une e s 

pèce t rès-vois ine vit aux Indes . 

L E S D R O N G O S — EDOLIVS. 

Die Flaygeudrangos. 

Caractères. — Les d rongos ont la queue légè
r e m e n t fou rchue , s e u l e m e n t les pennes externes 
sont deux fois plus longues que les a u t r e s ; elles 
p r é s e n t e n t d ' abord la m ê m e conformat ion q u e 
celles-ci , mais leur par t ie sail lante est rédui te à 
la t ige , sauf au h o u t , où se t rouven t des ba rbes 
externes t r è s - l o n g u e s et des ba rbes in t e rnes 
t rès é t ro i t e s . Le bec est re la t ivement long et 
fort, p r e s q u e droi t à la base, qui est en tourée de 
soies mol les , mais t r è s - n o m b r e u s e s , ensuite for
t e m e n t r e c o u r b é , la dent et le c roche t b ien p r o 
noncés . 

LE DRONGO PARADISIER — EDOL1US PARADISEVS. 

Der iïienenicônig. 

C a r a c t è r e s . — Cet oiseau, que les Indiens 

appel lent le roi des abeilles, a 39 cent. ' de long, 
en n e t enan t pas compte des rec t r ices ex te rnes , 
qui dépassen t la q u e u e d 'envi ron 30 c e n t ; l 'aile 
pliée m e s u r e 19 c e n t . , et la queue 18 j u s q u ' a u 
s o m m e t de la pa i re m é d i a n e , et de 50 à 52 cent , 
j u s q u ' à l ' ex t rémi té des rec t r ices e x t e r n e s . Son 
p l u m a g e est n o i r , à reflets b leus . Les p l u m e s de 
la pa r t i e a n t é r i e u r e de la tè te sont a l longées , et 
forment une sorte de h u p p e ; elles sont l égère
men t échanc rêes à la po in t e , c o m m e celles de la 
n u q u e et de la po i t r ine . 

Mœurs, habitudes et régime. — Les drongOS, 
types de la famille des édoli idés, figurent pa rmi 
les oiseaux les plus r e m a r q u a b l e s de leur pa t r i e , 
et ils y sont b ien connus des ind igènes . On les 
rencon t re depuis le b o r d de la m e r , j u s q u ' à une 
al t i tude de 2,600 m è t r e s . Les uns f réquen ten t 
les l ieux découver t s , les au t res les forêts. Cer
ta ines espèces sont t r è s - c o m m u n e s , d 'autres 
ra res . Aux Indes , dit J e r d o n , où que Ton aille, 
on peu t ê t re sûr de t rouver que lques -uns de 
ces oiseaux. On les voit pe rchés sur les b ranches 
mor tes d ' u n a r b r e , sur un toi t , sur u n poteau 
de t é l ég raphe , sur un buisson, u n e h a i e , u n 
m u r , u n nid de fourmis . Souvent , ils a c c o m 
pagnen t le bétai l , et se posent sans cra in te sur 
le dos des a n i m a u x . 

La p lupar t sont tout le j o u r en m o u v e m e n t ; 
que lques -uns sont des oiseaux c répuscu la i r e s . 
C o m m e les m a r t i n e t s de mura i l l e s , ils chassent 
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longtemps encore après le c o u c h e r du soleil, et 

leurs chasses r e c o m m e n c e n t avant son lever. 

Quand la lune est dans son plein, ils res ten t 

toute la nu i t actifs et ne cessent de faire e n 

tendre leur babi l . 

D'après Le Vai l lant , cer ta ines espèces se r é u 

nissent, vers le coucher du soleil, sur cer ta ins 

arbres et y chassent de compagn ie . On dit aussi 

que les d rongos des Indes vivent par t r o u p e s . Ce 

n'est cependan t pas le cas de toutes les espèces ; 

jamais, pour m a par t , je n'ai vu de bandes n o m 

breuses de d ic roures lugubres , dans le nord-es t 

de l 'Afrique. J e crois c e p e n d a n t q u e dans cer 

taines c i rcons tances , cet oiseau peu t para î t re so

ciable : c 'est ce qui a r r ive , par exemple , quand 

il t rouve à faire u n bu t in excep t ionne l l emen t 

abondant dans une locali té r es t re in te . P e n d a n t 

la saison des a m o u r s , chaque pai re vit pour soi, 

isolée des au t r e s , ne souffrant a u c u n de ses sem

blables dans le domaine où elle s'est é tabl ie . 

Le d ic roure l u g u b r e , que j ' a i eu l 'occasion 

d'observer, ne m 'a pas p rodu i t u n e impress ion 

fort agréable . Il m 'a fait l'effet d 'ê t re le plus en 

nuyeux de tous les oiseaux d u cent re de l'Afri

que. Les individus que j ' a i vus se tena ien t d'or

dinaire t ranqui l les et s i lencieux à l ' ex t rémi té 

d'une b r a n c h e , gue t t an t leur proie . Quand des 

insectes passaient, ils qu i t t a i en t leur observatoire , 

les poursuivaient d 'un vol léger, mais un peu m o u , 

et, après s'en ê t re e m p a r é s , revenaient se poser 

BREUM. 

sur une nouvelle b r a n c h e : de la so r te , ils pa r 

coura ien t une ce r ta ine é t endue . Ils r ega rda ien t 

fixement le chasseur qui les visait, sans penser à 

fuir. Jamais j e n 'a i e n t e n d u leur voix. 

D 'au t res na tura l i s tes font de ces oiseaux un 

por t ra i t tout différent, et c o m m e ils sont tous 

d ' accord , il faut que j ' a i e eu affaire à u n e espèce 

pa r t i cu l i è r emen t mal douée , ou q u e le hasa rd 

m'a i t mal favorisé dans mes obse rva t ions . Le 

Vai l lant , J e r d o n , Gilbert , Blyth et d ' au t res , r e 

p résen ten t les drongos c o m m e des a n i m a u x b ien 

par tages , n o n - s e u l e m e n t sous le rappor t du phy

s ique , mais encore sous celui de l ' in te l l igence . 

L e u r vol t i en t le mi l ieu en t re celui des g o b e -

mouches et celui des h i rondel les : il est ondulé 

et n 'est o rd ina i r emen t pas rap ide L'oiseau donne 

que lques coups d 'a i le , puis il p lane . Mais lors

qu' i l est exc i té , il vole avec une vitesse inc roya

ble. Le d rongo ne va à te r re que p o u r y r amasse r 

une p r o i e ; il ne m a r c h e pas , et c 'est en volant 

qu' i l boit e t se ba igne , c o m m e le fait l ' h i rondel le . 

Au mil ieu des b r a n c h a g e s , il n 'est pas pa r t i cu 

l i è r emen t adroi t ; il se choisi t une b r a n c h e facile

m e n t abo rdab l e , s'y pe r che , et che rche à se tenir 

en équi l ib re . 

La vue est chez lui plus déve loppée q u e les 

au t res s e n s . Son œil est g rand et vif. Le d rongo 

voit de loin les insectes qui volent , et m ê m e à la 

faible lueur du c r épuscu le . 

L 'ouïe n 'es t pas moins parfa i te , c o m m e on 
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peu t le conc lure du talent q u e déplo ien t ces 
oiseaux à c h a n t e r , et de la faculté d ' imi ta t ion 
q u e possèdent ce r ta ines espèces . 

La voix ordinai re du drongo est un sifflement 
r a u q u e et désagréable , ou un ronf lement par t i 
cul ie r , très-difficile à r ep rodu i re , mais si s ingu
lier qu 'on ne l 'oublie j a m a i s , u n e fois qu ' on l'a 
e n t e n d u . Elliot rend par tschirung, tschirung, le 
cri du drongo paradis ie r ; Le Vai l lant , par pia 

griach, celui du d rongo d 'Afr ique. E n pa r l an t 
du d i c roure à grande q u e u e , J e r d o n dit qu ' i l fait 
e n t e n d r e con t inue l l emen t son cri b ien connu , 
u n peu r a u q u e , mais joyeux . A l ' approche de la 
saison des a m o u r s , les mâles ont un chant fort 
a g r é a b l e : c'est du moins l'avis de tous les obser 
va teurs . J e r d o n avance que b ien des personnes 
t rouvent le chan t de ce d i c rou re désagréable et 
m o n o t o n e , ce qui l eur fait d o n n e r a cet o iseau, 
mais pa r dér is ion, le n o m de rossignol : il a joute 
que , q u a n t à lui , il l'a toujours e n t e n d u avec 
plaisir annonce r l ' approche du m a t i n . Le Vail
lant c o m p a r e le chan t d 'un d rongo d 'Afrique à 
celui de la g r ive . 

Les d rongos on t encore d 'au t res qual i tés ; ils 
sont vifs, actifs, et font souvent p reuve de t r è s -
grand courage . Le d i c roure à g rande q u e u e 
a t t aque et poursu i t tous les co rbeaux , t o u s les 
oiseaux de proie qui passent près de lu i . C'est 
s u r t o u t lorsque la femelle est en t ra in de cou
ver, que le mâle déploie u n e grande vigi lance et 
u n e hardiesse é tonnan te . « Uôs q u ' u n corbeau ou 
un mi lan , di t J e r d o n , s ' approche de l ' a rbre où 
il a cons t ru i t son nid , l ' audac ieux pet i t d rongo 
se précipi te r é so lumen t sur l 'oiseau de pro ie et 
le chasse. J a m a i s je ne l'ai vu se poser sur le dos 
d 'un faucon, et le frapper à coups de bec et d 'on
g l e s , c o m m e Phi l ipps assure l 'avoir observé ; 
mais souvent je l'ai vu prê t à accepter le c o m b a t . 
Parfois , d 'autres droiigos accouren t p o u r a ider à 
me t t r e en fuite l ' ennemi c o m m u n . » 

Ils a t t a q u e n t de m ê m e d 'aut res a n i m a u x ; ainsi 
Blyth vit un d rongo enlever un pe t i t écureu i l , et 
Gurney assure que le chapt ia mus i c i en n 'hési te 
pas à fondre sur les plus grands rapaces . 

La hardiesse des d rongos se m o n t r e s u r t o u t 
quand u n d 'eux a découver t un h i b o u ou que l 
q u e au t r e oiseau m a f i d r o i t , incapable de se 
défendre . Le drongo s'élève dans les a i rs , pu i s 
fond r ap idemen t sur' sa v ic t ime, en poussan t des 
cris r a u q u e s , en écar îan t et fe rmant a l te rna t ive
m e n t les p lumes de la q u e u e . 

Le drongo ne m o n t r e pas moins de cou rage 
et de ténaci té q u a n d il a à comba t t r e avec ses 
! ivaux ; J e r d o n en vit souvent qua t re ou c inq se 

j saisir l 'un l ' au t re , fo rmant u n e masse entrelacée 
et t o m b e r ensemble su r le sol, p o u r y con t inuer 
leur comba t . 

Tous les drongos para issent ê t re exclus ivement 
insect ivores , e t se n o u r r i r s u r t o u t d 'abei l les et 
d 'aut res insectes semblab les . Les grandes espèces 
mangen t en ou t r e des sautere l les , des gr i l lons, 
des l ibel lules , des pap i l l ons ; mais elles semblen t 
leur préférer de b e a u c o u p les insectes à a igui l 
lons. Aussi les drongos ne sont-ils pas par tou t vus 
d 'un bon mil : au cap de B o n n e - E s p é r a n c e , ils 
passent p o u r les plus g rands des t ruc t eu r s d 'abei l
les. « C'est pa r t i cu l i è r emen t le soir , après le 
coucher du soleil, e t le ma l in , avant son lever, 
dit Le Va i l l an t ( l ) , qu ' i l s chassen t de préférence 
ces indus t r ieux insec te s ; et, p o u r cet elf'et, les 
petites bandes se rangen t le long des bois et s'y 
pe rchen t sur un a r b r e isolé, mor t ou ayant beau
coup de b ranches m o r t e s , afin de mieux saisir 
le m o m e n t du d é p a r t ou de l 'arr ivée des abei l 
les, lorsqu 'e l les sor tent du bois pour aller r e 
cueill ir sur les fleurs le miel et la c i re , ou qu 'el les 
rev iennent chargées du but in . On voit de loin 
ces oiseaux faire l eur chasse et vol t iger en d é 
sordre au tou r et à u n e cer ta ine disLance d 'un ar
bre, les uns y r evenan t , les au t res en r epa r t an t 
tour à l o u r et i n c e s s a m m e n t ; ce qui forme une 
scène très a n i m é e et m ê m e b r u y a n t e , ca r ils on t 
tous un cri qu ' i l s r épè ten t à c h a q u e ins tant , et 
qu ' on expr ime t rès -b ien par pia griach, griach. 

« Qu'on s ' imagine voir une t r en ta ine d 'oiseaux 
j vol t igeant pê le -mê le a u t o u r d 'un a rb r e , et fai-
j sant tous les peti ts dé tours que nécess i ten t le vol 
I rapide et les c roche ts des abei l les , qu i el les-

mêmes c h e r c h e n t à éviter leur ennemi ; qu ' on se 
représen te que lques -uns deces oiseaux m a n q u a n t 
leur proie , se rev i ran t aussitôt vers une a u t r e 
abeil le, faisant quelquefois c inq à six p i roue t tes 
de sui te en cabr io lan t à droi te , à g a u c h e , en 
hau t , en bas , dans tous les sens, enfin, et ne ve
n a n t se reposer que lorsqu' i ls on t happé l 'abeille 
ou qu' i ls se sont fatigués inu t i l emen t , on aura 
une idée assez exacte de tout le manège des dron
gos. Si ensui te on se figure erffendre ces evispia 

griach, griach, rôpélés sur tous les tons et par 
tous les individus de la t roupe , et cela après le 
coucher du soleil; si nous ajoutons q u e ces oi
seaux sont tout noirs, on ne sera pas surpr i s du 
nom d'oiseaux diaboliques que l eu r donnen t dans 
cer tains cantons , des h o m m e s s imples , sLupides, 
c rédules à l 'excès, et qui ignoren t d ai l leurs a b 
so lumen t la raison de tous ces bru i t s et de tous 

(I) Le Vai l lant , Hist. nat. des Oiseaux d'Afrique. Par i s , 
1 1824. 
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ces m o u v e m e n t s . Mes Hotlei i tots , qu i conna i s 

saient ces oiseaux, é ta ient eux -mêmes pe r suadés 

qu'ils é ta ient de mauva i s a u g u r e . Ils me p r i è r en t 

dene pas t i rer de s sus ,de peur q u ' i l n e n o u s ar r ivâ t 

quelque accident en r o u t e , ma i s s u r t o u t de ne pas 

le faire dans le m o m e n t où ils é ta ien t , le soir , 

rassemblés et en conversat ion avec les sorc ie rs . 

J 'avouerai m ê m e q u e la p r e m i è r e fois que je 

fus lémoin du m a n è g e des d rongos , ces b ruyan t s 

oiseaux me p a r u r e n t fort ex t raord ina i res , d ' au 

tant plus que j ' i g n o r a i s encore a b s o l u m e n t ce qui 

pouvait les e x c i t e r a tous les m o u v e m e n t s que je 

leur voyais faire. 

« Ce fut à mon arr ivée sur les bords verdoyants 

d u D u y v m - H o c k q u e , p o u r la p remiè re fois, é tant 

à l'affût d 'une gazelle, j e vis de loin, sur la li

sière du bois, l ' é tonnant exerc ice don t j e viens 

de donne r le dé ta i l ; mais , n ' ayan t pu m e t r a n s 

porter sur le lieu de la scène , parce qu 'e l le se 

passait de l ' au t re côté de la r ivière , j ' e n parlai 

le soir à mes Hot ten to t s , et j ' app r i s de ceux qui 

connaissaient ces oiseaux ce q u e j ' a i déjà di t de 

leur c royance , me p r o m e t t a n t bien d 'al ler dès le 

lendemain voir, sur les l ieux m ê m e s , le spec 

tacle q u e je n 'avais vu, la veille, q u e de loin. 

n J e t raversai la rivière dans l 'après mid i , et 

me rendis au pied de l 'arbre mys té r i eux , où j e 

ne fus pas p lu lô t arr ivé q u e j e devinai la cause 

qui r a s sembla i t les p r é t endus oiseaux du diable ; 

car la t e r re étai t j o n c h é e de cadavres d 'abei l les , 

à la p lupa r t desquel les il ne res ta i t plus que la 

tête, le corselet et les a i les ; p lus ieurs d ' en t re elles 

n'étaient pas encore mor tes : tels é ta ient les d é 

bris de la chasse de la veille. J e ne dou ta i p lus 

dès lors que les d rongos ne fissent la chasse aux 

abeilles, et qu'i ls ne se réunissa ien t ainsi à la l i 

sière du bois que pour les a t t endre à leur r e n 

trée. M'étant caché à que lque d is lance de l ' a rb re 

d'affût, j ' y a t tendis les oiseaux chasseurs , qui ne 

tardèrent pas à ar r iver de tous les côtés de la fo

rêt, et à faire leur m a n œ u v r e a c c o u t u m é e , la

quelle dura j u s q u ' à l ' en t rée de la nu i t , où les oi

seaux de proie n o c t u r n e s c o m m e n c è r e n t à se 

faire en t end re , et forcèrent les d rongos à se re t i re r 

clans leurs re t ra i tes respectives. » 

Gurney a vu que c h a q u e incendie des s t eppes 

attire les drongos de t rès- lo in . Ils savent q u e le 

feu, qui dé t ru i t les he rbes , force tous les insec 

tes qui s'y é ta ient cachés à s 'enfuir, et , grâce à 

leur hardiesse , leur chasse est souvent fruc

tueuse. Sans c ra in te du feu, ils se p réc ip i t en t au 

sein de la fumée la p lus épaisse, et, à que lques 

mètres du s o m m e t de f lammes, ils saisissent la 

proie qu ' i ls convoi tent . 

Phi l ipps a été t émoin d 'une ruse assez cur ieuse 

de leur pa r t . Un pet i t oiseau poursuivai t une 

g rande sau te re l le , qu ' un d i c r o u r e avait essayé 

p lus ieurs fois d e h a p p e r . Tou t à coup , celui-c i 

poussa le cri d 'appel , bien connu de tous les oi

seaux, appe l qu'il fait e n t e n d r e quand appara î t 

u n r a p a c e ; mais , cel le fois, il ne voulait q u ' u n e 

chose , effrayer son compé t i t eu r . Sa ruse lui r éus 

sit p a r f a i t e m e n t ; celui-ci se sauva , et que lques 

ins tants après , le d ic roure à g rande queue avai t 

la sautere l le dans son es tomac . 

Nous possédons p lus ieurs r ense ignemen t s sur 

le mode de p roduc t ion des d r o n g o s . D'après Jer -

don, l ' époque en serai t var iable , pour ce r t a ines 

espèces du m o i n s . Le d i c rou re à g rande q u e u e 

n iche , d a n s c e r t a i n e s l o c a ! i l é s , e n m a r s e t e n avril ; 

dans d ' au t res , en aoû t et en s e p t e m b r e . J e rdon 

croit pouvoir en conclure que cet oiseau a deux 

pontes par an . Quan t à moi , d 'après des obser 

vat ions analogues que j ' a i pu faire en Afrique, j e 

suis conva incu du c o n t r a i r e ; j ' a i vu que , dans 

toutes les cont rées t ropicales , l ' époque de la r e 

p roduc t ion n ' é ta i t pas, c o m m e chez nous, liée 

fa ta lement à cer ta ines sa i sons . 

Les nids que l 'on a t rouvés jusqu ' i c i se R e s 
semblen t t ous . Ils sont const rui ts à une cer ta ine 

h a u t e u r du sol, et loin d 'ê t re cachés , i l s sont 

exposés au vent et à la p l u i e , et appendus , 

c o m m e ceux du lor iot , aux bi furcat ions d e s 
b r a n c h e s hor izon ta les . Mais ils n ' on t a u c u n e 

r e s semblance avec les nids si a r t i s l emen t cons

t rui ts de ces dern iers : ils sont au con l ra i re gros

s i è r emen t formés de que lques ramil les en t re l a 

cées , et c 'est à peine si l ' in té r ieur est quelquefois 

r e m b o u r r a d 'une mince couche de poils. Chaque 

couvée est de t rois ou q u a t r e œufs, b lancs ou 

d 'un b lanc r o u g e â t r e , semés de poinls plus 0 : 1 
moins c la i rs , rouges ou b r u n s . Le mâ le se m o n 

t re t rès-courageux, sur tout au m o m e n t des cou

vées ; il ne craint m ê m e pas d ' a t t a q u e r l ' h o m m e 

qui s ' approche de son nid. 

C a p t i v i t é . — Certains de ces oiseaux sont con 

servés en capt iv i té . Ains i , le d r o n g o paradisier 

se t rouve chez tous les oiseleurs de Calcut ta cl 

ries villes de l ' Inde . Cet oiseau, au d i re de J e r 

don, est fort p la isant ; il s 'apprivoise r a p i d e m e n t , 

se m o n t r e t r è s - a t t aché à son m a î t r e , et arr ive à 
son appe l . On le conserve p a r f a i t e m e n t en le 

nour r i s san t de v iande c r u e , de pet i ts lézards et 

d ' insectes . Il a, à un hau t deg ré , le ta lent d ' imi

ta t ion. « J ' a i eu un d r o n g o paradis ier , dit Blyth , 

qu i imita i t si par fa i tement le s c h a m a (kittacincla 
macroura), q u e l 'on n e pouvai t d i s t inguer le c h a n t 

de celui-ci de celui de son i m i t a t e u r . J ' en ai pos-
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sedé un au t r e , qu i avait la m ê m e facul té ; il n 'est 

pas u n son que le d rongo paradis ier ne puisse 

imi te r . L 'un des miens reprodu i sa i t à mervei l le 

le chant du coq, et t ous l e s coqs qui l ' en tenda ien t , 

lu i r éponda ien t aussi tôt . Il imita i t de m ô m e l 'a

bo iemen t du chien , le m i a u l e m e n t d u cha t , le 

b ê l e m e n t de la chèvre , du m o u t o n ; les h u r l e 

m e n t s plaintifs d 'un ch ien que l 'on ba t , le c roas 

s e m e n t du co rbeau , le chan t des oiseaux c h a n 

t e u r s . Le drongo parad is ie r est un des oiseaux 

les p lus c h a r m a n t s que l 'on puisse teni r en 

cage . » 

LES ARTAMIDËS — ART AMI. 

Die Schwalbemvùrger, the Wood-swallows. 

C a r a c t è r e s . — Les a r t amidés re l ien t les 

laniidés aux h i rund in idés , d e là le n o m de pies-

grièches-hirondelles qu 'on leur a quelquefois 
donné . Ils r e s semblen t c e p e n d a n t plus aux p r e 
miè res qu ' aux secondes , et sont p a r t i c u l i è r e 
m e n t caractér isés par un corps é p a i s ; des ailes 
t r è s - longues , a iguës , la d e u x i è m e r é m i g e é tan t 
la p lus g rande , et dépassan t l ' ex t rémi té de la 
q u e u e , qu i est méd ioc re et fou rchue . Le plu
m a g e est assez se r r é , de cou leur s o m b r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les a r t a m i 

dés sont p ropres à la Nouvelle Hol lande , aux 
Inde* et à la Malaisie. 

Cette famille ne repose que sur le genre s u i 
vant. 

L E S L A N G R A Y E N S — ARTAMUS. 

Die Schwalber.wiirger, the Wocd-swallow. 

C a r a c t è r e s . — Avec les ca rac tè res de la' fa

mil le , les l angrayens on t encore un bec rela
t ivement cour t , p r e sque con ique , fendu j u s q u ' a u -
dessous de l 'œil, à arôte a r rond ie et incl inée 
j u s q u ' à la po in te , qui por te u n e légère é c h a n -
c r u r e ; des tarses cour t s , r o b u s t e s ; des doigts 
épais et c o u r t s ; des ongles pu i s san t s , r ecourbés 
et acé rés . 

LE LA.NGRAVEIY SORDIDE — ARTAMUS SORD1VUS. 

Dcr Schwalbenwùrger, the sordid Thrush. 

C a r a c t è r e s . — Le langrayen sord ide est gr i s -
b r u n ; il a les ail es d 'un b l e u - n o i r f o n c é e l l a q u e u e 
d 'un noi r b l euâ t r e , avec les t ro is ième et q u a 
t r i ème rémiges p r ima i r e s bordées de b lanc en de
hors ,e t les rec t r ices , sauf l esdeux moyennes , t e r -
m i n é e s d e b l a n c ; l 'œil b r u n , le b e c b l e u à la base, 
noir à la p o i n t e ; les pa t tes d 'un gris b l a n c h â t r e . 

La femelle diffère pa r j rne taille plus peti te 
et un p lumage tache té , c h a q u e p l u m e du dos 
étant d 'un b lanc pâle le long de la t ige, et les 

par t ies infér ieures é tant variées de b r u n et de 

b l anc . 

Le langrayen sordide a environ 16 cent , de 

long , et 37 cent , d ' envergure . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Gotlld, 

Berns te in e t J e r d o n n o u s ont fait conna î t r e les 
m œ u r s des l ang rayens . C h a q u e espèce p résen te 

| sous ce r appor t des pa r t i cu la r i t é s , mais toutes 
se ressemblent c e p e n d a n t assez pour qu 'on 
puisse r a p p o r t e r aux a u t r e s , avec que lques 
res t r ic t ions , ce q u ' o n a observé chez l 'une 
d'elles. 

Les langrayens sont t r è s - c o m m u n s dans c e r 
ta ines local i tés . Ils r e c h e r c h e n t les forêts , et 
dans ce l les-c i cer ta ins a r b r e s . C'est ainsi q u ' u n e 
espèce i nd i enne se t rouve su r tou t là où croi t 
le pa lmie r p a l m i r a ; aussi les ind igènes l ' ap -
pellent-ils ; hirondelle des palmiras. Une espèce 
de Java r e c h e r c h e les endroi t s où les petits bois 
et les j a r d i n s a l t e r n e n t avec les c h a m p s et les 
pra i r ies . Les a rb res leur se rvent de r e n d e z - v o u s ; 

j ils fo rment le cen t re de l e u r d o m a i n e de chasse . 
Berns te in n o u s a p p r e n d que le l ang rayen de 
Java (artamus leucogaster), est facile à observer 
sur son a rb re favor i ; qu ' i l s'en laisse à pe ine 
chasser et qu ' i l y rev ient sans cesse. Après la 
saison des a m o u r s , on r e n c o n t r e o r d i n a i r e m e n t 
toule la famille, r a s semblée sur un m ê m e a r b r e . 
E n tue-t-on un , les a u t r e s s 'envolent , vont s 'abat
tre un peu plus loin, mais ne t a rden t pas à 
revenir , e t le chasseur peut de la sor te en tuer 
t rois , q u a t r e , l 'un après l ' au t re . Ces a rb res pa
raissent a t t i r e r les langray r ens j u s q u ' à une g rande 
h a u t e u r ; a insi , J e r d o n t r o u v a le l angrayen des 
Indes à u n e a l t i tude de 1,300 m è t r e s au-dessus 
du niveau de la m e r . 

La r e p r o d u c t i o n t e r m i n é e , de nombreuses 
bandes se r é u n i s s e n t parfois dans des lieux à 
leur convenance , et a lors , l ' a rb re favori p r é 
sente un spectacle c h a r m a n t . La plus g rande 
l iber té règne en t re ces oiseaux. C h a c u n semble 
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i ndépendan t des aut res ; chacun fait ce que ré 

c lament ses besoins du m o m e n t . L 'un après 

l 'autre qu i t te la b r a n c h e où il étai t à côté de ses 

c a m a r a d e s ; il sau te d 'un r a m e a u à un a u t r e ; 

il poursu i t un insecte , puis revient à sa p r e m i è r e 

place. 

Ces bandes ne sont pas toujours composées 

d'oiseaux de la môme espèce ; les langrayens 

se réunissent souvent en t re eux ou avec d 'aut res 

oiseaux, des hi rondel les n o t a m m e n t . Il arr ive 

même que p lus ieurs espèces différentes n i c h e n t 

sur le m ê m e a r b r e . 

Les langrayens ne se m o n t r e n t dans tous leurs 

avantages q u e q u a n d ils volent . R a r e m e n t , ils 

descendent à t e r re , où ils se m o n t r e n t ma la 

droits ; l 'air est l eur vér i table pa t r i e . Berns te in 

compare leur vol à celui des -rapaces ; c o m m e 

eux, ils p lanent les ailes é tendues , p resque i m m o 

biles ; ils ne c h a n g e n t de direct ion qu ' en élevant 

ou en abaissant l ' une des ai les. L e u r s m o u v e 

ments , cependan t , sont l e n t s ; i l s n ' o n t r ien de la 

rapidité de ceux du faucon ou de l ' a loue t te , et 

un chasseur méd ioc re n ' a nu l le peine à t i rer un 

langrayen au vol. J e r d o n , cependan t , dit q u e le 

vol du langrayen des Indes est é légant e t r a p 

pelle celui de l 'hirondelle ; q u e l 'o iseau, par mo

ments, ba t p r é c i p i t a m m e n t des ailes, puis glisse 

dans l 'air, les ailes é t e n d u e s ; que souven t , il se 

re tourne sur l u i -même en poursu ivan t u n in

secte; q u e , d ' au t res fois, il vole en l igne droi te , 

avec u n e rap id i té r e m a r q u a b l e . 

Quand le t emps est beau , que les insectes sont 

sortis de leurs re t ra i t es et se son t élevés h a u t 

dans les airs , on voit les langrayens les p o u r 

suivre c o m m e le font les h i ronde l l e s . Tan tô t , 

ils planent à des h a u t e u r s é n a r m e s ; tantôt ils 

passent à t ravers le feuil lage. Leurs bandes alors 

restent long temps d a n s les airs , et ces oiseaux 

ressemblent c o m p l è t e m e n t aux h i ronde l les . 11 
en est de m ê m e quand ils chassent à la surface 

de l'eau : de t e m p s à a u t r e , ils y en lèvent un in

secte, puis vont se reposer sur u n e b r a n c h e , 

pour r e c o m m e n c e r l eu r chasse un m o m e n t 

après. Souvent , les langrayens se r éun i s sen t en 

tel n o m b r e , q u e l 'eau, qui reflète l e u r image, 

comme dit Gould, en est tout obscurc ie . L e u r 

cri ressemble à celui de l 'h i rondel le , seu lement 

il est p lus r a u q u e et plus m o n o t o n e . Les langra

yens ne c h a n t e n t p a s . 

Le langrayen sordide , qui hab i l e l 'Austral ie , 

présente une par t icu lar i té cur ieuse . II se suspend 

aux b ranches , g roupé c o m m e un essaim d'abeil

les. Gould n ' a pas observé ce fai t ; mais Gilbert 

et d 'autres voyageurs en on t été témoins . Quel

q u e s - u n s se suspendent à la face inférieure d 'une 

b r a n c h e ; d ' au t res se s u s p e n d e n t à ceux-c i , et 

ainsi de sui te , en formant u n e masse compac t e 

et vo lumineuse . 

Les l angrayens d e m e u r e n t o rd ina i r emen t 

tou le l ' année au m ê m e endro i t . Que lques es 

pèces aus t ra l i ennes ne res ten t dans» cer ta ines 

localités que p e n d a n t la saison des a m o u r s , pu is 

en dispara issent . Dans la t e r re de V a n - D i e m e n , 

Y hirondelle des forêts, c o m m e on l ' appe l le , a r r ive 

en oc tob re , c ' e s t -à -d i re au c o m m e n c e m e n t d e 

l 'é té ,élève deux couvées,puis se dir ige vers le no rd . 

L 'espèce établit son nid dans diverses posi t ions. 

Gould en t rouva u n dans un bu i s son touffu, p rès 

du sol ; u n a n t r e à la b i furcat ion d ' u n e b r anche , 

sur les côtés d 'un c reux ; un a u t r e , enfin, e n t r e 

le t r onc et Técorce soulevée d ' un t rès -gros a r b r e . 

Souven t , il est cons t ru i t sous le toit de la cabane 

d 'un colon. Une a u t r e espèce aus t ra l i enne pond 

ses œufs dans des n ids a b a n d o n n é s pa r d ' au t res 

o i seaux . 

Le nid est formé de r a m e a u x à l ' ex tér ieur e t 

l ' in té r ieur est tapissé de pet i tes r ac ines . Les 

œufs , au n o m b r e de q u a t r e par couvée , p r é sen 

tent des dessins t rès -var iés ; g é n é r a l e m e n t , ils 

sont d 'un blanc sale, s emés d é t a c h e s d 'un rouge -

b r u n foncé. 

Il en est de m ê m e des nids des l angrayens qu i 

h a b i t e n t Java et les Indes . Berns te in di t de ceux 

des p r e m i e r s qu ' i ls r e s semblen t aux n ids des 

pies-gr ièches ; qu ' i l s sont é tabl is à l 'angle des 

feuilles des pa lmiers , ou au mil ieu des végé taux 

parasites qui couvren t les t roncs de ces a r b r e s ; 

q u ' e x t é r i e u r e m e n t formés de t iges , de r a c i n e s , 

de feuilles, de l i chens , de mousses , g ros s i è re 

m e n t en t re lacés , l eur cavité in té r i eu re , h é m i 

sphér ique et r égu l i è re , est tapissée de subs tances 

fines, p r inc ipa l emen t de Bbres flexibles des pa l 

miers a r eng et de tiges d ' he rbes . D 'après J e r d o n , 

les nids de l 'espèce ind ienne sont t r è s - so igneuse 

ment r e m b o u r r é s de p l u m e s . 

On ue sait pas pos i t ivement si le mâle couve ; 

mais les deux pa ren l s nour r i s sen t les pet i ts , les 

conduisen t , les élèvent l ong temps encore après 

qu ' i ls on t pris leur essor. On voit ces peti ts , 

serrés l 'un con t re l ' au t re , pe rchés sur la m ê m e 

b r a n c h e , tandis q u e les pa ren t s volent tou t a u 

tour , et r ev i ennen t à eux dès qu' i ls ont saisi u n e 

proie . Us les nou r r i s s en t exc lus ivement d ' in 

s ec t e s ; c 'est aussi le r é g i m e préféré des adu l t e s , 

bien que cer ta ines espèces y mêlen t quelquefois 

des subs tances végétales. Ainsi Gould vit des 

langrayens gris mange r les graines m û r e s d 'une 

plante épineuse : ces oiseaux en para issa ient 
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t e l l e m e n t fr iands, qu'i l é ta ient plusieurs , l 'un a u - I de cet te p lan te , occupés à en becque te r les 

dessus de l ' au t re , pe rchés sur une t ige vert icale [ g ra ines . 

LES TYRANNIDÉS — TYRANNI. 

Die Kônigswûrger, the King-birds. 

Linné rangea i t dans u n e seule famille, sous le j 
n o m de gobe-mouches (muscicapa), u n g rand 
n o m b r e de peti ts o i seaux c h a n t e u r s , à bec large I 
et plat , q u e les na tu ra l i s t e s m o d e r n e s ont r é -
par l i s en plusieurs familles e t sous-famil les . 
Une de celles ci est celle des ty rann idés , dont les 
m œ u r s r appe l l en t b e a u c o u p celles des laniidés, 
mais se r a p p r o c h e n t encore p lus de celles des 
g o b e - m o u c h e s . 

Caractères. — Les ty rann idés sont des oi
seaux de pet i te tail le, mais v igoureux , aux ailes 
p lu tô t longues q u e m o y e n n e s , r e c o u v r a n t la 
moit ié de la q u e u e , avec les trois ou q u a t r e pre
miè res r émiges échancrées i n t é r i e u r e m e n t vers 
leur ex t r émi té , qui est t r è s -po in tue . L e u r q u e u e 
est a m p l e , plus ou moins é r h a n c r é e , r a r e m e n t 
a r r o n d i e ; leurs t a r ses et leurs doigts sont cour ts , 
et leur bec est large, d é p r i m é , garni de longues 
soies, fort, dro i t , p lus ou mo ins c o n i q u e à la 
base. L e u r p lumage est mou et a b o n d a n t ; le 
gris d o m i n e dans la moi t i é supér ieure , le b l anc 
et le j a u n e dans la moi l i é in fé r ieure . 

Distribution géographique. — Les ty ran 
nidés sont r é p a n d u s dans les deux A m é r i q u e s ; 
ils sont s u r t o u t t r è s - n o m b r e u x dans le sud . 

L E S T Y R A N S — TYRANNUS. 

Die Tyrannen, tke Tyrant-hirds. 

Caractères. —• Les tyrans on t un bec de la 
longueur de la tè te , c o m p r i m é vers la po in te , 
qu i est relevée, c rochue et é c h a n c r é e ; des ailes 
suba iguës , les deux ième , t ro i s i ème , qua t r i ème 
et c inqu ième rémiges étant presque égales et les 
plus longues ; une queue méd ioc re , a r r o n d i e ; 
des tarses de la longueur du doigt méd ian , et 
des ongles cour t s , minces et a igus . 

LE TYRAN INTREPIDE — TYRANNUS INTREPIDUS. 

L i e r Tyrann,der Konig&vogel, theTgrant,kmg-bird. 

Caractères. — W i l s o n , A u d u b o n , le pr ince 
de Wied nous ont par fa i tement fait conna î t r e 
cet te espèce, l 'une des plus cé lèbres de cet te 
famille. 

Le t y r an in t rép ide (fig. 465) a 22 cen t , de long 
et 38 cent , d ' e n v e r g u r e ; la tòte s u r m o n t é e d 'une 
h u p p e , d o n t les p lumes sont bordées d 'un beau 
liséré j a u n e et cou leu r de feu; le dos gris-bleuâtre 
foncé ; les côtés de la tê te d 'un gris plus s o m b r e ; 
le vent re b l a n c h â t r e ; la poi t r ine d ' un gris cen
d r é ; le cou et la gorge d 'un blanc p u r ; les 
couver tu res m o y e n n e s et les grandes couver
tu res supér i eu res de l'aile bordées de b l a n c ; les 
rémiges et les rec t r ices d 'un b r u n no i râ t re , ces 
de rn i è r e s t e rminées p a r une bordure b l a n c h e ; 
l 'œil b r u n foncé ; le bec noir ; les pat tes b l eu -
gr isât re . 

La femelle a des c o u l e u r s moins vives q u e le 
m â l e . 

Distribution géographique. — Cet oiseau 
habi te tout le n o r d de l 'Amér ique , et r emon te 
j u s q u ' a u p r è s de Mexico. 

M i e u r s , habitudes et régime. — Le tyran in
t rép ide , nous dit A u d u b o n , est un des oiseaux les 
p lus r e m a r q u a b l e s des É ta t s -Un i s . Il arr ive dans 
la Louis iane au milieu de mar s : b e a u c o u p d ' ind i 
v idus y res ten t j u s q u ' a u mil ieu de s e p t e m b r e ; la 
p lupar t c o n t i n u e n t leur r o u t e vers le nord , et se 
répanden t sur tou te la surface des Éta t s -Unis . 
Les p remie r s j o u r s , ces oiseaux para issent t r i s tes 
et fa t igués ; ils sont s i l enc ieux ; mais dès q u e 
leur activi té na ture l le leur est r evenue , on en 
tend de tous côtés re tent i r leurs cris pe rçan t s . 
On les t rouve r a r e m e n t dans l ' in té r ieur des fo
rêts ; ils préfèrent p lu tô t les j a rd ins , les champs , 
les bords des r ivières , et a r r ivent j u s q u e près 
des hab i ta t ions . 

Au t emps des a m o u r s , on voit le mâle et la 
femelle s 'élever à 20 , à 30 mè t r e s au -dessus 
de la surface du sol, en b a t t a n t sans cesse des 
ailes, et en faisant en t endre leur voix. La femelle 
suit les t races du m â l e , et tous deux semblent 
che rche r u n e place convenable p o u r y const ru i re 
leur nid. Mais, p e n d a n t ce t e m p s , ils ne négl igent 
pas de chasser les insectes ; ils se laissent dé 
tourne r par eux de leur rou te , en h a p p e n t quel
q u e s - u n s très a d r o i t e m e n t ; puis ils se pe rchen t 
l 'un à côté de l ' au t re , sur u n e b r a n c h e , et s'y 
reposen t . Quand ils on t fait choix d 'un endro i t 
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convenable pour l 'é tabl issement du nid , ils r a 

massent des herbes sèches , les disposent sur une 

branche hor izonta le , amassen t pa r -dessus de la 

laine, du co ton , et , q u a n d le nid a un déve lop

pement suffisant, ils le tapissent de cr ins et de 

racines . La femelle pond alors de qua t r e a six 

œufs, d 'un blanc r o u g e â l r e , semés i r r égu l i è r e 

men t de points b r u n s , et c o u v e : 

Le mâle se m o n t r e plein de courage et d ' a r 

deur . Il se Lient près de sa femelle et ne semble 

avoir d ' au t re pensée que de la pro téger et de 

la défendre Les p lumes de sa huppe br i l lent aux 

rayons du solei l ; sa b lanche poi t r ine se d é t a c h e 

dans tou t son éclat . Il p r o m è n e son regard t o u t 

autour de lui. Un corbeau , un vautour , un aigle 

apparaî t - i l , il se préc ip i te su r lui, en poussan t 

son cri de g u e r r e ; il fond su r le dos de son 

ennemi , et che rche à s'y acc roche r . Il le frappe 

sans re lâche de son bec, et il le poursu i t souvent 

un demi-mi l le anglais et p lus , avant de l 'aban

donner . Bien peu de rapaces osent s ' approcher 

de son n i d ; le c h a t m ô m e ne se m o n t r e guère 

aux envi ions ; sans cra inte a u c u n e , l 'oiseau fond 

sur lui , l 'a t taque d e tous les côtés, avec une telle 

agilité, qu ' i l le force à p r e n d r e la fuite. 

Le ty ran in t rép ide mér i t e l 'amit ié de l ' h o m m e . 

11 défend Les couvées de la poule con t re les cor

neilles ; grâce à son courage , il préserve bien des 

poussins de la se r re m e u r t r i è r e du faucon; il 

détrui t quant i lé d ' insectes nuisibles , et ces se r 

vices payent a m p l e m e n t les que lques fruits qu ' i l 

peut manger . 

Le tyran in t répide ne craint aucun des souve

rains de l 'air , l 'h i rondel le p o u r p r e excep tée . 

Celle-ci l 'aide à p ro tége r les nids et les basses-

cours, m a i s , parfois, elle l ' a t taque avec une telle 

impétuosi té , qu 'el le le force à p r endre la fuite. 

L'i i irondelle pou rp re a u n vol plus rapide et 

plus vigoureux, et il lui est possible d 'éviter sans 

peine le choc du t y r a n . Audubon r appo r t e q u e 

quelques h i ronde l les pourpres , qu i , p e n d a n t 

plusieurs années , é ta ient res lées seules p ro 

priétaires d 'une basse-cour , m o n t r a i e n t u n e 

haine acha rnée cont re un couple de tyrans qui 

avaient été assez hard is p o u r cons t ru i re l eur 

nid sur un a rbre , lout près de r h a b i l a t i o n . Quand 

la femelle c o m m e n ç a à couver, les hi rondel les 

se mi ren t à a t t a q u e r le m â l e , ne lui d o n n è r e n t 

ni trêve, ni m e r c i ; ma lg ré son courage e t sa 

force, il fut vaincu et te l lement ma l t r a i l é , qu ' i l 

en mouru t . La femelle se vit forcée de che rche r 

un au t re p ro t ec t eu r . 

Là où il y a des c h a m p s de trèfle en floraison, 

on voit le tyran in t répide voler au dessus , se 

laisser t o m b e r sub i t emen t au mil ieu des fleurs, 

et se relever b ien tô t ap rès , en poursu ivant u n 

insecte qui c h e r c h e en vain à lui échapper . Dans 

ces c i rcons tances , il vole à d ro i t e , à g a u c h e ; il 

m o n t e , il de scend ; il décr i t des zigzags dans 

l 'a ir ; son vol, en un m o t , est d é t e r m i n é pa r celui 

de l ' insecte qu ' i l che rche à c a p t u r e r . 

Vers le mois d 'août , cet oiseau se tai t . Il se 

tient alors dans les c h a m p s moissonnés et les 

pra i r ies , p e r c h é sur que lque point élevé, d 'où il 

gue t te les insectes . Chaque fois qu ' i l s'est e m 

paré d ' une p ro ie , il r e l o u r n e à son poste p o u r la 

t u e r et la dévorer . Souvent , il vole au-dessus de 

l 'eau, à la façon des h i ronde l l e s ; c o m m e elles, 

il boit et se baigne en volant ; mais , dès qu' i l s'est 

p longé , il cour t se pe rche r su r un a rbre de la 

rive et secoue l 'eau qu i moui l le son p l u m a g e . 

Le tyran in t rép ide qui t te les Éta ts du c e n t r e 

avan t les au t r e s oiseaux. Dans ses mig ra t ions , 

son vol est rap ide . Il donne six ou sept coups 

d'aile préc ip i tés , et pa rcou r t ensui te que lques 

mèt res sans les mouvoi r . Dans les p remie r s j o u r s 

de s ep t embre , Audubon en vil passer de cet te 

Taçon des bandes de vingt à t ren te indiv idus : ils 

étaient c o m p l è t e m e n t s i lencieux, et voyageaient 

aussi b ien le j o u r que la nu i t . Vers le I e r o c 

tobre , on n 'en t rouve plus un seul dans tous 

les ÉLats-Uuis. 

U s a g e s e t p r o d u i t s . — La cha i r de cet o iseau 

est t end re et dé l i ca t e ; aussi en tue-t-on un grand 

n o m b r e , non parce qu' i ls m a n g e n t des abei l les , 

mais parce q u e ce sont les Louis ianais qui m a n 

gent avec plaisir la cha i r du mangeur d'abeilles, 

c o m m e ils le n o m m e n t . 

i 

L E S S A U R O P H A G E S — SAUROPHAGUS. 

Die Sclireityrannen. 

C a r a c t è r e s . — Les saurophages sont c a r a c t é 

risés pa r des ailes l o n g u e s ; u n e q u e u e l égè re 

men t é c h a n c r é e ; ries pa t tes v igoureuses , des 

tarses h a u t s et forts, des doigts longs, des ongles 

r e c o u r b é s ; un bec de la longueur de la tê te , plus 

h a u t que large, p re sque conique , à arê te a r ron

d ie , à pointe fo r t ement c rochue , et p récédée 

d 'une légère é c h a n c r u r e . Le bord buccal est en

tou ré de soies, qu i revê ten t tou te la base du bec , 

et sont su r tou t développées le long de la l igne 

qui va du bec à l'œil ; l eur p l u m a g e est se r r é , et 

les p l u m e s en sont pe t i t e s . 
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LE SAUHOriIAGE fiENTlÎVÉO — SAUJIOI'IIAGUS 
SULPUVRATUS. 

Der Benlcvïi. 

C a r a i - t ù r e s . — Celte espèce, q u e les Guiaríais 
et les Brés i l iens n o m m e n t bentevé et tictivi, a 28 
cent , de long et 1 4 cen t , d ' enve rgure ; l'aile 
pliée m e s u r e 8 cent . Le dos est b run -o l i ve ; 
le front et u n e l igne qui s u r m o n t e l'œil sont 
b l a n c s ; le s o m m e t de la tête por te une sorte 
de h u p p e j a u n e - s o u f r e ; le res te de la t ê t e , les 
j oues , la l igne qui va du bec à l 'œil sont n o i r s ; 
les couver tu res supé r i eu res , les rémiges et les 
rec t r i ces s o n t b o r d é e s de roux de r o u i l l e ; l agorge 
et le cou sont b l a n c s ; la po i t r ine , le ventre , les 
cuisses , le c r o u p i o n , d 'un j a u n e de soufre. 

Les j eunes oiseaux on t u n p l u m a g e t e rne ; le 
s o m m e t de la tê te noir , les ailes et la queue la r 
g e m e n t bordées de roux de roui l le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le be i l l é -

véo est un des oiseaux les plus connus de l 'Amé
r ique du S u d ; il est s u r t o u t c o m m u n là où les 
buissons a l t e rnen t avec les l ieux découver t s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le b e n l é -

véo ne fuit pas le voisinage de l ' h o m m e , on le 
Irouve dans les p lan ta t ions , sur la lisière des 
forêts, dans les pâ tu rages , au mil ieu du bétai l . 

Un a rb re ou un bu isson isolés, une p ie r re , un 

monceau de t e r r e , le sol n u , la c ime touffue 
d 'un a r b r e , lui sont a u t a n t d 'observatoi res , d 'où 
il gue t te sa p ro ie . Il est vif, actif, cu r i eux , 
que re l l eu r , j a loux ; à l ' époque des a m o u r s , il se 
ba t avec ses semblables p o u r la possession d 'une 
femel le . S c h o m b u r g k d i t qu ' i l est m ê m e con t i 
n u e l l e m e n t en lu t te avec eux . Son cr i , que 
poussen t sans re lâche le mâle et la femelle , 
éveille l ' a t t en t ion des é t r ange r s , et les colons 
l 'ont depu i s l o n g t e m p s exp r imé de diverses ma
nières : au B r é s i l , p a r ben-te-vii; à Montevideo et 
e l à Buenos-Ayres , pa r ben-te-veo (je te vois bien) . 

Les m œ u r s de cet oiseau mér i t en t de fixer 
notre a t t e n t i o n . Le bentévco est un véri table 
t y r a n ; il ne c ra in t a u c u n a u t r e oiseau : « j ama i s , 
dit le p r ince de W i e d , il n e laisse é c h a p p e r l 'oc
casion de ha rce le r ou de poursu iv re un rapace . » 
11 pousse m ê m e l ' audace p lus loin ; ca r il a l t aquc 
rée l l ement l 'oiseau de p r o i e ; il fond sur lui de 
hau t en bas , et le frappe à coups de b e c . 

On r e p r o c h e au bentôvéo de ne pas se nour 
rir exc lus ivement d ' insectes , niais de piller aussi 
les nids. Une observat ion de S c h o m b u r g k , qui a 
vu le ben tévéo poursuivi à g rands cris par de 
peti ts oiseaux, semble venir à l 'appui de cet te 
accusat ion. D 'après ce que rappor t en t d'Aza-
ra et d 'Orbigny, il n 'es t pas dou teux qu ' i l ne soit 
Carnivore ; car il vient près des m a i s o n s e t dérobe 
la chair que l'on fait s é c h e r ; il arr ive aussi quand 
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les vautours font un repas , et se t i en t p rê t à sai

sir les morceaux q u e ceux-ci a b a n d o n n e n t p o u r 

un instant . Mais les insectes forment le fond de 

son régime ; le p r ince de Wied n e trouva dans 

l 'estomac de ceux qu'il ouvri t q u e des restes de 

coléoptères et de sauterelles, qu ' i l chasse c o m m e 

le font les espèces voisines : il les gue t t e , pe rché 

sur un point cu lminan t , les pou r su i t en volant , 

puis, lorsqu' i l a fait c ap tu re , il revient à son o b 

servatoire pour m a n g e r sa proie . 

Vers La saison des a m o u r s , le ben tévéo est 

très-excité. Le mâle pou r su i t sa femelle en 

déployant devant elle toutes les grâces de son 

Il 1< fi [131. 

vol ; il relève sa h u p p e , et c h e r c h e à se r endre 

a imable , si l 'on peut ainsi pa r l e r . Après l ' accou

p lemen t , le mâle et la femelle se m e t t e n t à 

cons t ru i re leur n id . Le p r ince de Wied en a 

trouvé au p r in t emps , c'est à -d i re à la fin d 'août 

ou au c o m m e n c e m e n t de s e p t e m b r e . Ce nid , 

établi à la bifurcat ion d 'un buisson ou d 'un 

arbre peu élevé, consiste en une balle g r a n d e , 

a r rond ie , épaisse, composée de mousses , d e 

feuilles et de p l u m e s , et p résen te sur u n des 

côtés une ouver tu re peti te et a r rond ie . C h a q u e 

couvée est de trois ou qua t r e œufs , d 'un vert 

pâle , semés de taches épaisses, noi res e t ve r t -
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bleu , n o m b r e u s e s su r tou t vers le gros b o u t . 
Pendan t la saison des a m o u r s , le bentévéo est 
encore plus quere l leur et plus courageux que de 
c o u t u m e . 

C a p t i v i t é . — D'Azara, seul , a par lé de la vie 
de cet oiseau en captivité : d 'après ce qu ' i l 
r a p p o r t e , le ben tévéo serai t facile à c o n s e r v e r ; 
il vivrait en bonne h a r m o n i e avec les au t re s 
pet i ts oiseaux, et ferait souvent en t endre sa voix, 
mais serai t t r è s -peu actif. 

E n de ces oiseaux, qu 'avai t d 'Azara , passai t les 
j ou rnées p re sque en t iè res sans c h a n g e r de 
place, et s eu l emen t pour p rendre les pet i ts mor
ceaux de viande c rue avec lesquels il le n o u r 
rissait . Avant de les avaler , il les prenai t dans 
son bec et les frappait v io l emmen t con t re le sol 
ou cont re les ba r reaux de sa cage , c o m m e s'il 
les eû t crus pleins de vie et qu' i l eû t voulu les 
tuer . Ainsi faisait-il aussi quand il lui donna i t 
des sauterel les et des cheni l les . 

L E S S A V A N A S — MILVULUS. 

Die Gabeltyrannen, Ihe furktailed Tyranls. 

C a r a c t è r e s . — Les savanas ou ty rans à q u e u e 
fourchue sont caractér isés par leur queue t rès-
longue et p ro fondémen t échanc rée . Ils ont le 
corps é lancé , le cou cour t , la tè te g rande et 
la rge , les ailes l ongues , a i g u ë - , la d e u x i è m e 
r é m i g e é tan t la plus longue . L e u r bec a envi ron 
la l ongueur d e la tète ; il est assez fort, ap la t i 
à sa base , un peu renflé l a t é ra lement ; la poin te 
en est c r o c h u e et la base est couver te en par t ie 
de soies. Leu r s tarses et leurs doigts sont cour t s 
et grê les , leurs ongles un peu recourbés , c o m 
pr imés l a t é ra lement , t rès -po in tus . L e u r p lumag e 
est m o u , sans ê t re très abondan t . · 

LE SAVANA I Ï R A X — MILVULUS TYIUNNUS. 

Der Scherrenvogcl, tlic forklaihd Flyralcher. 

C a r a c t è r e s . — Lesavana ty ran ou s i m p l e m e n t 
savana (fig. 165) a 39 cent , de long, sur lesquels 
27 cent , au moins a p p a r t i e n n e n t aux recl r ices 
latérales, tandis q u e les méd ianes n ' on t que 
7 cent . Son envergure est éga l emen t de i)9 cent . 
11 a la têLc et les joues d 'un noir foncé ; la h u p p e 
j aune à la base des p lumes ; le dos d ' un gris-cen
dré , p lus foncé vers le c roup ion , l e v e n t r e b l a n c ; 
le c roupion , les couver tu res supér i eu res de l'aile 
et les rémiges d 'un b r u n no i râ t re , à léger liséré 
gris ; la moit ié des ba rbes ex ternes des rec l r ices 
latérales b lanche ; l'oeil b r u n foncé ; le bec et 
les pattes noi rs . 

' D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Audubon et 

Nuttal l assurent que le savana t} ran est ext rême
m e n t r a r e aux Éta ls -Unis . Sa patr ie est plus 

i m é r i d i o n a l e ; c'est s u r t o u t dans les s teppes de 
l 'Amér ique cent ra le et de l 'Amér ique du Sud 
qu 'on le t rouve en n o m b r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après 

S c h o m b u r g k , on voit des bandes n o m b r e u s e s de 
ces o iseaux, perchés su r les buissons et occu
pés à chasser les insectes . Le soir, ils gagnent 
l eu r p lace de repos , p o u r revenir le lendemain 
dans les s teppes . P e r c h é s , ils sont t r is tes , silen
cieux, moroses , tandis qu 'en volant , ils a t t i r en t 
i m m é d i a t e m e n t l ' a t ten t ion . T a n t ô t , ils étalent 
leur longue q u e u e ; tantôt , au con t ra i r e , ils en 
r a p p r o c h e n t les p l u m e s : on dira i t des c iseaux 
qui s 'ouvrent et se fe rment . 

Us chassent les insectes c o m m e le font les 
au t res espèces voisines, et poursu iven t les pet i t s 
o iseaux, c eux du moins qu i sont blessés . « Un 
savana tyran , r acon te Burme i s l e r , saisit au vol 
un col ibr i , que mon fils venai t d ' aba t t r e et l 'em
por ta dans son b e c ; mais un second coup de 
feu le tua . » Nut ta l l dit qu ' i ls m a n g e n t aussi des 
fruits, ce qui ne para î t pas invra i semblable . 

Us établissent leur n id dans des buissons 
épa is , à u n e moyenne h a u t e u r du sol. Ce nid est 
demi sphé r ique , ouver t par eu h a u t ; formé ex té 
r i e u r e m e n t de pet i tes br indi l les , et tapissé in t é 
r i e u r e m e n t de fibres végéta les , de la ine, rie c c -
ton, de p l u m e s . 

Les œufs sont b l a n c h â t r e s , pa r s emés de points 
d 'un rouge b r u n , p lus serrés au gros bout que 
par tout a i l leurs . P e n d a n t q u e la femelle couve, 
le mâle poursu i t et chasse lous les oiseaux qui 
s ' approchen t du nid. Lorsque les j e u n e s ont pris 
l eur essor, tou le la famille se réun i t p o u r ha rce 
ler, de concer t , les rapaces . 

Vers l ' au tomne , les savanas ty rans se r a s s e m 
blent pour e n t r e p r e n d r e leur voyage d 'hiver . « A 
la fin de la saison des pluies , dit S c h o m b u r g k , 
aux mois de s e p t e m b r e et d 'oc tobre , je vis pen
dant p lus ieurs jours des bandes innombrab les de 
ces oiseaux passer au -des sus de George town. Ils 
venaient du nord , et se d i r igea ien t vers le sud . 
Chose s ingul ière , ces bandes a r r iva ien t toujours 
en t re 3 et 5 h e u r e s de l ' a p r è s - m i d i ; elles s'a-
ba l ta ien t sur les arbres des-a len tours de la ville, 
y passaient la nu i t , e t le l endema in mat in repre 
na ien t l eur rou le vers la savane. Tous les ans , 

1 ces bandes appara issent à la m ê m e époque : c'est 
1 l ' indice, p o u r les hab i t an t s , de la lin de la saison 

des pluies. Dans les au t res sa isons , on ne les ren
con t r e j ama i s près des côtes. » 
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L E S M É G A L O P I I E S — MEGALOPHUS. 

Die Kronentyrannen. 

C a r a c t è r e » . — Ce genre , établi su r une espèce 

dont on a fait long temps un ty ran , est caractér isé 

par un corps al longé ; des ailes cour tes , po in tues , 

subobtuses , les t ro is ième et q u a t r i è m e rémiges 

étant les plus longues ; une queue m o y e n n e 

ment longue , t r o n q u é e à angle d ro i t ; le bec très-

dép r imé , la rge , en forme de cu i l l e r , à arûle 

mousse, à poin te assez longue , c r o c h u e , garnie 

à la base de soies dont que lques -unes en a t te i 

gnent l ' ext rémité ; des tarses et d e s d o i g s re la t i 

vement cour ts : ries ongles faibles e t p e u c r o c h u s . 

Le p lum age est m o u et duve teux . Les p l u m e s 

du front sont longues , et fo rment une large 

huppe développée en éventa i l . 

LU MEGALOPHE ROYAL. — MEGALOPHUS REGIES. 

Der Kônigstyrann. 

C a r a c t è r e s . — Cet o iseau , r e m a r q u a b l e par 

une sorte de c o u r o n n e qui o rne sa té te , ce qui 

l ava i t fait n o m m e r tyran couronné ou tyran roi, 
a le dos d ' un b r u n clair s u p e r b e ; le ven t re , le 

croupion et la q u e u e d 'un j aune roux, la gorge 

b l a n c h â t r e ; les pennes des ailes d 'un b r u n foncé 

ou no i râ t res , bordées en dedans d 'un liséré 

c la i r ; les couver tu res supér ieures de l'aile d 'un 

jaune clair à la poin te ; les p lumes qu i for

ment la h u p p e rouge- feu ou r o u g e - c a r m i n , 

avec u n e t ache noi re t e rmina le , p récédée 

d'un anneau j a u n e clair . Chez le m â l e , ces plu

mes ar r ivent j u s q u ' à la n u q u e ; chez la femelle, 

elles sont plus cour tes , et les cou leurs en sont 

moins vives. L'œil est b run clair , la mand ibu l e 

supér ieure b r u n e , l ' infér ieure d 'un j a u n e c la i r ; 

les pat tes sont cou leur de chai r et les soies 

noires . 

Les j eunes n ' o n t q u ' u n e h u p p e pe t i te , de cou

leur o r ange , avec les p lumes de la poi t r ine 

rayées t r ansve r sa l emen t de b r u n , celles du dos 

tachetées de b r u n . 

Cet oiseau a 17 cent , de long ; l 'aile pliée 

mesure 10 cen t . , et la q u e u e 7 . 

Distribution géographique. — Le m é g a l o p h e 

royal habi te les forêts vierges, sombres et épais

ses du Brésil et de la Guyane , celles su r tou t qui 

sont au vois inage des fleuves. 

Slœurs, habitudes et régime. — I l y vit sol i 

taire et si lencieux dans la c ime des arbres . Néan

moins, il est connu par tou t des colons et des 

indigènes . Sa beau t é a éveillé leur a t l en t ion . 

Les Brési l iens r acon ten t q u e , quand on tue un 

mâle au t e m p s des a m o u r s , la femelle en c h e r c h e 

aussi tôt un second, avec lequel elle s 'accouple . 

Aussi les indigènes qu i chassent pour les col

lec t ionneurs n e tuen t ils que les mâles a c c o u 

plés , et a t t enden t - i l s que la femelle ait con t rac t é 

une seconde union pour lui enlever son nouveau 

c o m p a g n o n . On croit q u ' u n e seule femelle peut" 

ainsi avoir u n e douza ine de mâles l 'un après 

l ' a u t r e . C'est du moins ce q u e r appor t e B u r -

meister . Le nid de cet oiseau n 'a pas été décr i t . 

.Ses œufs sont d 'un rouge violet clair , semés de 

points et de taches d 'un brun rougeâ t re et cou 

leur de sang, serrés su r tou t vers le peti t bout . 

L E S G U B E R N È T E S — GURERNETES. 

Die FHegenstihen, the Alectrurin-Birds. 

Caractères.—Les g u b e r n è t e s s o n t des oiseaux 

assez grands et v igoureux . Ils ont les ailes m é 

diocres et suba iguës , la deux ième et la t ro i 

s ième rémige é tant les plus l o n g u e s ; une q u e u e 

al longée et t r è s -échanerée ; des tarses élevés e t 

forts ; des doigts épais ; des ongles cour t s et robus

tes ; le bec grand , épais , p lus h a u t que large , 

con ique , à pointe plus ou moins c r o c h u e . L e u r 

p lumage est serré , ro ide , peu duveteux . 

Distribution géographique. — Les g u b e r -

nètes sont propres à l 'Amér ique du Sud . 

Mœurs, habitudes et régime. — On t rouve C C S 

o iseaux près des hab i t a t i ons , dans les j a rd ins , 

dans les plaines découver tes , au voisinage des 

é tangs , des ru isseaux , des fleuves, au mil ieu des 

joncs et des roseaux . Us se nourr issent d ' insec 

tes, qu ' i ls chassent à la façon des tyrans e t des 

g o b e - m o u c h e s . 

LE GlIBERNÈTE YETAPA - GUBERNETES YETAPA. 

Der Yipern, the Cunningham's Bush-Shrike. 

Caractères. — L'yetapa ou yipéru, c o m m e le 
n o m m e n t les Guarana is , ressemble beaucoup aux 
savanas. Il a le dos et le vent re gris, les ailes et 
la q u e u e noires ; les p remie r s présentent un bord 
b lanc au pli de l'aile et une tache roux-de-roui l le 
clair au bord ex t e rne des grandes r émiges . Une 
bande d 'un b run r o u x , qui va d 'un œil à l ' au t re , 
sépare le b lanc de la gorge du gris de la po i t r ine . 
Le front e t le bord supé r i eu r de l'œil sont b lancs . 
L'œil est b r u n - r o u g e , le bec et les pat tes sont 
noirs . L 'ye tapa a Ai cen t , de long, sur lesquels 
23 cent , a p p a r t i e n n e n t aux pennes caudales ex-
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t e rnes , eL7 cent , aux pennes caudales médianes ; 

son envergure est d 'environ 41 cent . 

Distribution géographique. — On trouve le 

ye tapa au Paraguay et au Brésil . 

Moeurs, habitudes et régime, — Cet oiseau 
habi te de préférence les lieux découver t s , où 
poussent çà et là que lques buissons . D'après 
d 'Azara, ses m œ u r s différeraient b e a u c o u p de 
celles des ty rans p r o p r e m e n t d i t s . 11 e r r e , en 
société de ses semblables , dans u n can ton assez 
r e s t r e in t ; il f réquente les mara is et les ter res 
qui les avois inent , se pose su r les joncs e t sur 
les a rbus tes , che rche sa n o u r r i t u r e su r le so l ; 
mais il saisit éga l emen t les insectes au vol, lo r s 
qu ' i l s passent à sa po r t ée . Son cri est u n siffle
m e n t s imple , qui s 'entend de loin. 

L E S G A L L I T E S — ALECTRURUS. 

Die Hdhnehen. 

Caractères. — Les gallites a p p a r t i e n n e n t au 
groupe des t y rann idés fluvicoles. Us sont ca rac
térisés par une queue c o u r t e , composée d e r e c 
t r ices o rd ina i res , c 'es t-à-dire à plan hor izonta l , 
et de rectr ices s ingul iè res , i néga l emen t barbelées 
et à plan ver t ica l ; un bec épais , conique, dilaté 
sur les côtés, à po in te f inement c r o c h u e ; des ta r 
ses élevés et minces ; des doigts épais ; des ongles 
longs , m i n c e s , m é d i o c r e m e n t r e c o u r b é s ; d e s ailes 
de l o n g u e u r m o y e n n e , su rob tu se s ; la t rois ième 
et la q u a t r i è m e r émige é tan t les p lus longues , 
les deux p remiè re s se t e r m i n a n t en po in te très-
a i g u ë . 

LE GALLITE TTUCOLOuE—ALECTRURUS TRÏCOLOR. 

•Das Hàhnckcn. 

Caractères. — Cette espèce a 30 cent de long, 

24 cent , d ' envergure ; son aile pliée mesure 

7 cen t . , et sa q u e u e 4 env i ron . Le mâle est noir , 

sauf la gorge , la par t ie a n t é r i e u r e du cou, l'ais

selle et le v jn t r e qu i sont b lancs . Il a l 'œil b r u n , 

le bec b r u n â t r e , e t les pat tes d 'un b r u n foncé. 

La femelle e t les j e u n e s sont d ' un b r u n j a u n e , 

avec la gorge b lanche ; chez eux, les pennes cau

dales ne sont pas plus larges les unes que les 

au t r e s . 

Distribution géographique. — Le gallite 

t r icolore hab i l e une grande par t ie de l 'Amér ique 

du S u d . D'Azara le découvr i t au Pa raguay ; p lus 

lard, on l'a t rouvé a u Brési l , dans la Bolivie, 

dans la Répub l ique Argen t ine , de telle sor te q u ' o n 

peu t lui assigner c o m m e pa t r ie toutes les p la ines 

de l 'Amér ique du Sud . 

Mœurs, habitudes et régime. — D'après les 

observa t ions de d 'Azara et de d 'Orbigny, cet 
oiseau se t ient toujours à l ' ex t rémi té des t iges 
d ' h e r b e s ; de t emps à a u t r e , il s'élève p o u r h a p 
pe r un i n s e c t e ; il d e m e u r e que lques ins tan t s 
dans l 'air, puis se laisse t o m b e r ve r t i ca lement , 
les ailes e t la q u e u e é t endues . 

D'Orbigny l 'a vu p r e n d r e des insectes sur le sol, 
mais il n ' a j a m a i s constaté qu ' i l s'y posât. Son 
vol est saccadé , e t de peu d ' é t e n d u e , q u a n d il 
n 'est pas en chasse ; il semble môme ne voler q u e 
cont ra in t par la néces s i t é ; il n 'a nul le peu r de 
l ' h o m m e . 

L E S C A M P É P H A G I D Ë S — CAMPEPHAGM. 

Die Raupenfrecser, the Caterpillar-Ealers. 

Tous les oiseaux qu i , par leur genre de vie, 
leurs hab i tudes , ont des rappor t s avec ceux que 
nous venons d 'é tudier et avec les musc icap idés , 
sont en si grand n o m b r e q u e nous s o m m e s forcés 
de nous l imi ter plus que nous ne le dési rer ions : 
faire l 'histoire de tous nous condui ra i t à écr i re 
tou t un gros v o l u m e . Les pays t rop icaux r e n 
ferment des quant i tés i nnombrab le s d ' insect i 
vores, et p a r m i eux, les m a n g e u r s de m o u c h e s 
sont de beaucoup les p lus n o m b r e u x . Auss i , ne 
puis-je qu ' i nd ique r r a p i d e m e n t les espèces les 
plus r emarquab l e s . 

C a r a c t è r e s . — Les c a m p é p h a g i d é s f o r men t 

une peti te famille ca rac té r i sée p a r des ailes 

m o y e n n e s , u n e q u e u e assez longue , a r r o n d i e ou 
t r o n q u é e ; des tarses cour ts , et faibles; un bec 
moyen , élargi à la base , qui es,t garn ie de soies 
faibles. Chez les c a m p é p h a g i d é s , les p l u m e s du 
dos sont p a r t i c u l i è r e m e n t r o i d e s . 

Les natura l i s tes ne sont pas encore d 'accord 
sur la place qu ' i l convient d 'ass igner à ces oi
seaux. Les uns en font de vér i tables g o b e - m o u 
ches , d ' au t re s les r a n g e n t p a r m i les l an i i dé s , ou 
m ê m e p a r m i les parad i s idés . 

Kar t laub a d e r n i è r e m e n t publié un a p e r ç u 
des espèces connues , et il en décr i t 67 . 

Distribution géographique. — Tous les 

c a m p é p h a g i d é s habi ten t les Indes Orientales. les 
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lies avois inantes , la Nouvelle-Hollande et l 'A
frique. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . —NOUS man

quons de détails sur l eur gen re de vie; l 'on sait 
seulement d 'une m a n i è r e généra le qu' i ls se t ien
nent dans les forêts et les j a r d i n s ; qu ' i ls vivent 
en petites sociétés ; qu' i ls sont insect ivores , et 
qu 'à ce r ég ime quelques -uns mê len t des fruits. 

L E S P É R I C R O C O T E S — PER1CROCOTUS 

Die Mentiigvôgel, the Pericrocolus. 

C a r a c t è r e » . — Les pér icrocotes s o n t carac
térisés par un bec assez c o u r t , à base la rge , à 
arête l égè remen teonvexe ; des doigts de moyenne 
longueur , a r m é s d 'ongles fo r t emen t r e c o u r b é s ; 
des ailes subob luses , les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e 
rémiges é tan t les plus l o n g u e s ; une queue 
moyenne , d o n t les pennes méd ianes sont t r on 
quées à angle dro i t , les latérales po in tues . 

L E l ' E n i c n o c o T E S P L E X O I D E — PERICROCOTVS 

SPECIOSUS. 

Der Prachtmtmrigvogel, the great Pericrocolus. 

C a r a n è r e a . — L e pér ic rocote sp lend ide , vul
ga i rement oiseau-vermillon, a 23 cent , de long et 
34 c e n t . d ' e n v e r g u r e ; l ' a i l e p l i é e mesu re 12 cen t . , 
et la q u e u e H . Son p l u m a g e est magnif ique : le 
mâle a le dos, les ailes et les deux pennes cau
dales médianes d'un b leu-noir b r i l l an t ; le bas du 
dos, une large b a n d e qu i traverse l 'ai le, les r e c 
trices la téra les et t o u t e la face infér ieure du 
corps d'un beau r o u g e écar la te . 

La femelle a une t e in te plus grisâtre ; la pa r t i e 
antér ieure de la tê te , le dos e t les sus -cauda les 
d'un j a u n e verdà t re ; les pennes des ailes d 'un 
noir sombre , t achées de j a u n e ; les pennes c a u 
dales médianes d'un j a u n e foncé à la po in t e , les 
autres d'un j a u n e vif, à bandes t ransversales 
foncées; l 'œil b r u n ; le bec et les pat tes noi rs . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet OlSCaU 

habite une g r a n d e par t ie de l ' Inde, depuis l 'Hi
malaya j u squ ' à Calcutta, l 'Assam, le B u r m a h ; il 
se t ient dans les forêts, à u n e a l t i tude de 900 à 
1,300 mè t re s , au -des sus du niveau de la m e r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Comme d 'au-

Ires espèces de la m ê m e famille, les pér ic rocotes 
splendides se r éun i s sen t en pet i tes b a n d e s ; ils 
sont sans cesse en m o u v e m e n t au mil ieu du 
feuillage, occupés à che rche r les insectes dont 
ils se nour r i s sen t ; r a r e m e n t , on les voit s 'élever 
dans les a i rs , ou descendre su r le sol. L e u r voix 
est pe rçan t e , sans ê t re désagréab le . Nous m a n 
q u o n s , d 'a i l leurs , de détails sur leur genre de 
vie. 

J e r d o n décr i t d 'aut res espèces , qu i se r a p p r o 
c h e n t de cel le-c i au t an t sous le r a p p o r t des 
m œ u r s que sous celui d u p lumage . II résul te de 
ses observat ions que les pér icrocotes se t i e n n e n t 
géné ra l emen t sur des a rb res peu touffus, pa r 
bandes de cinq ou six indiv idus , souvent du 
m ê m e s e x e ; qu' i ls sau t i l l en t l égè remen t au 
mil ieu des b ranches , chassant les insectes , ou les 
poursu ivan t au vol, c o m m e les véri tables gobe -
m o u c h e s . Quelques-uns se nour r i s sen t pr incipa
l emen t , s inon exc lus ivement de papi l lons . Un 
nid, q u e l 'on appor ta à J e r d o n , étai t assez soi
g n e u s e m e n t cons t ru i t de mousse , de rac ines , de 
filaments de v é g é t a u x ; il r enfe rmai t t rois œufs, 
b lancs , à points épars d ' u n r o u g e - b r i q u e . Les 
pér icrocotes ne para issent pas suppor t e r la capt i
vité; I l ami l ton di t , qu ' en cage, ils ne t a rden t pas 
à deveni r malades et à pér i r . 

Radde nous a fait conna î t re un au t r e pé r i c ro 
cote , au p l u m a g e gris , qui hab i t e les Phi l ipp ines , 
la Chine e t la S ibér ie or ienta le . Il en r e n c o n t r a 
des bandes de quinze à vingt indiv idus dans les 
forêts des monts de B u r e j a ; il croi t q u e ces 
bandes sé sépa ren t par paires à l ' époque des 
a m o u r s , mais sans qu i t t e r la con t r ée . Ces p é r i 
crocotes se mouva ien t b ruyan t s et avec agi ta t ion 
dans la c ime des a rb res les plus élevés, s u r t o u t 
dans les forêts peu épaisses de chênes et d ' o rmes . 
Ils t rah issa ien t de loin leur p résence par l e b r u i t 
qu ' i l s faisaient. Que lque c o m m u n s qu' i ls fussent, 
ils é ta ient si craint ifs , q u e Radde ne put en t i rer 
que d e u x . Quand ils avaient é té effrayés, ils s'é
levaient à une grande h a u t e u r , s 'abat ta ient 
ensui te sur les b r a n c h e s les plus élevées, et fai
saient de nouveau e n t e n d r e leurs cris saccadés . 

L E S MYIAGRIDÉS — MYIAGRJE. 

Die Fliegeaschuâpper, the Flyc>itcliers. 

C a r a c t è r e s . — L e s myiagr idés ont des formes 1 t rès -pro longées ; le bec t r è s - d é p r i m é ; des tarses 
svelles; des ailes moyennes , et dont les q u a t r i è m e et des doigts faibles; un p l u m a g e serré et de 
et c inquième pennes sont les plus longues ; une couleurs vives. 
queue assez longue, à rectr ices méd ianes souvent D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les myia-
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gridés appa r t i ennen t aux régions équator ia les 

d e l 'ancien con l inen t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g l m e . — TOUS ces oi

seaux se font r e m a r q u e r par leur vivacité et leur 

agil i té , et a n i m e n t ag réab l emen t les forêts. Per

chés sur les b ranches les plus hau t e s , ils guetLent de 

là les insecles , les poursu iven t au vol, les p r e n n e n t , 

puis rev iennent à leur observato i re . Us les chas

sent aussi au mil ieu du feuillage. L e u r voix est 

assez ,-igréabIe, c e p e n d a n t ils n 'on t pas un chan t 

p r o p r e m e n t d i t . 

L E S T E R P S I P I I O N F S - TERPSIPHONE. 

Die Paradiessclmàppcr, the Parwlise Fiycaichers. 

Caractères. — Ce genre renferme les plus 
belles espèces de la fami l le . Avec les carac tè res 
géné raux des myiagr idés , les t e rps iphones on t 
que lques a t t r ibu t s qu i leur sont p ropres : leur 
q u e u e est longue , é tagée , et les deux recl r ices 
méd ianes , chez le m â l e , on t au moins le double 
de longueur des au t r e s . 

LE TERPSIFRONE PARADIS — TERPSIPHONE 
PAR A DIS El. 

Der Kônigssehnàpper. 

C a r a c t è r e s . — Le te rps iphone parad is , ou 
terpsiphone royal, c o m m e on l'a aussi appe lé , 
est un superbe oiseau de 66 cent , de long, s u r 
lesquels 4 1 ou 4 4 appa r t i ennen t aux pennes cau
dales méd ianes , tandis que les aut res ont au 
plus 1 4 cen t . ; l 'aile pliée mesu re 1 1 cent . La 
cou leu r du p lumage varie suivant le sexe eL l 'âge. 
L e mâle adulte a la t è t e , la h u p p e , le cou , la 
poi t r ine d 'un noi r -verdâ t re br i l lan t , tou t le reste 
du corps b l a n c , sauf que lques p l u m e s don t les 
tiges sont no i res ; les rémiges noires , bordées de 
blanc e x t é r i e u r e m e n t . La femelle se dis t ingue 
pa r t i cu l i è r emen t du mâle pa r u n e queue p lus 
cou r t e . 

Le j e u n e mâle a la tôle, le cou et la poi t r ine 
d 'un noi r b r i l l a n t ; le ventre b l a n c ; le reste du 
corps b run . La j e u n e femelle n 'en diffère que par 
la m o i n d r e l ongueu r de ses pennes caudales . Au 
m o m e n t où les j e u n e s qu i t t en t le n id , ils on t la 
par t ie an té r i eure du cou, la po i t r ine , la par t ie 
supér ieure du vent re et les l ianes d 'un gris cen
d r é . L'œil est b r u n foncé; la paup iè re et le bec 
sont bleu de coba l t ; les pat tes d ' un bleu de la
vande . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le terps i 
phone parad i s se t rouve dans tou te l ' Inde , depuis 

Ceylan, ou de l 'ext rême sud , jusqu 'au pied de 

l 'Himalaya; dans l 'es t , il est remplacé par une 

au t re espèce . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e : — C'est un 

oiseau qui reste tou te l ' année dans la forêt; par
fois, c e p e n d a n t , il se hasarde dans les buissons 
des lieux découver t s . Ses excurs ions s 'é tendent 
assez au loin. Jer r ion en vit un s 'abal t re sur un 
navire, dans le golfe du Bengale , et y rester t rois 
j o u r s ; il se tenait pe rché à l ' ext rémité d ' une ver
gue et chassai t les insectes . Le m ô m e au teur 
rappor te que le t e rps iphone paradis évite les 
h a u t e u r s , et se t rouve , au plus, à une alfiti.de de 
600 mètres au -dessus du n iveau de la m e r . 11 
n'est j a m a i s au r e p o s ; il erre sans cesse dans la 
forêt, volant d ' a rb re en a rb r e , de buisson en buis
son. Sa n o u r r i t u r e consiste en insectes de diffé
ren tes e spèces , qu ' i l chasse à la man iè re des 
g o b e - m o u c h e s . R a r e m e n t , il descend à t e r r e . 11 
s 'élance d ' u n e b r a n c h e , pou r su i t un insecte , r e 
vient à son poste , et , à chaque fois, il étale gra
c i eusemen t sa longue q u e u e . En volant , il décri t 
des l ignes ondulées . Il ne fait e n t e n d r e q u ' u n cri 
pe rçan t et assez peu agréab le . D 'o rd ina i re , on 
le r encon t r e sol i ta i re ; ce n'est que vers la saison 
des a m o u r s qu 'on le voit avec sa femelle. Son 
nid, cons t ru i t ex t é r i eu remen t de mousses et de 
l ichens , est i n t é r i e u r e m e n t tapissé de poils et de 
laine. 

Captivité. — Blyth et J e r d o n on t observé les 
m œ u r s rie cet oiseau en captivi té . Le p r e m i e r en 
conserva un p e n d a n t p lus ieurs mois , dans u n e 
grande volière ; il pouvai t s'y n o u r r i r à son aise 
en m a n g e a n t les mouches qui y é ta ien t a t t i rées 
p a r l a n o u r r i t u r e des oiseaux. J e r d o n en observa 
un au t re qui vécut p lus ieurs j o u r s dans une 
pièce c l o s e ; il étai t occupé tou te la j o u r n é e à 
p ren d re des m o u c h e s . 

LE TERPSIPHONE A VENTRE NOIR — TERPSI

PHONE MELANOGASTRA. 

Der schwarzbduchige Paradiesschnâpper, the blaek-

bellied Flycatcher. 

C a r a c t è r e s . — Le te rps iphone à ven t re no i r 
(Pl. XVI) a les par t ies supér ieures d 'un b r u n can 
nelle, les p lumes de la h u p p e et un large collier 
d 'un noir-bleu i r i s é ; les ailes noi res , avec les 
rémiges secondai res bordées de blanc à l ' exté
r ieur , la q u e u e b r u n - c a n n e l l e avec les deux pen
nes méd ianes b lanches , la base et le r ach i s 
noirs ; le dessous du corps à par t i r de la poi t r ine 
d 'un gris d 'ardoise foncé. L 'espèce a 33 cen t . , 
de longueur to ta le . 
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Distribution géographique. — Ce bel Oiseau 

habile l 'Abyssinie. 

Mœurs, hubltudesetrégime.—Je l'ai souvent 

r encon t r é dans les forcis de l 'Afrique or ien ta le . 

Chaque j o u r j ' e n voyais dans la vallée de Men-

sah , vivant pa r pa i res , là su r tou t où les b r o u s 

sail les é ta ient le plus ser rées . 

Ce le rps iphone a plus d 'un point de ressem

blance avec les vrais gobe -mouches . Quand il est 

pe rché , on le voit, l e n t e m e n t et a l t e rna t ivemen t , 

lever et baisser la q u e u e et la huppe . Son vol est 

assez s ingul ier : il est rap ide et léger q u a n d 

l'oiseau pou r su i t un insecte , ou qu ' i l c h e r c h e à 

éloigner un in t rus de son d o m a i n e ; il est lent , 

saccadé, lourd , lo rsque l 'oiseau a un g r a n d es

pace à t raverser . 

Quand ce t e r p s i p h n n e est dans son p l u m a g e 

parfait et de noces , il fait une impress ion des 

plus saisissantes. L ' époque île la reproduc t ion est 

aussi le m o m e n t , où il m o n t r e le plus d 'ac t i 

vité, L ' a m o u r le t r anspor t e , la ja lous ie le d o 

mine . Les mâles se p o u r c h a s s e n t sans re lâche 

à la c ime des a rbres , et leur queue b lanche flotte 

g r a c i e u s e m e n t de r r i è re eux, c o m m e por t ée par 

l 'air. Je ne puis q u e confirmer p l e i n e m e n t la 

descr ip t ion an imée que S w i n h o e fait d 'un oi

seau voisin des te rps iphones , qu ' i l a observé en 

Chine . Au vol, un le rps iphone a bien rée l l emen t 

un aspect g rand iose , les deux longues rec t r ices 

flottantes, agitées par la m o i n d r e br ise , tantôt se 

r app rochan t , tantôt s ' écar lant . 

Le Vai l lant , le p remie r , a l onguemen t décr i t 

les m œ u r s d ' un te rps iphone du sud de l 'Afrique, 

le t eh i t rec (terpsiphone cristula) c o m m e il l'a 

n o m m é , d ' après son c r i . 11 dit q u e les mâles 

sont t rès -quere l leurs , qu' i l en a vu souvent cinq 

ou six se poursu ivre avec a c h a r n e m e n t . Mais il 

rappor te un fait qu i m e semble inc royab le : il 

dit que ces oiseaux se préc ip i ten t su r les p lumes 

de la q u e u e de leur adversaire eL les lui a r r achen t . 

J e puis assurer n'avoir j a m a i s r i en consta té de 

semblable . A la vérité, les te rps iphones ne gar 

dent leur pa ru re que que lques mois , ou que l 

ques semaines s eu l emen t ; mais cela vient de ce 

que ces p lumes s 'usent au mi l ieu du feuillage, 

qu 'el les t o m b e n t , et qu 'e l les sont r emplacées 

par d ' au t re s moins longues . 

La voix du te rps iphone à ventre noir n 'es t pas 

rauque c o m m e celle des au t r e s espèces du 

même g e n r e ; c'est un son doux, h a r m o n i e u x , 

qu'on pour ra i t r e n d r e par ivuth wulh; les p re 

mières notes en sont lancées l e n t e m e n t , les au

tres se succèden t p r é c i p i t a m m e n t ; mais j a m a i s 

je n'ai e n t e n d u l 'oiseau chan te r . 

J e n 'a i pu observer son m o d e de r e p r o d u c -
I t ion. LeVail lant décr i t le nid d u t eh i t r ec , mais 

il dit exp l i c i t emen t n 'avoir pas vu l 'oiseau au 
près de ce nid, et s 'ê t re Hé, p o u r le d é t e r m i n e r , 
au dire d 'un de ses c o m p a g n o n s . Ce nid avait la 
forme d 'une c o r n e , e t étai t suspendu à lab i furca-
t ion d 'une b r a n c h e de mimosa . Il avai t 22 cen t , 
de long, m e s u r é dans le sens de sa c o u r b u r e ; le 
d i amè t re de son excavat ion étai t de 14 cen t . Il 
étai t formé de iihres cor t ica les t rès-f ines , e n t r e 
lacées avec beaucoup d 'a r t . L ' ex t é r i eu r r e s sem
blait à une étoffe g ross i è re ; l ' in té r ieur n ' é t a i t 

| n u l l e m e n t tapissé de m a t é r i a u x m o u s . 

L E S R H 1 P I D U I Î E S — RHIPJDURA. 

Die Fâcherschwànze, ihe Fan-Tads. 

Caractères. — Les rh ip idu re s o n t des formes 

sve l tes ;des ailes su rob tuses , les q u a t r i è m e e l c i n -

qu iôme rémiges é tan t les plus l o n g u e s ; la q u e u e 

a l longée , a m p l e , é tagée et fo rman t éven ta i l , des 

tarses minces et de longueur m o y e n n e ; des doigts 

cour ts e t g rê les ; des ongles t r è s - r e c o u r b é s ; u n 

bec cour t , d é p r i m é , é g a l e m e n t la rge j u s q u e 

vers la po in te , qu i est m u n i e d ' u n e den t et r e 

courbée en c roche t , en tou ré à la base de soies 

assez développées . 

Distribution géographique. — Toutes les 
espèces a p p a r t e n a n t à ce genre h a b i t e n t la Nou-

| velle Hol lande et les îles vo is ines ; on en t rouve 

j que lques -unes sur le con t inen t a s i a l ique . 

: LE RHIPIDURE BERGERONNETTE — RlllVIDVRA 

1UOTACILLOIBES. 

Der Slelzenfacherschwam, the while-shafted Fan-Tail. 

Caractère». — Cet oiseau, c o m m e son n o m 

l ' indique , ressemble à nos b e r g e r o n n e t t e s . Il a 

tou te la face s u p é r i e u r e du corps , la gorge et les 

côtés de la poi t r ine d 'un n o i r - v e r d à t r e b r i l l a n t ; 

une l igne é t roi te au -des sus de l 'œil ; une t ache 

t r iangula i re à l 'exLrémité des peti tes couver tures 

supér ieures de l ' a i l e ; le ven t re , la pointe e l les 

barbes des rect r ices ex te rnes , et la po in te de 

toutes les au t res d 'un blanc-fauve c la i r ; les pen 

nes des ailes b r u n e s ; l 'œil b r u n foncé, le bec 

el les pat tes noi rs . 

La femelle a le m ê m e p l u m a g e , et diffère à 

peine du mâle par sa tai l le . 
Distribution géographique. — C e t oiseau est 

répandu dans tou te 1'AusLralie, la T a s m a n i e 
exceptée : il y est c o m m u n p a r t o u t . 

Mœurs, habitudes et régime. — TOUS les 

I observateurs s ' accordent à cé lébrer le r h i p i d u r e 
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b e r g e r o n n e t t e . C'est un des oiseaux d 'Austral ie 
des plus confiants, des plus doux . On le t rouve 
p a r t o u t , dans les forêts , dans les j a r d i n s , aux 
a len tour s des maisons , e t j u s q u e dans les cours . 
11 se t ient , là, s u r les b ranches des a rb re s , su r les 
espal iers , les échalas , les l in teaux des p o r t e s ; 
souvent on le voit pe rché sur le dos des bœufs . 
Parfois , il pénc l r e dans l ' in té r ieur des maisons , 
et vient c a p t u r e r les m o u c h e s j u s q u e sous les 
yeux de l ' h o m m e . 

Sa r e s semblance avec la b e r g e r o n n e t t e devien t 
d ' au t an t plus f rappante , q u e , c o m m e elle, il 
c o u r t b e a u c o u p à t e r r e et t r è s -v i t e ; il t ient sa 
queue relevée, mais il n ' en h o c h e pas con t i 
n u e l l e m e n t ; il la po r t e a l t e rna t ivemen t à droi te 
et à g a u c h e . 

Son vol est o n d u l é . Souvent l 'oiseau se laisse 
t o m b e r ver t i ca lement d ' u n e ce r ta ine h a u t e u r . 
S'il n ' e s t pas poursu iv i , il ne vole pas bien loin, 
et j a m a i s il n e s'élève a u - d e s s u s de la c ime des 
arbres : il est p lus hab i le à cour i r q u ' à voler . 
Son chan t se compose de que lques notes un peu 
c r i a r d e s ; il est c e p e n d a n t assez ag réab l e , et cela 
peu t -ê t re parce que l 'oiseau le fait e n t e n d r e tard , 
dans la nui t , pa r le clair de l u n e . 

Au mois de sep t embre , c 'est-à-dire au c o m 
m e n c e m e n t du p r in t emps , arr ive la saison des 
a m o u r s . Chaque pa i re a deux couvées par an, 

trois m ô m e , si la t e m p é r a t u r e est favorable. Le 
nid est a r t i s l ement cons t ru i t ; il est profond, en 
forme de tasse ou de coupe et por te o rd ina i r e 
m e n t un long append ice , p ropre sans doute à le 
ma in ten i r en équ i l i b r e . Géné ra l emen t , il est atta
ché à u n e b r a n c h e qui pend au-dessus de l 'eau ; 
r a r e m e n t , il est à une g rande h a u t e u r ; souvent , 
on le t rouve sur une b r a n c h e qui t r a îne à te r re , 
et il est exposé au vent et à la p lu ie . Les parois 
en sont formées d 'he rbes s è c h e s , de lambeaux 
d 'écorces , de rac ines a r t i s t emen t ent re lacées , 
et recouver tes de toiles d ' a ra ignées ; l ' in tér ieur 
est tapissé d 'he rbes t e n d r e s , de r a d i c e l l e s , de 
p lumes . Ces ma té r i aux sont choisis avec soin. 
D ' o r d i n a i r e , le n id ressemble t e l l ement à la 
b r a n c h e su r laquel le il repose , qu ' on dirai t un 
s imple n œ u d , aussi le d é c o u v r e - t - o n assez diffi
c i l ement . Chaque couvée est de deux ou trois 
œufs d 'un b lanc sale nu d 'un b lanc ve rdâ t re , cou
ver ts de taches plus ou mo ins g randes , no i râ t res 
ou b run-châ ta in . 

P e n d a n t la saison des a m o u r s , le rh ip idu re 
b e r g e r o n n e t t e se m o n t r e inquie t et défiant. 
Quand u n e n n e m i s ' approche du nid, le père et 
la m è r e a c c o u r e n t en poussan t des cris d'an
goisse ; ils se sacrifient p o u r sauver leurs pe t i t s . 
Leur cri est pa r t i cu l i e r ; il ressemble au b ru i t 
q u e fait une crécel le . 

LES MUSCICAPIDËS — MUSCICAPJE. 

Die Fticgenfdnger 

Les espèces q u e nous venons de passer en re
vue , son t représen tées dans les con t rées du Nord 
pa r d 'au t res espèces appa r t enan t à une famille 
différente. Celles-ci sont moins é légantes que les 
p r e m i è r e s , mais , m a l g r é leurs cou leu r s peu va
r iées ,p lus ieurs sont enco re des oiseaux t rès -gra
c i e u x . 

C a r a c t è r e s . — Les musc icap idés ont le corps 

al longé , le cou cour t , la tête la rge ; des ailes 
assez longues , don t la t ro is ième p e n n e dépasse 
les a u t r e s ; la q u e u e m o y e n n e , t r o n q u é e à angle 
droi t ou l é g è r e m e n t é c h a n c r é e ; les pat tes cour 
tes et faibles; le doigt ex te rne soudé à la base 
avec le doigt média : i ; le bec c o u r t , large à sa base, 
qui est en tourée de soies, d é p r i m é , à arête angu
leuse et sai l lante , à po in te de la m a n d i b u l e 
supér i eu re r ecourbée en croche t , et é c h a n c r é e . 
L e u r p l u m a g e est lâche et m o u , et de couleur 
variable suivant l 'âge et le sexe. Les j e u n e s on t 
toujours u n p l u m a g e tacheté . | 

, the Flycatchers. 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m u s -

cicapidés , pa r leur genre de vie, ont les plus 
grands r appor t s avec les dern ières familles que 
nous venons d 'é tud ier . Us hab i t en t les forêts et 
les ve rgers , ma i s ils vivent p lus sur les a rb res 
que dans les buissons , et ils ne descenden t que 
r a r e m e n t à t e r r e . Pe rchés sur une b r a n c h e d'où 
ils peuvent découvr i r u n vaste hor izon, ils gue t 
t e n t les insectes, les poursu iven t au vol, les 
p rennen t avec l eu r bec , pu i s r e t o u r n e n t à leur 
poste. Quand le t emps est mauva i s , ils m a n g e n t 
des ba ies , s u r t o u t lorsqu ' i l s ont des peti ts à éle
ver. Ils sont p resque tout le j o u r en m o u v e m e n t ; 
l ' h o m m e ne leur inspire pas b e a u c o u p de cra inte , 
e t ils se m o n t r e n t ha rd i s e t t éméra i r e s à l 'égard 
des r apaces . Différents en cela des espèces p ré 
céden tes , ils ne font en t endre l eu r voix que ra 
r e m e n t ; p e n d a n t la saison des a m o u r s , le mâle 
a un c h a n t fort s imple , qu ' i l dit à voix basse. 

Us é tabl issent l eur nid dans u n t r o n c d ' a rb r e 
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creux ou à la bifurcat ion des grosses b ranches 

qui é m e r g e n t du t r o n c ; ce nid , g ross i è rement 

construi t , a peu de cohérence ; mais il est c h a u 

demen t r e m b o u r r é . Chaque couvée est de qua

tre à c inq œufs . Le pè re et la m è r e couvent a l 

te rna t ivement . Quand les pet i ts ont pris leur vo

lée, ils e r r en t q u e l q u e t emps avec leurs pa ren t s , 

puis, de b o n n e h e u r e , ils e n t r e p r e n n e n t de con

cert leur voyage d 'hiver . 

L E S B U T A L I S — DUTALIS. 

Die Fliegenfänger, the Flycatchers. 

C a r a c t è r e s . — Les buta l is on t un bec aussi 

long que la tûte, m e s u r é des commissu re s à la 

pointe;des a i lesa l longées , subobtuses , dépassant , 

au repos , le mi l ieu de la queîife, qui est méd ioc re , 

ample, à peu près égale ; un p o u c e pe t i t et plus 

court que le doigt ex te rne . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les bu ta l i s 

sont propres à l 'Eu rope , à l 'Asie et à l 'Afr ique. 

LE BUTALIS GRIS — BUTALIS GRISOLJ. 

Der Fliegenfänger, the Flycatcher. 

c a r a c t è r e s . — Le buta l is gris , gobe-mouche 

grisde que lques au t eu r s (Pl. XV), à l 'âge adul te , 

a le dos gris foncé, la tige de c h a q u e p lume é tant 

no i re ; le s o m m e t d e l à tête g r i s -no i r , à taches 

BllKIlM. 

claires , c h a q u e p l u m e ayant la tige gris foncé 

ou b lanche . Les r é m i g e s et les grandes couver 

tu res supér ieures de l 'aile sont bordées de gris 

c la i r ; la face infér ieure d u corps est d 'un b lanc 

sale ; les côtés de la po i t r ine sont te intés de 

roux j a u n â t r e ; les côtés d u cou et la poi t r ine 

variés, de taches longi tudina les , conf luentes , 

d 'un gris foncé; l 'œil b r u n , le bec et les pa t tes 

no i r s . 

La femelle a des cou leurs un peu p lus t e rnes 

que le mâ le . 

Les j e u n e s on t le dos couver t de points b lancs 

et gris , et de taches b r u n e s et roux -de - rou i l l e ; 

la face infér ieure du corps b l a n c h â t r e ; la gorge 

et la poi t r ine semées de taches t ransversales 

grises. 

Le mâle a 15 cent , de long et 23 cent , d ' enver 

gure ; l 'aile pl iée m e s u r e 8 cen t . , et la q u e u e 

6 cent . La femelle est u n p e u plus pe t i te . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Lfc buta l is 

gris se trouve dans toutes les contrées t e m p é r é e s 
de l 'Europe : il y est c o m m u n dans le m i d i ; 
vers l 'est, il s 'é tend j u s q u ' a u Caucase et j u s q u ' à 
l 'Altaï. Dans ses migra t ions , il arr ive j u s q u e ('ans 
l 'Afrique cen t ra l e ; j e l'ai t rouvé dans les forêts 
des bo rds du Nil Bleu . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il vit dans 

les plaines c o m m e dans les mon tagnes , dans les 
bois les p lus épais el dans les ve rge r s ; il s 'é-
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t ab l i t , en u n m o t , pa r tou t où ii peut vivre. Des 
arbres élevés, su r tou t au voisinage de l ' eau, lui 
fournissent des condi t ions favorables d 'exis tence 
Il ne c ra in t pas de s 'établir près de nos d e m e u r e s 
et on le voit souvent j u s q u e dans l ' i n té r i eur des 
fermes; mais il habi le tout aussi bien les l ieux 
qui sont r a r e m e n t f réquentés par l ' h o m m e . 

Su ivan t la t e m p é r a t u r e , il nous arrive à la 
fin d'avril ou au c o m m e n c e m e n t de m a i , et 
n o u s qui t te à la fin d 'août ou dans les p remie r s 
jours de sep tembre : il en est de m ê m e dans 
tou te l 'Europe . En E s p a g n e , il n 'a r r ive pas p lus 
tû t , ne part pas plus lard q u ' e n Al lemagne ou 
dans le no rd de la F r a n c e . 

Le buta l i s gris est u n oiseau vif, agile et tou 
jours en quê te d 'une p ro ie . P e r c h é au s o m m e t 
d 'un a rb re ou d 'un bu i s son , sur q u e l q u e branche, 
èche , d'où la vue p e u t se po r t e r au loin, il 

guet te l ' insecte qu i passe, se p réc ip i t e sur lui dès 
qu' i l l ' aperçoi t , le h a p p e a d r o i t e m e n t , en faisant 
c laquer ses mand ibu l e s l 'une con t re l ' au t re , 
puis il r e tourne à la place qu'i l v ient de qu i t t e r . 
Son vol est léger , r ap ide ; souvent , il bat des ailes 
et agi te la q u e u e . 11 ne saut i l le pas de b r a n c h e 
en b r a n c h e et ne descend pas non plus sur le sol. 

Le butal is gris est mal doué sous le r appor t 
de la voix. Son cri d 'appel est : tschitsclri; c o m m e 
signe de tendresse , il fait e n t e n d r e u n cri que 
l ' o n peu t r e n d r e par wislet; dans l 'angoisse, il 
crie : tschireck teckteck, en b a t t a n t v i o l e m m e n t 
des ai les . Son c h a n t consis te en un faible babi l , 
et n 'es t en que lque sorte que son cri d 'appel r é 
pété sur p lus ieurs tons différents. 

11 se n o u r r i t d ' insectes ailés de diverses espè
ces, mais s u r t o u t de mouches , de mous t iques , de 
papi l lons , de l ibellules. Sa proie esl-elle pe t i te , 
il l 'avale i m m é d i a t e m e n t ; es l -e l le t rop g r ande , 
il la f rappe con t re la b r a n c h e , lui casse les 
ailes et les pa t tes , pu is la m a n g e . Lorsque le 
t emps est b e a u , il t rouve faci lement de quoi se 
n o u r r i r ; mais quand il p leut , il a à souffrir de 
la faim, c o m m e les h i ronde l l e s . Il vole alors 
anx ieusemen t a u t o u r des a rbres , che r chan t quel
q u e m o u c h e , et l 'on peu t voir avec quel le h a b i 
leté il sait saisir celle qu ' i l a a p e r ç u e . C'est la 
seule a l lu re , d 'a i l leurs , dans laquel le il soit 
a d r o i t ; il n e pour ra i t chasser a u t r e m e n t . Les 
baies m ê m e s , dont il se n o u r r i t quelquefois , il les 
cueil le en volant. Devant ma fenêtre se t rouven t 
des buissons de grose i l l ie rs ; c h a q u e fois qu ' i l 
p leut , une paire de butal is gris vient leur r e n d r e 
visite. Les j eunes son t là , affamés et cr iant sur 
u n e b r a n c h e voisine; les pa ren l s volent au tour 
de la m a i s o n , n 'y t rouven t r ien , a r r ivent près 

des groseil l iers , en a r r a c h e n t un gra in el l 'ap
por t en t aussitôL à leurs petits, Ils r épè l en t p lu
s ieurs fois ce m a n è g e en que lques m i n u t e s ; 
mais , c h a q u e fois, ils che r chen t des insectes et 
m o n t r e n t bien qu' i ls ne se nou r r i s s en t de fruits 
q u ' à défaut d ' au t r e n o u r r i t u r e . 

II n 'est pas ra re d e v o i r un buta l is seul , et on 
ne le r encon t r e en famille que quand les j e u n e s 
on t pris l eu r essor, et qu'i ls ont encore besoin 
d 'ê t re nour r i s par leurs pa ren l s . Le mâle et la 
femelle, le p r emie r sur tou t , ne souffrent aucun 
de leurs semblables dans le d o ma i n e qu ' i ls se 
sont choisi , et poursu iven t avec a c h a r n e m e n t 
ceux qui s'y hasa rden t . Us vivent, au con t r a i r e , 
en parfaite h a r m o n i e avec les oiseaux plus peti ts 
q u ' e u x ; mais ils poursu iven t avec courage et 
a c h a r n e m e n t ceux qui pour ra i en t leur ê l re d a n 
gereux . 

Quand une pai re n 'es t pas dé rangée , elle ne 
n iche q u ' u n e fois pa r a n . Le nid est établi dans 
divers endroi t s , sur des arbres peu élevés, sur des 
t roncs de saules élûtes, sur de peti tes h r anches , 
tou t près du t r o n c , sur la pou t re d 'un toi t , dans 
le creux d 'un t ronc d ' a rb re , dans une crevasse 
de m u r , e t c . Il est formé de racines fines et 
sèches , d e mousses et d ' au t re s subs tances analo
gues ; l ' in tér ieur est tapissé de la ine, de p lumes , 
de cr ins . La ponte a lieu au cominenecine .nl de 
ju in ; elle est de q u a t r e ou c inq œufs, d 'un bleu 
verdât re ou b leu clair, semés de taches d 'un roux 
clair . P e n d a n t qua to rze jou is , le père et la mère 
les couvent a l t e rna t ivement . Les j e u n e s croissent 
r a p i d e m e n t , mais il leur faut encore assez long
temps avant de pouvoir se suffire à eux m ê m e s . 

N a u m a n n raconte un exemple touchan t de 
l ' amour ma te rne l du buta l i s gris : « Un j e u n e 
garçon pr i t un j o u r , dans le nid , u n e femelle 
avec ses q u a t r e pe t i t s , encore incapables de vo
ler, e t les por ta dans u n e c h a m b r e . La femelle, 
sans s ' i nqu ié te r si sa pr ison offrait ou n o n u n e 
issue p o u r s ' é c h a p p e r , se fit à sa nouvel le con
di t ion, et se mi t à chasser les m o u c h e s pour en 
n o u r r i r ses pet i t s . Elle y déploya une telle ar
deur , q u e b ien tô t il ne reslai l dans la pièce plus 
u n e seule m o u c h e . P o u r ne pas les laisser m o u 
rir de fa im, l 'enfant les por t a chez un voisin. 
Tou tes les m o u c h e s qu i y é ta ien t furent m a n 
gées de m ê m e . L 'oiseau fit ainsi le tour du vil
lage, débar rassan t c h a q u e maison des mouches . 
On l ' appor ta aussi chez moi , et , pa r reconnais 
sance , j e le mis en l iberté avec sa famille. » 

Les cha i s , les ma r t e s , les ra ts , les sour is , les 
enfants dé t ru i sen t souvent les nids des butalis 
gris , enlèvent les œufs, t uen t les pet i t s . Quant 
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aux adul tes , ils n 'on t pas b e a u c o u p d ' e n n e m i s . 

L ' h o m m e intel l igent les p rend sous sa p ro t ec t i on . 

Le butal is gris est, en effet, u n des oiseaux les 

plus utiles : il nous débar rasse d ' u n e foule d 'à - j 

n imaux nuis ib les , et sauf que lques abeilles qu' i l 

peut happe r de t emps en t e m p s , il ne cause a u 

cun dégâ t . 

C a p t i v i t é . — Le butal is gris est t rès-agréable 

en cage. Il s 'habi tue r a p i d e m e n t à la pe r l e de sa 

l iberté, et s 'apprivoise pa r fa i t ement . « A la cam

pagne, dit N a u m a n n , on le garde volontiers dans 

la c h a m b r e , qu ' i l est c h a r g é de déba r ra s se r des 

m o u c h e s . Dès qu ' i l a r e c o n n u qu ' i l ne peut s 'é

chapper , il se m e t en devoir d ' a t t r ape r ces insec

tes, et ne se repose pas t an t qu ' i l en res te un 

seul. Pour ne pas le laisser souffrir de la faim, 

il faut lui d o n n e r des m o u c h e s ou des baies de 

su reau . C o m m e il a les m ê m e s hab i t udes en cap

tivité qu ' en l ibe r té et qu' i l revient toujours à la 

place qu ' i l a adop t ée , il en résul te qu ' i l salit 

moins les a p p a r t e m e n t s q u e ne le font les au t r e s 

oiseaux. D 'o rd ina i re , il se t ient près de la por te 

pa r laquelle en t r en t les m o u c h e s . Il suffit de 

met t re là u n e pet i te caisse, d 'un d e m i - m è l r e de 

large , ga rn ie au fond d 'une c o u c h e de sable et mu

nie d ' un pe rcho i r d 'un m è t r e et demi de h a u t ; il j 

préférera ce r t a inemen t cet endro i t à tous les au

tres, e t ne soui l lera rien de ses déject ions. Ses 

qua l i t é s avaient r e n d u cet oiseau t rès -cher à mon 

p è r e ; il réussi t m ê m e une fois à en hab i tue r un 

à m a n g e r d u pain t r e m p é dans du lait, et il put I 

le conserver tou t l 'hiver : au p r i n t e m p s , il lui 

d o n n a la l ibe r té . Les buta l i s s 'appr ivoisent t rès-

bien; ils m a n g e n t volontiers de la v iande hachée 

m e n u , et q u a n d on leur en j e t t e , ils savent l'at

t r ape r avant qu 'e l le t o m b e à t e r r e . 

L E S G O B E - M O U C H E S — MUSCÍCAPA. 

Die Trauei/lingenfàitger. 

C a r a c t è r e s . — Les gobe m o u c h e s diffèrent des 

butal is pa r leur bec plus cou r t q u e la t ê te , for

m a n t , vu d 'en hau t , un t r i ang le equ i l a t e ra l ; leurs 

ailes, b ien m o i n s longues , a t t e ignent à pe ine 

le milieu de la q u e u e , e t l eur p l u m a g e diffère 

suivant les sexes . 

LE GOBE-MOUCHE NOM. — MUSCÍCAPA 
ATItlCAPlLLA. 

DÎT Trauervogel, the Pied Flycukher. 

C a r n c t è r e s . — Le gohe -mouche noi r a 14 cent , 

de l o n g , et de 23 à 24 cen t , d ' enve rgu re ; l 'aile 

p l iée mesure 8 c e n t . , et la q u e u e de 5 à 6. Le 

mâ le por te un p l u m a g e différent su ivant la sai

son. A l ' époque des a m o u r s , il a les par t ies su

pé r i eu res d 'un no i r profond ; les par t i es inférieu

res, deux tachesau front, les g randes et les moyen

nes couver tu res supé r i eu res de l 'aile b lanches , 

l 'œil b r u n foncé ; le bec et les pa t tes noi rs . 

La femelle a le dos gr is-hrun ; le ven t re d 'un 

b l a n c sale; les g r a n d e s couver tu res supé r i eu re s 

de l 'a i le bordées de b l a n c ; les rémiges et les rec

t r ices d ' u n b r u n n o i r â t r e ; les p lus ex tér ieures de 

ces de rn iè res , bordées i n c o m p l è t e m e n t de b lanc 

en d e h o r s . 

Les j e u n e s avant la p r e m i è r e m u e r e s semblen t 

à leur m è r e . 

LE GOBE MOUCHE A COLLIER — MUSCÍCAPA 
ALBICOLLIS. 

Der Halsband/liegenfànger, the Collar-Flycalcher. 

C a r a c t è r e s . — Le g o b e - m o u c h e à coll ier 

(fig. 167) est souvent confondu avec l 'espèce p r é 

cédente ; les deux femelles sont , en effet, difficiles 

à d is t inguer l 'une de l ' au t re . Le mâle est r e c o n -

n a i s s a b l e à son c o u , qu i est b l a n c ; la femelle n ' a 

pas de l iséré b lanc aux p e n n e s de l 'a i le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le gobe-mOU-

che noir a été t rouvé dans toutes les part ies de 

l ' E u r o p e . Le g o b e - m o u c h e à collier le r e m p l a c e 

dans le Midi, il est c o m m u n en Grèce , en I ta l ie , 

j u s q u e dans le sud-es t de l 'A l l emagne ; il devient 

t r è s - r a r e plus a u no rd . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — On r e n c o n 

t re le g o b e - m o u c h e noir dans b e a u c o u p de lo 

cali tés e n p la ine , au moins à l ' époque de ses 

mig ra t ions . Il a r r ive dans la de rn iè re qu inza ine 

d 'avri l , e t r epa r t à la fin d 'août , o u au c o m m e n 

c e m e n t de s e p t e m b r e . Les mâles appara i ssen t 

géné ra l emen t avant les femelles, et pa r t en t aussi 

avant elles. Ces oiseaux voyagent de nui t , et vont 

j u s q u e dans l 'Afrique cen t ra le . 

Le g o b e - m o u c h e no i r et le g o b e - m o u c h e à 

coll ier , si semblables au phys ique , ne para issent 

pas différer l 'une de l 'autre sous le r a p p o r t des 

m œ u r s . Ce sont des oiseaux vifs, actifs, toujours 

en m o u v e m e n t ; c a r , alors m ê m e qu ' i l s sont 

posés , ils h o c h e n t la q u e u e ou ba t t en t des ai les. 

Ils ne sont t ranqui l les et s i lencieux que lorsque 

le t e m p s est t rès -mauvais : alors on les c ro i ra i t 

malades . P a r les belles j o u r n é e s , au con t r a i r e , 

ils sont gais et de joyeuse h u m e u r ; ils volent de 

b r a n c h e en b r a n c h e , s 'é lèvent dans les a i rs , s'y 

pour su iven t en j o u a n t . Us n e cessent de pousser 

leur cri d 'appelpi t tp i t t ou wettwett, en r e m u a n t 

les ailes e t la q u e u e . Au p r i n t e m p s , le mâ le 
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chan te avec a rdeu r : son c h a n t , dit N a u m a n n , a 
que lque chose de mélanco l ique et ressemble à 
celui du r o u g e - q u e u e . 11 siffle u n e ph rase carac
té r i s t ique , et qui pou r ra i t se n o t e r : wouti wouti 
wou. 11 c o m m e n c e à se faire en t endre bien avant 
le lever du soleil, a lors que tous les au t re s chan
tres de la forêt sont encore s i lencieux. 

Voici ce qu ' éc r i t , à m o n pè re , le c o m t e Gour-
c y - D r o i t a u m o n t , au sujet du c h a n t du g o b e -
m o u c h e à collier : « Son cri d 'appel est un tzih 
t r a înan t et p e r ç a n t , t r ès -ana logue à celui que 
fait en t endre le soir le r o u g e - g o r g e ; q u a n d on 
l 'appelle ainsi , m o n g o b e - m o u c h e r épond t o u 
j o u r s . Le s o i r , à la l u m i è r e , il c r ie souvent : 
tack, c o m m e la fauvette à tê te no i r e , mais il ne 
r épè te pas ce cri deux fois, c o m m e le fait cel le-
ci. Sa voix est si p e r ç a n t e , que , les por tes fer
mées , on peu t d ' u n e c h a m b r e voisine d i s t inguer 
toutes les no t e s . Son c h a n t var ie , et on peu t y 
r econna î t r e p lus ieurs cr is , a p p a r t e n a n t au chan t 
d 'aut res o iseaux; il r e s semble beaucoup à celui 
du gorge-b leue . Certains sons rappel len t ceux du 
r o u g e - q u e u e , mais le gâ ten t , à mon avis. Le vieux 
g o b e - m o u c h e q u e j ' a i c o m m e n c e d 'o rd ina i re sa 
chanson p a r tzih, tzih, tzih, puis vient u n siffle
m e n t m é l a n c o l i q u e , suivi de q u e l q u e s n o t e s , 
telles q u e tzi, tzitzi, lancées avec une telle a r d e u r 
que l 'on croi ra i t e n t e n d r e un rossignol . Le chan t 
se r a p p r o c h e ensu i t e davantage, de celui de la 
g o r g e - b l e u e ; les tzi tzi, moins fortement p r o 
noncés , en pa ra i s sen t les notes fondamenta les , 
ils sont a c c o m p a g n é s d e sons graves , les u n s 
analogues à ceux de la flûte, les au t res r a u q u e s , 
c o m m a des é ruc t a t i ons . De t e m p s à a u t r e , on 
en tend un tzi tzitae, ana logue à celui des mésan
ges, ou u n cricri, c o m m e celui du gr i l lon. Quel
ques phrases sont p rononcées r a p i d e m e n t , les 
au t res sont l en tes et t r a înées . Une p e r s o n n e , 
qu i a eu p lus ieurs de ces o iseaux, m ' a assuré que 
leur c h a u t t ena i t b e a u c o u p de celui du rouge -
queue , et q u e , su ivant qu ' i ls é ta ient en con tac t 
avec de bons ou de mauvais c h a n t e u r s , ils fai
saient e n t e n d r e e u x - m ê m e s des airs bons ou 
mauvais , et cela est tout à fait d ' accord avec mes 
p ropres observat ions . » 

Leu r s a l lures rappe l l en t celles des bu ta l i s .Leur 
vol est facile, r ap ide , ondu lé ; l eur m a r c h e à t e r re 
est lourde et m a l a d r o i t e . 

Les g o b e - m o u c h e s chassent la m ê m e proie 
que les b u t a l i s ; ils la pou r su iven t de la m ê m e 
man iè re , et, au besoin , se nour r i s sen t de baies. 
Quand le t e m p s est mauva i s , ils volent dans la 
c ime des arbres et cuei l lent en volant les insec
tes posés sur les feuilles. Q u a n d le t e m p s est 

¡ b e a u , ils s 'élèvent h a u t d a n s les a i r s , pour y 
p r e n d r e une m o u c h e , u n cousin , u n papil lon, 
u n e sau te re l l e ; parfois , ils rasen t le sol, et , tout 
en volant , y en lèvent u n insec te . C o m m e tous les 
oiseaux t rès-act i fs , ils sont aussi t i è s -voraces , 
ce qui les obl ige de chasser sans r e l âche . 

Les g o b e - m o u c h e s n i c h e n t de préférence dans 
les forêts où se t rouven t de g rands a rbres vieux 
et à t r onc creux. Ils y c h e r c h e n t un t rou conve
n a b l e ; ils en garn issen t les paro i s de mousses et 
de rac ines , et m é n a g e n t une cavité can traie qu ' i l s 
tapissent so igneusement de p l u m e s , de laine e t 
de poi ls . Quelquefois , ils cons t ru i sen t leur nid au 
mil ieu des b ranches les p lus touffues, ou sur un 
vieux t r o n c d ' a r b r e . Us p o n d e n t de c inq à six 
ce ifs, à coqui l le m i n c e , d ' un b l eu -ve rdâ t r e p â l e . 
Le père et la m è r e couvent a l t e r n a t i v e m e n t . 
La d u r é e de l ' incuba t ion est d ' envi ron qui îze 
j o u r s ; au b o u t de trois semaines , les petits pren
n e n t leur essor , mais d e m e u r e n t enco re long
t e m p s avec leurs pa ren t s . 

Dans les pays où les g o h e - m o u c h e s n i chen t 
r égu l i è r emen t tous les ans , on peu t les a t t i re r 
dans des j a r d i n s , d a n s des vergers , en leur p r é 
pa ran t des n ids artificiels. Us s 'appr ivoisent a lors 
faci lement . 

| « Un g o b e - m o u c h e noir , r a con t e B a l d a m u s , 
[ n icha i t dans m o n j a r d i n , dans u n e caisse d i spo

sée à cet effet; il s 'était pa r fa i t emen t hab i tué à 
se laisser observer par moi ; j e pouvais m ê m e e n 
lever la caisse, la po r t e r dans la c h a m b r e , en 
ouvri r le couverc le , sans qu'il se levât de dessus 
ses œ u f s . » 

Ce m ê m e oiseau figura dans u n e d i spu te scien
t if ique. Deux orni thologis tes de p r emie r r a n g , le 
pr ince L u c i e n Bonapar t e et Schlege l , le d i rec 
t e u r du Musée de Leyde , r e n d i r e n t visite à Bal
d a m u s et d i scu tè ren t avec lui au sujet des gobe 
m o u c h e s . Les deux cé lèbres savants j u g è r e n t la 
ques t ion au poin t de vue du co l l ec t ionneur de 
c a b i n e t , mais sans pouvoir conva incre Ba lda 
m u s , qui observai t s u r t o u t les m œ u r s des an i 
m a u x . A l 'appui de son d i r e , ce lu i -c i alla cher 
cher sa caisse avec le g o b e - m o u c h e en t ra in de 
couver , en souleva le couverc le , et convainqui t 
ainsi ses adversai res de la jus tesse de ses a r g u 
m e n t s . 

C h a s s e . — En A l l e m a g n e , p e r s o n n e , h e u r e u 
semen t , ne chasse ces oiseaux si u t i l e s ; mais il 
n ' e n est pas de m ê m e en I ta l ie , où leur cha i r est 
t r è s -e s l imée . Lors du passage d ' au t o mn e , on leur 
dresse des pièges de toutes sor tes , et on en p rend 
des quan t i t é s cons idé rab les . On les voit figurer 
p a r cen ta ines su r tous les ma rchés de la p lupa r t 
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des villes, et ils passent de là sur les tables des 
g o u r m a n d s . On dit que dans l'île de Chypre , on 
les fait m a r i n e r dans du vinaigre et des épiées , et 
qu 'on les conserve dans des pots ou dans des 
tonneaux , qu i sont ensui te expédiés en I ta l ie . 

Captivité. — Les gobe-mouches sont es t imés 
des a m a t e u r s . Ils c o m p t e n t p a r m i les oiseaux 
d ' appa r t emen t les plus ag réab l e s ; ils c h a r m e n t 
par leurs m œ u r s c o m m e p a r leur chan t . Quand 
on les laisse voler l i b r e m e n t dans une c h a m b r e , 
ils la débar rassen t c o m p l è t e m e n t de toutes les 
m o u c h e s , e t dev iennent assez familiers p o u r 
manger dans la main de leur m a î t r e . Lorsqu 'on 
les garde en cage, il faut leur d o n n e r la m ô m e 
nour r i tu re q u ' a u x ross ignols . 

L E S É R Y T H R O S T E R N E S — 

ERYTHROSTERNA. 

Die Zwergfliegenfângcr. 

Caractères. — Les é ry th ros te rnes ou gobe-
mouches nains son t carac tér i sés par u n bec rela

t ivement p lus fort q u e chez les au t res m u s c i c a -

p idés ; des tarses plus al longés et p lus grê les . Us 

se d i s t inguen t aussi pa r l eu r sys tème de colora

t ion. Le mâle et la femelle p o r t e n t à peu près la 

m ê m e l iv rée ; les j e u n e s avant la p r e m i è r e m u e 

en diffèrent no t ab l emen t . 

L'ÉRYTHROSTERNE NAIN — ERY T1IROSTERNA 
PARVA. 

Der Zwergfliegenfànger, tlie Divarf Flycalcher. 

Caractère». — L 'é ry th ros t e rne nain ou rou-

g e â t r e , e s t u n c h a r m a n t p e t i t o i s e a u d e l i c e n t . de 

long et de 20 à 22 cent , d ' enve rgu re . Son p lu 

mage varie suivant l 'âge, à un tel point , qu 'on a 

voulu ma in tes fois é tabl i r p lus i eu r s espèces sur 

des différences de ce gen re . Au p r i n t e m p s , le 

mâle adul te ressemble au r o u g e - g o r g e : il a la 

face supér i eu re d u corps d 'un gris b r u n - r o u -

geâlre ; le s o m m e t de la tê te , le dos , les couver

tures supé r i eu res de la q u e u e foncés ; les cou

ver tures supé r i eu res de l 'aile pare i l les au d o s ; 

les rémiges d 'un gris b r u n , les secondai res bor

dées en dehors et t e r m i n é e s pa r u n e teinte g r i 

sâ t re ; le m e n t o n , la gorge , le cou , la par t ie su

pér ieure de la poi t r ine d 'un r o u x - j a u n e vif; le 

ventre b lanc sale ; les pennes de la m a i n sont 

d 'un b r u n noir , bordé d 'un l iséré c la i r . 

Les j eunes mâles on t la gorge d 'un rouge- jaune 

terne. 

Les femelles ont des teintes plus grises que 

les mâles . L 'œil est b r u n foncé, le bec et les 

pa t tes sont no i r s . 

Distribution géographique. — Malgré toutes 

les r eche rches des na tura l i s tes , on ne connaî t pas , 

[ au j u s t e , quel les son t les l imites de l 'a ire de dis

persion de cet oiseau. On l'a t rouvé dans p r e s 

que toutes les par t ies de l 'A l l emagne , et p a r 

tout on le signale c o m m e étant excess ivement 

r a r e . Il est probable qu ' i l l 'est moins qu ' i l ne le 

pa ra î t . Il n 'est pas t rès- rare dans le Mecklem-

b o u r g ; on le t ro jve r égu l i è r emen t en P o m é r a n i e ; 

il est c o m m u n dans cer taines locali tés de la Po lo 

gne, de la Galicie et de la Hongr i e . Mais l 'éry

th ros t e rne na in n 'es t pas u n oiseau qu i a t t i re 

le r ega rd , et il faut un coup d 'œil exercé pour 

le découvr i r . 

Mœurs,habitudes et régime. — Cet OlSeause 

t i en t de préférence dans les forêts de hê t re s éle

vés ; il vit dans la c ime des a r b r e s , et ne descend 

que r a r e m e n t sur le sol. Il r e c h e r c h e sur tou t 

les g roupes d ' a rb res en tou ré s de broussai l les 

t rès-épaisses , où il t rouve un refuge con t re le vent 

e t la p lu ie . On ne l e voit qu ' excep t ionne l l ement 

au voisinage des hab i ta t ions ; sa pa t r i e est b ien la 

forêt déser te et s i lencieuse . 

Wodz ick i assure q u e , p a r ses m œ u r s , son 

genre de vie, il rel ie les gobe -mouches aux pouil-

lots ; d ' au t re s observa teurs p r é t e n d e n t qu ' on ne 

p e u t méconna î t r e en lui le type des musc ica -

p idés . 

Son cri d 'appel est u n sifflement assez s emb la 

ble à celui du r o u g e - q u e u e ; son chan t se compose 

d 'une phrase p r inc ipa le , r e m a r q u a b l e p a r la pu 

reté de ses tons . B a l d a m u s la note ainsi : tink, 
tink, tink eï - da, et - da, eï- da, son cri d 'avert is

semen t est tzirr ou tzee t ra îné e t p ro longé . Les 

j e u n e s cr ient : sisci. Nous ferons r e m a r q u e r d'ail

leurs , q u ' a u sujet d u chan t , il est bien difficile 

de dire que lque chose de généra l , les divers in 

dividus ayant un chan t qu i varie b e a u c o u p . 

Les é ry th ros te rnes na in s ar r ivent t a rd dans 

nos pays et les qu i t t en t de b o n n e h e u r e ; leur 

r ep roduc t ion a l ieu à la fin du p r i n t e m p s . Us 

cons t ru i sen t l eu r nid dans le c r e u x d 'un t r o n c 

d ' a rb re , ou à une bifurcat ion d 'une b r a n c h e , sou

vent fort loin du t ronc . Ce nid ressemble b e a u 

coup à celui des g o b e - m o u c h e s . Il est formé ex

t é r i eu remen t de rac ines , de c h a u m e s , de m o u s 

ses, de l i chen ; l ' in tér ieur est tapissé de laine et 

de poils . Chaque couvée est de qua t re ou cinq 

œufs, assez semblables à ceux du r o u g e - g o r g e , 

c 'est-à-dire d 'un ver t -b leuât re clair , à taches d 'un 

roux clair , p lus ou moins confluentes. Le père 

et la m è r e les couvent a l t e rna t ivemen t , et t émoi -
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g n e n t à leur p rogén i tu re la plus vive tendresse . 

La femelle travail le avec plus d'activité q u e le 

mâle à la const ruct ion du nid, e t couve avec plus 

d ' a r d e u r ; le mâle reste con t inue l l emen t près 

d 'e l le , il la divert i t pa r ses chan t s , et lui signale 

l ' approche d 'un danger . Peu après que les peti ts 

on t pris leur e s so r , les pa ren t s les condu i sen t 

dans les fourrés, et d ' heure en h e u r e , l eur m a 

nière d 'ê t re change c o m p l è t e m e n t . A u t a n t ils 

é ta ient vifs et b ruyan t s , au t an t ils dev iennent si

lencieux et moroses . 

C a p t i v i t é . — Toutes les pe r sonnes qui on t é té 

assez heureuses p o u r posséder des é ry th ros te rnes 

na in s , s 'accordent à les vanter . « T o u s ceux q u e 

j ' a i e u s , é c r i t à mon père le comte Gourcy, é ta ient 

de c h a r m a n t s oiseaux : ils ont b ien vite appr is à 
me connaî t re . Dès que j e m ' a p p r o c h a i s , en leur 

por tan t des vers de farine, ils me sa lua ien t de 

leurs cris : tzure tzehe; s o u v e n t , q u a n d ils 

é ta ient pa r t i cu l i è r emen t joyeux , ils poussa ient 

un sifflement assez semblable à celui que fait 

en t end re le rouge -queue avant de pousser son 

tac-tac. Souvent ce sifflement était si fort, qu 'on 

n ' au ra i t pas c ru qu ' i l était p rodui t pa r un aussi 

pet i t o i seau . 

« Quelque friands qu ' i ls fussent des vers d e 

farine, ils l eur préféra ient encore les m o u c h e s . 

U n j o u r m a femme en tenait un et lui ba igna i t 

sa pa t te m a l a d e ; il saisit n é a n m o i n s et m a n g e a 

u n e m o u c h e qu i passai t près de lu i . 

« Ils tenaient la q u e u e relevée, ils l 'écartaient , 

en hocha ien t , ba t t a ien t des ai les. Us regardaient 

souvent de cô t é , c o m m e le r o u g e - g o r g e ; ils res

sembla ien t d ' abord te l lement à cet o iseau, que 

les oiseleurs d'ici les appe la i en t rouges-gorges 
a"Espagne. Lor sque j e leur appor ta i s des vers de 

far ine , ils volaient à ma r e n c o n t r e , en ba t tan t 

j oyeusemen t des a i les . A la l u m i è r e , ils criaient 

souven t , et souvent aussi p rena ien t l eur ba in ; 

ou bien ils se ba igna ien t au c r é p u s c u l e , ou e n 

core avant e t ap rès m i d i ; ils se moui l la ient 

c o m m e font les rouges -gorges . Ils mangea ien t 

b e a u c o u p , e t c o m m e la p lupa r t des insect ivores , 

r égurg i t a i en t de peti tes bal les . 

« J ' a i possédé trois j eu n es femel les ; elles ga

zouil laient b e a u c o u p en février, en mar s et en 

avr i l ; puis elles se ta isaient et ne faisaient pli s 

e n t e n d r e le mo ind re son. Leur gazoui l l ement s-e 

composa i t de leur c r i d 'appel et de leur siffle

m e n t , r épé tés p lus ieurs fois de su i te , d 'une façon 

fort a g r é a b l e ; puis venai t u n s o n : kr,rr, suivi 

de que lques notes filées t r è s - p u r e m e n t . Le chan t 

du mâ le renfe rme plus ieurs airs appa r t enan t à 
d 'au t res o i s e a u x ; il ressemble à celui du rouge -

q u e u e , mais les sifflements, qui y r ev iennen t 

t r op souvent , e m p ê c h e n t de laisser cet oiseau 

p a r m i les bons c h a n t e u r s . » 

Des observat ions u l té r ieures c o n c o r d e n t parfai

t e m e n t avec celles d u comte G o u r c y ; dans tou

tes , on vante la d o u c e u r de ce m u t e i c a p i d é . 

LES BOMBYCILLIDES — BOMD YCILLJE. 

Die Seidei schicànze, the Jays. 

Cabanis r ange le j n seu r p a r m i les musc ica -
pidés et en fait le type d ' u n e pet i te sous-famille. 
D 'au t res natura l i s tes le classent p a r m i le g r o u p e 
plus n o m b r e u x des p ipr idés . Ces dern ie r s sont 
dans le vrai : par leur conformat ion , les j a seu r s 
se r a p p r o c h e n t bien plus des m a n a k i n s q u e des 
gobe m o u c h e s . J e crois cependan t devoir les 
cons idé re r c o m m e formant une famille à p a r t . 

Carac tère»» . — Les bombyci l l idés on t le corps 

r amassé , le cou c o u r t , la tête g r a n d e ; des ailes 
méd ioc re s , p o i n t u e s ; une queue cou r t e , l a rge , 
composée de douze p e n n e s ; le bec t rès-fendu, 
d é p r i m é , t r igone à la base ; des tarses assez cour t s 
et for ts ; les doigts externe et médian r éun i s à la 
base sur une assez g rande é t endue . L e u r p lu
mage est a b o n d a n t et soyeux, et les deux sexes 
ont la m ê m e livrée. 

D'après Nï lzsch , les o rganes in te rnes présen
t en t la m ê m e disposit ion q u e chez les au t re s oi
seaux c h a n t e u r s . La co lonne ver tébra le com
p r e n d 12 ver tèbres cervicales , 8 dorsales , 9 sa
crées et 8 cauda les . Des hu i t paires de c ô t e s , la 
p r e m i è r e est r u d i m e n t a i r e . L ' h u m é r u s est pneu
m a t i q u e ; le s t e rnum loge des cellules aé r iennes . 
La langue est c o u r t e , large, apla l ie , l égè remen t 
s i l lonnée en son mi l ieu , po in tue e t un peu fen
due en avan t ; les bords la téraux en sont relevas 
et le bord pos té r ieur abaissé ; les p remiers sont 
dente lés dans t ou t e l eur é t endue , le second 
s e u l e m e n t en a r r i è r e . L ' e s tomac est fa iblement 
m u s c u l e u x ; les c œ c u m s son t cour t s et pet i t s . 
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L E S J A S E U R S — BOMBYCILLA. 

Die StiJenschwanze, Ihe Jays. 

Caracteres. — Avec les ca rac tè res géné raux 

de la fami l le , les j a seu r s ont encore pour attri

buts génér iques un bec cou r t , incl iné et forte

ment den té à l ' ext rémité de la mand ibu le supé

r i eu re ; la m a n d i b u l e infér ieure enta i l lée e t r e 

troussée à son e x t r é m i t é ; des ailes s u b - a i g u ë s ; 

la p lupa r t des rémiges secondai res et des r e c 

trices t e r m i n é e s par de peti tes lamel les c o r n é e s ; 

les p lumes de la tôle a l longées et fo rman t u n e 

sorte de toupe t . 

LE JASEUR D'EUROPE — BOMBYCILLA CdllltULA. 

Der Seidenschwmt, the Jay. 

t a r a d e r e s . — Le j a seu r d ' E u r o p e ou jaseur 

de Bohème, jaseur commun(/?g. 1G8), a 32 c e n t , de 

l ' jng, sur lesquels 7 c e n t , a p p a r t i e n n e n t à la 

queue , et 37 cen t , d ' e n v e r g u r e . 11 est d 'un gr is -

roux assez uni forme, plus foncé au dos q u ' a u 

ventre, qu i lire sur le gris b l anc , avec le front e t 

le c roupion b r u n - r o u x ; le men ton , la g o r g e , la 

ligne naso-ocula i re et u n e l igne qui passe au-

dessus d^ l'œil no i r s ; les r émiges n o i r e s , les 

pr imaires t e rminées par u n e t ache j aune et 

b lanche en foirn»- de V, les secondai res b l a n 

ches a u bou t et six ou hui t d ' en t re elles p r o l o n 

gées pa r u n e p laque car t i lag ineuse d 'un r o u g e 

vif; les rectr ices noires , d 'un j a u n e doré clair à 

l 'extrémité , et t e rminées par des p laques s e m 

blables à celles des rémiges s e c o n d a i r e s . 

La femelle a des couleurs un peu plus t e r n e s , 

et des p laques cornées moins développées . 

Les j e u n e s ont un p lumage plus p â l e , les p lu -

, mes é t an t bordées d ' un liséré clair ; le front, u n e 

bande qui va de l 'œil à l ' occ iput , u n e ra ie qui 

descend le long de la gorge , le c roup ion sont 

b lanchât res ; les couver tu res infér ieures de l'aile 

sont r o u g e - r o u x sa le ; la go rge est j a u n e - r o u x 

clair. 

D i s t r l h u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le j a s e u r 

c o m m u n habi le le nord de l 'Europe et de l'A-

mér iqu •. Dans le nord de l 'Asie, il est r emplacé 

par u n e espèce vois ine : le j a seur du Japon (bom-

byciilaphœnicoplern) ; en A m é r i q u e , il est mo ins 

c o m m u n q u e le j a seu r des cèdres (bombycilla ce-

drorum). 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le j a s e u r 

c o m m u n f réquen te les grandes forêts de pins et 

de bouleaux du nord de l 'Eu rope ; il ne les 

abandonne que quand la neige t rop abondan te 

l'y con t r a in t . C'est un oiseau e r r an t q u i , en h i 

ver, p a r c o u r t u n e pe t i te é t endue de t e r ra in , 

mais q u e la disette p e u t forcer à en t r ep rendre 

de longs voyages. Dans tous les pays du Nord, 

il arr ive bien plus r é g u l i è r e m e n t qu ' en Al lema

gne . On le t rouve p re sque tous les hivers dans 

les forêts de la Russie , de la Po logne , d u s u d de 

la Scandinavie . 

En Al lemagne , il ne se m o n t r e que très- i r ré

gu l i è remen t , aussi lu i a-t-on a t t r ibué le n o m b r e 

cabal i s t ique sept, et c'est dans le peuple u n e 

opinion r eçue , qu ' i l n 'appara î t q u e tous les sept 

ans . Géné ra l emen t , les j a seu r s chassés par les 

froids du Nord nous a r r ivent dans la de rn iè re 

moi t ié de n o v e m b r e , pour nous qu i t t e r au c o m 

m e n c e m e n t de m a r s , quelquefois plus tôt. que l 

quefois p lus t a r d ; ce qui a p u faire c ro i re que 

que lques -uns ont pu n iche r dans no t r e p a y s ; 

mais nous savons m a i n t e n a n t q i e le j a seu r 

c o m m u n ne se rep rodu i t q u ' à la lin du prin

t e m p s . 

P e n d a n t leur séjour hors de leur pa t r i e , les 

i j a s e u r s vivent en bandes plus ou m o i n s nom

breuses , et d e m e u r e n t dans une région aussi 

long temps qu' i ls t rouven t à s'y nour r i r . Il arr ive 

qu 'on en r encon t r e un grand n o m b r e d a n s tel en

droit où, les hivers p récédents , ils avaient fait de 

ra res appar i t ions . On les y voit des semaines , 

des mois en t ie r s , e t p r o b a b l e m e n t ce fait se re

produi ra i t plus souvent , si tou t le m o n d e ne chas

sait imp i toyab lemen t c~'s ê t res inofl'ensifs. 

On les tue pour leur beau p lumage , peu t -ê t r e 

aussi les gens grossiers de la campagne les dé t ru i 

sent-ils pa r suite d 'ancien nés supers t i t ions . A u t r e 

fois on n e savait pas expl iquer l eur a r r ivée à des 

époques i r régul ières : on croyai t qu ' i l s é ta ient les 

avan t -coureurs de guer res t e r r i b l e s , de famines, 

de pestes , des fléaux les plus divers ; on ne pouvait 

donc les voir d 'un bon œil , el on ne se faisait 

nul s c rupu le de les ex t e rmine r . En généra l , on ne 

leur accorde plus au jou rd ' hu i ce don p r o p h é t i 

q u e ; cependan t la supers l i l ion n 'es t pas pa r tou t 

c o m p l è t e m e n t é t e i n t e , et elle t rouve encore à 

s 'exercer dans cer ta ins endro i t s p o u r ce qu i r e 

garde l 'espèce don t il est ques t ion . 

C o m m e tous l e s o i s e a u x d u N o r d , l e j a s e u r d ' E u -

rope , au m o m e n t où il arr ive chez nous , para î t 

s lup ide , ou p lu tô t sans déf iance. Ce n 'es t pas un 

êt re agile ; il est au con t ra i re l en t et paresseux ; 

il ne songe qu ' à m a n g e r , et n e qui t te q u ' à r e 

gret la place qu' i l s'est une fois chois ie . Il p o i s s e 

la hardiesse j u s q u ' à s 'établir dans les vil lages, 

dans les villes, s'il y t rouve de quoi se n o u r r i r , 

e t ne s ' inquiète n u l l e m e n t de la présence d e 
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l ' h o m m e . Mais il n 'es t pas aussi sot qu ' i l le p a 
raî t : q u a n d il a été poursuivi que lques fois, il 
devient craintif et défiant. Il d e m e u r e en bons 
rappor t s avec les au t res oiseaux, o u p lu tô t en 
parfaite indifférence; car il ne s 'occupe a u c u n e 
m e n t d 'eux. Il vit en société avec ses semblables , 
ce que font d 'a i l leurs , en hiver, presque tous les 
oiseaux m i g r a t e u r s . On voit, d 'o rd ina i re , tou te 
une bande p e r c h é e sur un m ô m e a rb re . Beau
coup des individus qui la composen t se t i ennen t 
sur la m ê m e b r a n c h e , les mâ le s , d e préférence , 
sur les r a m e a u x les p lus élevés, et y d e m e u r e n t 
parfa i tement i m m o b i l e s . C'esL le soir et le m a t i n 
qu ' i l s m o n t r e n t le plus d'activité ; ils volent de 
côté et d ' au t r e , p o u r c h e r c h e r leur n o u r r i t u r e ; 
ils visitent tous les a rb re s , tous les bu issons 
chargés de baies . R a r e m e n t , on les voit à t e r r e , 
et encore n ' e s t - ce que quand ils s ' abreuvent ; ils 
y saut i l lent l o u r d e m e n t , ma lad ro i t emen t , et n 'y 
res ten t j ama i s long temps . Dans les b r a n c h e s , ils 
g r impen t avec b e a u c o u p d 'agi l i té . L e u r vol est 
aisé et r ap ide . Tan tô t , ils d o n n e n t des coups 
d'aile précipi tés , t an tô t ils é ta len t l a r g e m e n t 
leurs ailes. Il en résu l t e q u ' e n volant l 'oiseau 
décr i t des l ignes l o n g u e m e n t ondulées , s 'élevant 
quand il ba t des ailes, s 'abaissant q u a n d il les 
tient immobi les , ;\ demi repl iées . 

Le cri d 'appel du j a s e u r est u n tr i l le assez 
s ingul ier , difficile à noter . Mon pè re le c o m 
pare au g r incemen t d 'une roue de voi ture mal 
graissée, et cet te compara i son me semble b ien 
choisie. Parfois , il fait e n t e n d r e u n sifflement 
qui ressemble , dit N a u m a n n , au b ru i t q u e l 'on 
produi t en soufflant d o u c e m e n t dans u n vase 
c r e u x ; ce semble ê t re son cri de t endresse . 
Son chan t est faible, peu r e m a r q u a b l e , mais 
l 'oiseau le lance avec feu. Les femelles chan t en t 
p resque aussi b ien que les m â l e s ; toutefois , elles 
y me t t en t moins d ' a rdeu r . Ceux-ci , en hiver , ne 
laissent pas passer un rayon de soleil sans le 
saluer de leur voix joyeuse . 

Il n 'est pas dou teux que le j a s e u r ne soit sur
tou t insect ivore. En é té , les essaims de m o u c h e s , 
si n o m b r e u x dans sa pa t r ie , fo rment sa p r inc i 
pale n o u r r i t u r e . E n hiver, il est bien forcé de se 
con ten te r de ce qu ' i l t rouve , et il m a n g e alors 
des baies et des fruits sauvages de t ou t e espèce . 
Il chasse les mouches c o m m e les musc icap idés , 
e t cueil le les baies sur des b r anches , ou les r a 
masse sur le sol. Il est assez s ingulier , q u ' e n 
captivité, cet oiseau ne paraisse faire a u c u n e 
a t ten t ion aux insecLes. « Les grives, dit Nau
m a n n , ne sont j a m a i s aussi h e u r e u s e s que 
lorsqu 'on leur donne que lques inse"tes ; il n ' e n 

est pas de m ê m e pour le j a s e u r , et souvent on 
voit des m o u c h e s se poser t o u t t r anqu i l l emen t 
su r son bec. De tous les j a seurs que j ' a i appri
voisés, pas un seul ne loucha i t aux insectes, aux 
larves, aux vers . » Il en est a u t r e m e n t en l iber té , 
c o m m e n o u s le d é m o n t r e n t des observations 
récentes . Le j a s e u r c o m m u n est d 'une voracité 
incroyable ; en h iver , il m a n g e c h a q u e j o u r 
plus q u e son p o i d s ; et il est p robab le qu ' en été 
il n 'es t pas p lus sobre . En capt ivi té , il en devient 
i n s u p p o r t a b l e ; on le voit t ou t e la j ou rnée à côté 
de sa m a n g e o i r e , n ' i n t e r r o m p a n t ses repas que 
pour faire sa digest ion. 11 rend ses a l iments à 
moi t ié d igérés , et, si on ne net to ie pas so igneu
s e m e n t sa cage, il avale ses e x l r é m e n t s . 

J u s q u ' à ces de rn iè res années , on ignora i t 
ab so lumen t le m o d e de r ep roduc t i on du j a s eu r . 
On a p lus ieurs fois p r é t e n d u , sans preuves suf
fisantes, que que tques pai res , res tées d a n s nos 
con t rées , y avaient n i ché . P lus t a r d , on s'est con
va incu que cet oiseau ne se r ep rodu i sa i t j a m a i s 
q u e dans les con t rées les p lus sep ten t r iona le s ; 
c ependan t , les voyageurs ne nous a p p r e n a i e n t 
r i en à ce su je t . Ce n e fut q u e le 16 ju in 1857, 
q u ' u n Angla is , Wol ley , découvr i t un nid et des 
œufs de j a s eu r s . Quelques années auparavan t , 
cependan t , ses chas seu r s en avaient déjà t rouvé . 

! Wol ley avait résolu de n e pas r e l o u r n e r en 
Angle te r re sans ce nid, et il n ' épa rgna ni pe ine , 
ni a rgen t p o u r a t t e i n d r e son b u t . Après que 
l'on eu t t rouvé les p r e m i e r s n ids , la moi t ié de 
la popula t ion de la Laponie se mi t à en c h e r 
cher , et dans l 'été de 1858, on avait recueil l i 
p lus de six cen ts œufs . 

Le nid, toujours établi sur un pin , repose parmi 
les b r a n c h e s , à une assez faible élévation du sol. 
Il est p r e sque e n t i è r e m e n t cons t ru i t de l ichens ; 
l 'excavat ion en est p ro fonde , e t tapissée de t iges 
d ' he rbes et de p l u m e s . La pon te a lieu dans la 
p r e m i è r e qu inza ine de j u i n . Chaque couvée est 
de 4 à 7 œufs ; le plus o rd ina i r emen t , ces œufs 
sont b leuâ t res ou d ' un bleu r o u g e â l r e , semés de 
points épars , b r u n clair , b r u n foncé, noirs ou 
violels . Ces pe in t s sont p lus serrés a u t o u r du gros 
bout , où ils fo rment c o m m e u n e sor te de cou
r o n n e . 

C h a s s e . — E n hiver , il n 'est pas difficile de 
p r en d re des j a seurs . « Q u a n d une bande arr ive 
dans u n endroi t où on a t endu des collets, dit 
N a u m a n n , b ien peu é c h a p p e n t à ces engins . Us 
vont d ' une t e n d u e à l ' au t re , j u squ ' à ce qu ' i l s se 
p r e n n e n t , e t souvent il arr ive que deux s 'é t ran
glent dans le m ê m e collet ; ils voient leurs cama
rades p e n d u s et mor t s , cela ne les e m p ê c h e pas 
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d ' accour i r à l 'appât , p o u r en p r e n d r e leur part . 

On les cap ture aussi en g rande quan t i t é dans 

des t r appes , c o m m e les grives, et on les y at t i re 

à l 'aide d ' u n a p p e a u . Mais l 'oiseleur doi t savoir 

profiter du m o m e n t ; s'il a t t end qu' i ls se soient 

rassas iés , ils s 'envolent l 'un après l ' au t r e et vont 

se percher su r un a r b r e voisin, où ils d e m e u r e n t 

j u squ ' à ce qu ' i l s a ient faim de n o u v e a u , ce qui 

ne ta rde g u è r e . Us ne rev iennent cependan t plus 

qu ' i so lémeut pour visi ter la t r a p p e , et c'est à 

peine alors si l 'on peu t en p r end re que lques -uns 

du m ê m e coup . Les au t re s s 'envolent, mais sans 

s 'éloigner b e a u c o u p . A pe ine l 'oiseleur a-t-il 

relevé de nouveau son piège et s 'est il caché , 

qu' i ls rev iennent . Il m ' a semblé que ces oiseaux 

sont encore moins défiants en hiver qu ' en a u -

t o m m e , saison pendan t laquel le ils t rouven t 

une n o u r r i t u r e plus a b o n d a n t e . 

K Qu 'on place des col lets , amorcés avec des 

baies de sorbier s u r des buissons de sureau , 

couverts de tous leurs fruits, on y p r e n d r a a u 

tant de j a seu r s q u e dans un endroi t où ne se 

trouve a u c u n f ru i t ; ceci prouve c o m b i e n ces oi

seaux préfè ren t les fruits du sorbier à ceux du 

sureau . » 

C a p t i v i t é . — L e j a seur c o m m u n suppor t e 

BREHM. 

t rès-bien la capt ivi té . Quand on le m e t e n 

cage, il c h e r c h e une issue p o u r s ' é ch ap p e r ; mais 

au b o u t d 'un ins tant , il se s o u m e t à son sort , 

dévore les baies d o n t on a ga rn i sa m a n g e o i r e 

e t reste t r anqu i l l e . Lu i donne- t -on des baies avec 

la pâ tée des grives, il m a n g e le tou t , et finit 

par se con ten te r de cet te pâ tée seu le . 

Mais il est bien moins difficile à n o u r r i r q u e 

les grives, ca r il se con ten te souvent de pa in 

b lanc ou de semoui l le r amol l i e dans l 'eau, de 

son délayé éga l emen t dans de l ' eau , de l égumes 

cui ts , de p o m m e s de t e r r e , de sa lade , e t c . Il ne 

r éc lame donc pas de g r a n d s soins . Ce qu' i l lui 

faut, avant t o u t , c 'est u n e n o u r r i t u r e a b o n 

d a n t e . 

C o m m e il est toujours pais ible , il n e souille 

pas son p l u mag e soyeux, qu i res te c o n s t a m m e n t 

lisse et br i l lant , et il c h a r m e son ma î t r e par ses 

m œ u r s douces et t r anqu i l l e s . 

Il fait s u r t o u t b ien dans une g r a n d e vol ière , 

et vit en t r è s -bons r appor t s avec les au t r e s o i 

seaux. On a conservé h u i t ou dix ans que lques 

jaseurs d ' E u r o p e ; mais la p lupa r t ne passent 

pas le p r e m i e r é té . 

III — 290 
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LES P I P R 1 D Ë S — PIPRM. 

Die Schmuckvôgel, the Pipnnae. 

C a r a c t è r e s . — Les p ipr idés , o iseaux élégants 

ou sat inés , c o m m e on les a aussi appelés , for

m e n t une seule fami l le ,d ' après les uns ; p lus i eu r s 

familles, d 'après les a u t r e s . Us o n t tous un p lu 

m a g e soyeux et r i c h e m e n t coloré . L e u r taille 

est g é n é r a l e m e n t p e t i t e ; bien peu d ' en t r e eux 

éga len t celle d 'un pigeon o rd ina i re . Ils ont le 

corps r amassé , les ailes cour tes ou m o y e n n e 

m e n t l o n g u e s ; la q u e u e c o u r t e ; le bec peti t , 

large à la base , r e c o u r b é e t é c h a n c r é à l 'extré

mi té ; les tarses assez longs , les doigts c o u r i s ; 

le p l u m a g e abondan t , mais ser ré , de cou leu r 

différente su ivant l 'âge et le sexe. 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les p ipr idés 

hab i t en t l 'Amér ique , le sud de l'Asie et la Nou
velle Hol lande. 

Blu-urs , h a b i t u d e s e t r é g i m e . •—• Us vivent 

dans les forêts, su r tou t dans celles qui sont en 
plaine ; que lques-uns cependan t s 'établissent sur 
les coll ines ou pa rmi les rochers ; mais tous 
évitent les lieux déboisés . La p l u p a r t vivent pa r 
pet i tes t roupes dans la c ime des a rbres les p lus 
élevés. Ce n 'es t qu ' au m o m e n t des a m o u r s q u e 
les couples se forment et s ' isolent. 

Les p ipr idés se font r e m a r q u e r par la beau t é 
de leur p l u m a g e et la s ingular i té de l eu r voix. 
Beaucoup sont très-vifs, et toujours en m o u v e 
men t ; il en est q u i , au m o m e n t des a m o u r s , 
exécu ten t des danses t rès-s ingul ières . Leurs sens 
sont b ien développés ; l eur in te l l igence, au 
moins chez la p lupar t des espèces , est assez 
par fa i te . 

Us se n o u r r i s s e n t p r i n c i p a l e m e n t , q u e l q u e s -
u n s m ê m e exclus ivement , de frui ts , et ils en 
avalent qui ont quelquefois un volume cons idé
rable : « Dans un épais bu isson , r acon te Kitt l i lz , 
je surpr i s un jour un m a n a k i n qu i sembla i t 
vouloir se cache r ; il s 'envola l o u r d e m e n t à 
q u e l q u e s p a s ; je le t i ra i , mais p r e s q u e à bout 
p o r t a n t , ce qu i e n d o m m a g e a son p l u m a g e . 
Lorsque j e l 'ouvris, je fus surpr i s de t rouver son 
es tomac é n o r m é m e n t d is tendu, r empl i d ' une 
masse d u r e , s p h é r i q u e , que j e r e c o n n u s pour 
être les débr is d 'une noix de coco, don t les a u 
tres par t ies , plus mol les et déjà d igérées , for
ma ien t une masse b leuât re . J e m'expl iqua i la 
lourdeur de l 'oiseau, mais sans c o m p r e n d r e com

m e n t u n e b o u c h é e vo lumineuse avait pu fran
chir l 'œsophage . 

Ce doit ê l re t r è s - s ingu l i e r , de voir l 'oiseau 
faire un tel r e p a s , le corps qu ' i l avale é tant 
p re sque aussi gros que lui . Il est probable que 
sa bouche est suscept ible de se di la ter c o m m e 
celle des se rpen t s , et que le suc gas t r ique est 
capable d ' a t t aque r et de digérer des graines 
aussi co 'ossa les , sans qu 'e l les a ient été préala
b l emen t ramol l ies dans le j a b o t , ou usées par 
l'effet des con t rac t ions de l ' e s tomac . » 

Certains p ipr idés se nour r i s sen t aussi d ' in-
sec les . T s c h u d i , en pa r l an t de l 'espèce qu ' i l a 
observée au P é r o u , dit q u e ces oiseaux font con
t inue l l emen t la chasse aux insectes ; mais ils 
m a n g e n t encore des baies et des g r a i n e s . 

L E S R E P I C Ó L E S — RU PICOLA. 

Die Klippenvôgel, ihe Codes of the Rock. 

C a r a c t è r e s . — Les rup ico les q u ' o n n o m m e 

aussi coqs-de-roches, doivent ê l re mis au premier 

r a n g ; ils sont les plus g rands de cet te famil le . 

Us ont le corps épais , les ailes longues et ob

tuses , la qua t r i ème p e n n e dépassan t les a u t r e s ; 

la q u e u e c o u r t e , l a r g e , t r o n q u ée à angle droit 

et recouver te pa r les longues p l u m e s du crou

p ion ; les tarses forts et épais , les doigts longs, 

les ongles robus tes , longs , assez r e c o u r b é s ; le 

p l u m a g e a b o n d a n t et t rès - fourni ; les p lumes du 

dos larges et t ronquées ; celles du front, du som

m e t de la tête et de l 'occ iput relevées en forme 

de crê te . 

LE RUPICOLE ORANGÉ — IiVPlCOLÂ CIIOCEÂ, 

D u s Klippeuhuhn, the Cock of the Rock. 

C a r a c t è r e s . — Des que lques espèces ac tue l 
l ement connues , c o m m e a p p a r t e n a n t à ce genre , 
le rupicole orangé (fig. 168) est celle qui a été le 
m i e u x observée . Le mâle a un p l u m a g e m d ' u n 
j a u n e orangé vif, les p l u m e s de la c rê te bordées 
d 'un rouge pou rp re foncé ; les couver tu res su
pér ieures des ailes, les rect r ices et les rémiges 
d 'un b r u n rougeâ t r e , ces de rn iè res bordées de 
j a u n e et t ache tées de blanc vers le mi l i eu ; l'iris 
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d'un j aune -o range ; le bec j a u n e pâ l e ; les pal les 

couleur de chai r j a u n â l r e . 

La femelle el les j eunes sont d 'un b r u n u n i 

forme; leur c rê te est p lus pet i te ; les rémiges 

sont u n i c o l o r e s ; les couver tu res infér ieures de 

l'aile sont rouge-orange , eL les p l u m e s de la 

queue et du c r o u p i o n d 'un rouge b r u n clair . 

Le mâle a 33 cent , de long ; l 'aile pliée m e 

sure 19 cen t . , et la queue 11 . La femelle est 

de 5 cent, environ plus peti te que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le rup ico le 

orangé vit dans les par t ies des m o n t a g n e s de la 

Guyane, et du nord-es t d u Brésil , q u ' a r r o s e n t 

des r ivières. 

m œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il se t ient 

dans les forêts e t les vallées, tou jours au voisi

nage des roche r s . On ne le t rouve po in t dans la 

p la ine . Les chutes d 'eau semblen t I 'at l i rer , e t 

plus une vallée est ravinée, plus il parai t s'y 

plaire. En ju in et en jui l le t , il qu i t te les r o c h e r s , 

pour descendre dans la forêt et y c h e r c h e r des 

fruits de cer ta ins a rb res . 

P lus ieurs na tura l i s tes nous ont fait conna î t r e 

les m œ u r s de ce s ingul ier oiseau, mais c'est à 

I l u m b o l d t e t aux deux S c h o m b u r g k q u e nous en 

devons les détai ls les plus c i rcons tanc iés . H u m -

boldt l 'observa sur les bo rds de l 'Orénoque , les 

deux S c h o m b u r g k dans la Guyane angla ise , 

sur les m o n t a g n e s rocheuses de Canuku et su r 

les roche r s de grès du "Wesnamu; sur ces deux 

poinls , les rupicoles é ta ien t t r è s -nombreux , vi

vaient en familles, e t s embla i en t fuir la société 

des au t re s o iseaux. « Nous grav îmes p é n i b l e 

men t , di t Richard S c h o m b u r g k , u n e h a u t e u r 

e sca rpée ; des blocs de grani l , couver ts de 

mousses e t de fougères , r e n d a i e n t le c h e m i n 

presque i m p r a t i c a b l e ; nous a r r ivâmes à un peti t 

plateau dégarn i d 'herbes et de buissons . Les 

lud iensme firent signe de me faire et de me cache r 

dans un buisson, où ils se glissèrent aussi sans 

faire aucun b ru i t . Au b o u t de que lques m i n u 

tes, j ' e n t e n d i s à une cer ta ine d i s tance un cri 

semblable à ce lui d ' un j e u n e c h a t ; c 'é tai t , à 

ce que j e supposai , la voix d 'un q u a d r u p è d e . 

Les dern iers sons n 'en é ta ien t pas encore éteints 

q u ' u n de mes Ind i ens y répondai t , en imi tan t ce 

cri à s'y m é p r e n d r e . La p r e m i è r e voix se fit de 

nouveau e n t e n d r e , mais plus près cet te fois, el 

bientôt j ' e n t e n d i s les cris r e ten t i r de tous côtés . 

Mes Ind iens m 'ava i en t avert i de me teni r prêt 

à t irer ; n é a n m o i n s , je fus te l l ement saisi à 

la vue d u p r e m i e r r u p i c o l e , que j ' oub l i a i de 

faire feu. D 'un vol aussi rap ide q u e celui de 

la bécasse , ces superbes oiseaux sor ta ient des 

buissons, se posa ient un ins tan t , che rcha i en t 

leur c a m a r a d e , d o n t le cri d 'appel les avait a t l i rés , 

et , une fois leur e r r eu r r e c o n n u e , disparaissaient 

au p lus vile. Nous fûmes assez heu reux pour en 

tue r sept . J 'avais enfin des rupicoles , mais j e 

n 'avais pas encore été le t émo in de leurs danses , 

dont m o n frère et mes Indiens m 'ava ien t tant 

par lé . 

« Après u n voyage pénible de plus ieurs j o u r s , 

nous finîmes par a t t e indre un endroi t où ce 

spectac le devait nous ê t re réservé. P e n d a n t une 

hal te que n o u s fîmes, n o u s en t end îmes près de 

nous les cris d 'appel de p lus ieurs rup ico les , deux 

Ind iens aussi tôt s 'avancèrent en r a m p a n t . L 'un 

ne ta rda pas à reveni r , et fit c o m p r e n d r e par si

gnes q u e je devais le suivre , ce à quoi j ' obé i s 

sans larder , Nous fîmes environ mil le pas en 

r a m p a n t avec la plus g rande p r u d e n c e : j ' a 

pe rçus soudain le second Indien couché sur le 

sol, et le p lumage orange des rup ico les br i l ler au 

mil ieu des buissons . T o u t e une b a n d e de ces oi

seaux étai t en t ra in de danser sur un é n o r m e ro

cher , et j e ne puis dire avec quel le jo ie j e fus 

témoin de ce spectacle si dési ré . Su r les bu issons 

des a l en tour s , se t rouvaient envi ron une v ing

ta ine de spec ta t eu r s , mâles et femel les ; sur , le 

roche r m ê m e , était un m â l e , qui le pa rcoura i t 

en tous sens , en exécu tan t les pas et les m o u v e 

men t s les plus su rp renan t s . Tan tô t il ouvra i t ses 

ailes à moi t ié , je ta i t sa tête à droi te e t à gauche , 

gra t ta i t la pierre de ses pa t tes , sau ta i t sur place 

plus ou moins l é g è r e m e n t ; t an tô t , il faisait la 

roue avec sa q u e u e , e t d 'un pas grave se p r o 

mena i t fièrement tout au tour du r o c h e r , j u s 

qu ' à ce q u e , fat igué, il fît e n t e n d r e un cri diffé

r en t de sa voix ord ina i re et s 'envolât sur une 

b r a n c h e voisine. Un a u t r e mâ le vint p r e n d r e sa 

p l ace ; il m o n t r a aussi tou te sa grâce , t ou l e sa 

légèreté , et finit, lui aussi , par céder la place à 

un t ro i s ième . » Richard S c h o m b u r g k ajoute 

que les femelles assistent sans se lasser à ce 

spectac le , et que , q u a n d le mâle revient fatigué, 

elles poussen t u n cri , une sor te d 'applaudisse

m e n t . 

« Sous le c h a r m e de ce que je voyais, con t i nue 

Richard S c h o m b u r g k , je n'avais pas r e m a r q u é 

les apprê t s meur l r i e r s de mes Ind iens , deux 

coups de feu dét ru is i rent le c h a r m e . Toule la 

bande s'envola en désordre , laissant q u a t r e 

mor t s sur le ca r reau . » 

Cette sorte de danse ne peut t r ês -ce r la ineu ien t 

ê t re comparée q u ' a u x combats a m o u r e u x des 

au t res oiseaux, c o m m e ceux-c i , elle a lieu en 

l ' h o n n e u r des femelles. La r ep roduc t ion des 
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rupicoles ne semble pas liée à cer ta ines saisons ; 
S c h o m b u r g k vit b ien , en avril , en ma i et en 
d é c e m b r e , de j e u n e s o iseaux que des Indiens 
venaient de dén i che r ; mais , d 'un a u t r e cô té , 
c o m m e c'est en mar s que leur p l u m a g e est le plus 
beau , on peut dire que le p r i n t e m p s est la sa i 
son p e n d a n t laquel le la p lupa r t se r ep rodu i sen t . 

Le n id d u rupico lc o rangé est é tabl i , d 'après 
Al. de Humbold t , le long des parois des roche r s , 
dans l e s crevasses des blocs de grani t , si c o m m u n s 
le long de l 'Orénoque , où ils fo rment de n o m 
breuses chu tes d ' e a u ; d 'après S c h o m b u r g k , c'est 
éga lemen t dans des fentes et des crevasses d e 
roche r s qu ' on le t rouve ; il y est fixé c o m m e u n 
n id d 'h i rondel le et collé à la p ie r re avec de la r é 
s ine . Le m ê m e nid semble servir p lus i eu r s an
nées ; après chaque couvée , la couche i n t é r i e u r e , 
composée de r ac ines , de fibres végétales , de 
p l u m e s est renouve lée , et l ' ex té r i eu r est endui t 
de rés ine. Dans cer ta ines crevasses , on t rouve 
p lus ieurs nids l ' un p rès de l ' au t r e , ce qu i p rouve 
combien ces oiseaux sont sociables . C h a q u e cou
vée est de deux œufs b lancs , couver t s de po in t s 
no i r s , e t u n peu plus g rands q u e des œufs de 
p igeon . Les frui ts , don t se nour r i s sen t exclusi
v e m e n t les adul tes , sont aussi la n o u r r i t u r e des 
j e u n e s . 

Captivité. — Les rupicoles captifs para i s 
sent ê t re les oiseaux favoris des Ind iens . Dans le 
P a r a r u m a , on en offrit à de H u m b o l d t . Us é ta ien t 
dans de pet i tes cages, fort jo l ies , faites en tiges 
de feuilles de pa lmie r s . S c h o m b u r g k vit souvent 
des j eunes appr ivoisés , mais j a m a i s il ne vit c ap 
tif un mâle d a n s tou te la sp l endeur de son p lu 
m a g e . Il croi t pouvoir en conc lu re que le r u p i -
cole ne suppor te pas faci lement la capt ivi té . 

Usages et produits. — L e s Ind iens tuen t bien 
plus de ces oiseaux qu ' i l s n ' en p r e n n e n t de vi
van t s . Leurs peaux sont pa r tou t t r è s -e s t imées ; 
les na ture l s en font des p a r u r e s , e t , dans ce r 
ta ines c é r é m o n i e s , l ' e m p e r e u r du Brésil po r t e un 
m a n t e a u fait de p l u m e s de rup ico les . D'après 
S c h o m b u r g k , les Ind iens de cer ta ins pays doivent 
fournir c h a q u e année , c o m m e impôt , telle q u a n 
t i té de ces peaux ; il en résu l te q u e le n o m b r e de 
ces oiseaux va con t inue l l emen t en d iminuan t . 

Leur chair est dél icate , mais elle a u n e cou
leur r o u g e - o r a n g e assez (singulière. 

LE RUPICOLE DU PÉnOU — UV PICOLA PERUVIANA. 

The Peruvian Cock vf the Rock. 

Caractères. — Cette espèce diffère du rup ico le 

orangé par u n e taille plus forte, une queue plus 

longue e t par ses c o u l e u r s : elle est d 'un orangé 

vif c o m m e la p r é c é d e n t e , mais les rect r ices et 

les r é m i g e s sont d 'un noir profond ; les m o y e n 

nes couver tu res supér i eu res des ailes sont d 'un 

gris cendré clair , e t la h u p p e est d ' u n e couleur 

uniforme et sans ce rc le . 

Distribution géographique. — Ce r u p i c o l e , 

c o m m e l ' i nd ique le n o m spécif ique qu'i l p o r t e , 
habi te le P é r o u et p r o b a b l e m e n t u n e par t ie du 
Mexique. 

Mœurs, habitudes et régime. — Le rupicole 
du P é r o u n e p a r a î t pas avoir les m ê m e s hab i 
tudes q u e le rup ico le o rangé ; il n e vit que su r 
l e sa rb re s , et ne para î t point danse r . « J ' a iohse r -
vé, dit Tschud i , p lu s i eu r s cen ta ines de ces oi
s e a u x ; jamais j e n ' e n ai vu un seul , posé sur un 
rocher ou su r la t e r r e ; je n e les ai j a m a i s a p e r 
çus que su r les a rb res . Us vivent en société ; 
parfois, ils ar r ivent en g randes bandes , e t s'a
ba t ten t , en cr ian t , su r les a r b r e s ; il est alors fa
cile de les t u e r . L 'espèce se n o u r r i t de ba ies . » 

D'après Goudot , le rup ico le du P é r o u n i che 
dans les I égers enfoncements offerts p a r l e s anfrac-
tuosi tés des roche r s coupés à p i c , où se t rouven t 
encaissés les to r r en t s . » C'est tou jours au bord 
des eaux , di t - i l , q u e j ' a i vu ces n i d s , qui ont de 
qua t re à c inq pouces de d i a m è t r e . Ils sont for
més de filaments de rac ines chevelues , entrela
cés en t r e eux et mêlés d 'un peu de t e r r e ou de 
b o u e , p l u s p a r t i c u l i ô r e m e n t à l apa r t i e infér ieure . 
La pon te est de deux œufs, d ' un t iers plus peti ts 
que ceux des poules , d 'un b lanc sale et i r r égu
l i è r emen t tachetés d 'un m é l a n g e de b r u n jau
nâ t re et de gris violacé. Ces taches sont plus 
nombreuses et plus r a p p r o c h é e s près du gros 
b o u t . La femelle couve en avri l . » 

L E S M A N A K 1 N S — PIPRA. 

Die Ziervôgel, Ihe Manakins. 

Caractères. — Le genre m a n a k i n renferme 
un grand n o m b r e de peti ts o iseaux, qu i ont les 
aileset la q u e u e cour tes et u n p l u m a g e vive
men t co lo ré . Ils on t le bec cour t et é levé, à a rê te 
plus ou mo ins sai l lante et angu leuse , c o m p r i m é 
dans sa moi t ié a n t é r i e u r e , et p ré sen tan t une lé
gère é c h a n c r u r e en avant de son c roche t t e r m i 
n a l ; les ai les, fermées , dépassen t un peu la r e 
ciñe de la q u e u e ; les p r e m i è r e s des r émiges pri
mai res sont t r è s - aminc ie s à l eu r e x t r é m i t é ; la 
q u e u e est c o u r t e , t an tô t t r o n q u é e à angle droi t , 
t an tô t con ique et po in tue , les p e n n e s méd ianes 
é t an t de b e a u c o u p les p lus l ongues ; les tarses 
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L E S M AN A K IN S. 621 

Fig. 109. Le Rupicole orangé (p. 624]. 

sont m inces et élevés, les doigts cour t s , le doigt 
externe et le doigt i n t e r n e soudés dans la moi t ié 
de leur l ongueur . L e p l u m a g e es tassez ser ré , sur
tout dans la région frontale, et les bo rds de la 
cavité bucca le sont couver t s de soies ra ides . 
Chez les mâ les , le no i r est la cou leur fondamen
tale, mais ce r ta ines par t ies du corps p résen ten t 
les teintes les plus vives. Les femelles on t p r e s 
que toutes un p l u m a g e vert-gris assez un i fo rme . 
Les j eunes leur r e s semblen t p lus ou m o i n s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les ma-

nakins sont p ropres à l ' A m é r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — P a r l eu r s 

m œ u r s , Jeur gen re de vie, les m a n a k i n s r a p 
pellent beaucoup les mésanges . Ils vivent par 
p a i r e s o u p a r pet i tes t roupes , s au ten t de b r a n c h e 
en b ranche , ne volent ni loin ni h a u t . Ils sont 
gais et toujours en m o u v e m e n t . C o m m e beau 
coup d 'au t res oiseaux des forêts vierges, ils r e 
cherchen t les lieux h u m i d e s , évitent les clai
r ières, les bo rds des fleuves dégarn is d ' a r b r e s . 

' Le ma t in , on les voit r éun i s par pet i tes bandes , 
souvent m ê m e mêlés à d ' au t res o i seaux; vers 
midi , ces b a n d e s se sépa ren t , c h a c u n va cher 
cher la sol i tude e t les l ieux les plus o m b r a g é s . 

| Le chant de ces oiseaux n'offre r i en de par t i cu

lier ; c o m m e le dit P œ p p i g , ce n 'es t q u ' u n faible 

gazou i l l ement , mais t r è s -ag réab le à e n t e n d r e ; 

l eu r cri d 'appel est un sifflement qu ' i l s r é p è t e n t 

p lus ieurs fois de su i t e . 

Ils se nour r i s sen t de fruits et d ' insec tes ; cer 

ta ines espèces m a n g e n t s u r t o u t des baies et , 

pour s 'en p r o c u r e r , elles a r r iven t j u s q u ' a u p r è s 

des habi ta t ions . « A l ' e m b o u c h u r e d u B a u m a , 

di t S c h o m b u r g k , u n figuier aux fruits m û r s se 

t rouvai t t ou t près de no t re c a m p e m e n t ; tou te 

la j o u r n é e , ces c h a r m a n t s oiseaux y venaient 

che rche r des figues, pour assouvir l eur faim, a 

C'est là tou t ce que nous pouvons dire de g é n é 

ral des m a n a k i n s . Tous les voyageurs s emblen t 

avoir p lus a d m i r é leur p l u m a g e qu 'obse rvé leur 

genre de vie . 

I J e m e borne ra i à déc r i r e les espèces les plus 

impor tan tes , su r lesquel les on a r é c e m m e n t 

! établi divers genres . 
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LE MANAKIN A LONGUE QUEUE — VIVRA 
{CHIROXII'IIIA) CAVO AT A. 

Der langschicà'izi^e Manakin, the luWjlaUed Manakin. 

Sous lu n o m de chiroxiphia (ailes en épée) , 

Cabanis a réuni les m a n a k i n s d o n t les rec

tr ices m é d i a n e s , surLoul chez le m â l e , sont 

p ro longées en b r ins . 

Caractères. — Le m a n a k i n à longue q u e u e 

est b leu de c ie l ; avec le front et le s o m m e t de 

la te te rouges ; les joues , le cou, les ai les , la 

q u e u e noi rs , les deux pennes cauda les m é d i a n e s 

exceptées , qui sont b l eues . 

La femelle et les j e u n e s sont d 'un ver t u n i 

fo rme ; les pennes des ailes et les ex t rémi tés des 

pennes caudales seules sont b r u n â t r e s . L 'œi l est 

b r u n foncé , le bec b run - rougeâ t r e c l a i r ; les 

pa t tes sont cou leur de chair b r u n â t r e . 

Le mâ le a 18 cent , de long et 28 cen t , d 'en

vergure ; l 'aile p l iée m e s u r e 8 cen t . , et la 

q u e u e 7. La femelle est un peu plus pe t i t e . 
Mœurs, habitudes et régime. — « D a n s les 

épaisses forêts de la province de Bahia , di t le 
•prince de W i e d , j ' a i souvent r e n c o n t r é des 
bandes de ces o i seaux ; dans les aut res con t rées , 
je ne les ai t rouvés , que par pa i res . Us se t i ennen t 
su r les a rbres les p lus élevés, et sur les buissons. 
D 'un na tu re l craintif, ils se cachen t dès q u e se 
m o n t r e le chasseur , mais le sifflement bref qu ' i ls 
font e n t e n d r e les t r ah i t . 

([ Au c o m m e n c e m e n t de m a r s , j e t rouvai une 
femelle qui couvait . Son n id , établi sur un a r b r e 
peu élevé et à la bifurcation d 'une b r a n c h e , 
c o m p l è t e m e n t à découver t , étai t très-petit , plat , 
g ros s i è remen t const rui t avec des br indi l les , des 
h e r b e s , de la la ine , des mousses , et renfe rmai t 
deux œufs assez g r ands , d 'un j a u n e gr isâ t re , à 
points clairs , m a r q u é s a u gros bou t d ' une cou
ronne de taches b runes . » 

Au dire de Burmei s t e r , on n e r e n c o n t r e j a 
ma i s ce m a n a k i n près des habi ta t ions . 

LE MANAKIN T U E — VIVRA PAROELA. 

Der Tija. 

Caractères. — D'aut res espèces ont les r e c 
t r ices éga les . Te l est le lijé des Brési l iens. Le 
mâle est noi r de c h a r b o n ; il a le dos b leude , 
ciel, la tê te s u r m o n t é e d 'une h u p p e fourchue 
d 'un rouge de sang s u p e r b e ; l 'iris b run , le bec 
n o i r ; les pat tes d 'un j aune rouge . Cet oiseau a 
l.'i cent , de long et 2o cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliée mesu re 7 cent , et demi , et la q u e u e 4. 

La femelle est d ' un vert-ser in un i fo rme . 
Distribution géographique. — Le tijé est 

c o m m u n pa r tou t , depuis Bahia j u squ ' à la 
Guyane . 

Mœurs, habitudes et régime. — Il a ime les 

forêts épaisses , et se m o n t r e aussi dans celles 

qui offrent des c la i r iè res . 

Sa voix est un s imple cr i d ' appe l . Il se nourr i t 

exc lus ivement de fruits, et su r tou t de baies . 

Aux mois d 'avri l et de ma i , S c h o m b u r g k 

trouva son nid ; il é ta i t g ros s i è r emen t cons t ru i t 

de mousse et de duve t de ce r t a ines plàn ' .es, et 

ren fe rmai t deux œufs . 

LE MANAKIN MOINE — VIVRA [CI1IROMACIlAERIS) 
MONACUS. 

Der Mônchsmanakin, the Monks Manakin. 

Sous le n o m de chiromachœris, on a g r o u p é les 
espèces qui , avec u n e q u e u e égale , ont la p r e 
miè re des rémiges p r ima i r e s r ecourbée en fau
cil le. A ce g roupe appa r t i en t la p résen te espèce . 

Caractères. •— Le mâle a le s o m m e t de la 
tê te , le dos , les ailes e t la queue noirs; le c rou
pion gris, la gorge , le cou, la poiLrine, le vent re 
b l a n c s ; l 'œil g r i s ; la m a n d i b u l e supé r i eu re cou
leur de p ' o m b , l ' infér ieure b l a n c h â t r e ; les pat tes 
sont cou leu r d e cha i r j a u n â t r e . Cet oiseau 
a 12 cent , de long et 19 c e n t , d ' e n v e r g u r e ; 
l 'aile pl iée m e s u r e 5 cen t . , et la queue 3 . 

Distribution géographique. — « Ce c h a r m a n t 
pe t i t oiseau, di t le p r ince de W i e d , est r é p a n d u 
dans une grande par t ie de l 'Amér ique m é r i d i o 
nale . On le t rouve dans la Guyane, e t il est c o m 
m u n dans l e s u d des cont rées q u e j ' a i p a r c o u r u e s . 

Mœurs, habitudes et régime. — « Il Vit dans 

lesbuissons et les forêts v ierges , qui a l te rnent avec 
les lieux découve r t s . Hors la saison des a m o u r s , 
on en voit des b a n d e s plus ou mo ins n o m b r e u s e s , 
qui p a r c o u r e n t les broussai l les , et se t i ennen t 
g é n é r a l e m e n t à u n e faible h a u t e u r . Ce sont des 
oiseaux vifs et con t inue l l emen t en m o u v e m e n t . ' 
Leur vul est r ap ide ; ils font e n t e n d r e , u n m u r 
m u r e s ingul ier , qu 'on p eu t c o m p a r e r à celui 
d'un r o u e t ; m u r m u r e qu ' i ls p rodu i sen t en agi
tan t v ivement l ' ex t rémi té de l 'aile, et que l'on 
peu t imi t e r ar t i f iciel lement . L o r s q u e le m a n a 
kin moine est en m o u v e m e n t , on en t end souvent 
sa voix, q u e Sonnin i ass imile au c r a q u e m e n t 
que p rodu i ra i t une noise t te que l 'on casserai t , 
et que suivraient un ronf lement , pu is que lques 
notes graves et rou lan tes . « Au c o m m e n c e m e n t , 
on est é tonné d ' en tendre ces cris r e t en t i r tout à 
coup dans la forêt. On croi t que ces sons si bas 
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sont produi t s pa r un grand an ima l , et on est 

tout surpr is de voir qu ' i ls p rov iennen t d 'un aussi 

petit oiseau. Souven t , au sein des forêts obscures , 

j ' a i en t endu la voix s u r p r e n a n t e d u peti t m a n a -

kin, qui volait c o n t i n u e l l e m e n t tout a u t o u r de 

nous, sans que nous puss ions c e p e n d a n t par venir 

à l 'apercevoir . » 

Une par t icu lar i té du m a n a k i n moine a at t i ré 

l 'a t tent ion des Brési l iens. Il gonfle sa gorge , dont 

les longues p l u m e s forment alors c o m m e u n e 

sorte de barbe . De là le n o m de mono, c 'es t -à-

dire moine , sous leque l il est c o n n u au Brési l . 

Son rég ime est va r i é ; il s emble se nour r i r 

aussi b ien d ' insectes que de fruits. 

Son n id ressemble à celui des espèces voi

sines. Nous n 'avons pas d 'au t res détai ls sur son 

mode de r ep roduc t i on . 

L E S P A R D A L O T E S — PÂRDALOTUS. 

Die Panlhervôgel, the Chatlerers. 

C a r a c t è r e s . — Les pa rda lo tes , q u e que lques 

auteurs r e t r a n c h e n t de cet te famille p o u r les 

rapprocher des pa r idés , sont c e p e n d a n t de peti ts 

oiseaux, assez semblab les aux m a n a k i n s . Us ont 

le bec t r ès -cour t , épa is , ob tus , à base large , à 

pointe de la m a n d i b u l e supé r i eu re r e c o u r b é e et 

profondément échanc rée ; les tarses médiocres 

et grûles ; les ailes a l longées , a iguës , la d e u x i è m e 

rémige é tan t la plus longue ; la q u e u e cour te 

et égale ; le p l u m a g e o rné de cou leurs agréab les . 

LE PARDALOTE POINTILLÉ — PARDALOTUS 
PUNCTATUS. 

Der Diamantuogel, the Diamond-B'rd. 

C a r a c t è r e s . — Le pa rdalote pointi l lé ou oiseau-

diamant (fg. 170), c o m m e le n o m m e n t les colons 
de Sydney, est l ' espèce la p lu s c o n n u e de ce 
genre. Il a le s o m m e t de la t ê t e , les ailes et la 
queue noirs , c h a q u e p l u m e é tan t m a r q u é e vers 
la pointe d 'une tache b l anche , r o n d e ; l 'œil sur
monté d 'un trai t b lanc ; les j oues e t les côtés d u 
cou gris ; les couver tu res supér ieures de la q u e u e 
d'un rouge c i n a b r e ; la gorge , la po i t r ine , les 
couvertures infér ieures d e l à q u e u e j a u n e s ; le 

ven t re et les flancs fauves ; l'reil b run foncé; le 

bec n o i r - b r u n ; les pa t t e s b r u n e s . Cet oiseau 

a 10 cent , de long. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r n p l i l q u e . — Le pai 'dalote 

pointi l lé est l 'espèce la plus r é p a n d u e . On le 

t rouve dans tou t le sud de l 'Austra l ie , depu i s la 

côte or ienta le j u squ ' à la côte occ iden ta l e , et 

dans l'Ile de V a n - D i e m e n . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il f réquente 

[es l ieux couver ts d ' a rbres ou de buissons , et se 

m o n t r e dans les j a r d i n s aussi bien que dans les 

forêts. Il es t t rès -ag i le ; g r i m p e , c o m m e les m é 

sanges , au mil ieu des b r a n c h e s d ' a r b r e s ; cour t 

aussi fac i lement à la face supé r i eu re qu 'à la face 

infér ieure des b r a n c h e s , et fait la chasse aux in

sectes, qui forment sa pr inc ipa le n o u r r i t u r e . Sa 

voix est un sifflement peu agréable , dissyllabi

q u e , qu ' i l répète con t inue l l emen t , et q u e les 

indigènes t r adu i s en t par wie lief, wie tief. 

Ce q u e cet oiseau p résen te de plus s ingul ier , 

c 'est la façon dont il cons t ru i t son nid . Tandis 

q u e les au t r e s espèces voisines n i chen t dans les 

t roncs d ' a rb re s c reux , le pa rda lo te point i l lé se 

c r e u s e , le long des talus les p lus i nc l inés , ou 

dans le so l , un t r o u , j u s t e assez g rand p o u r 

lui donne r passage, et de 60 cent , à 1 m è t r e de 

p ro fondeu r ; il en é largi t le fond, et y établ i t son 

nid, mais toujours à un niveau plus élevé que 

celui de l 'ouver tu re , de façon à se m e t t r e à l 'abri 

de l a p l u i e . C e n id , a r l i s t emen teonsLru i l , avec des 

bandes d ' écorce i n t e rne A'eucalyptus, a la forme 

d ' u n e s p h è r e , d 'environ 8 cen t , de d i a m è t r e , et 

m u n i e d 'une ouve r tu r e latérale . Gould t rouva 

u n g r a n d n o m b r e de ces n ids . Cependan t ils sont 

g é n é r a l e m e n t difficiles à découvr i r . Leur ent rée 

é t a n t masquée pa r des herbes e t des rac ines : 

il faut y voir en t r e r ou en voir sort i r l 'oiseau 

p o u r l 'apercevoir . On se d e m a n d e c o m m e n t , à 

l ' ex t rémi té d 'un coulo i r nécessa i rement t rès -

s o m b r e , ces oiseaux peuven t cons t ru i re u n nid 

aussi dél icat . Us sont p r o b a b l e m e n t les seuls à ce 

fa i re ; tous les au t re s o iseaux, qu i n ichen t d ' une 

façon ana logue , n e fo rmen t q u ' u n e couche qui 

ne mér i t e pas m ô m e le n o m Ai-, n id . Chaque cou

vée est de q u a t r e à cinq œufs, a r r o n d i s , luisant 1;, 

d 'un b l a n c rougeâ l r e clair . C h a q u e couple pa

rait avoir deux n ichées . 
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Fjg. 170. Le Pardalote pointillé. 

LES GYMNODÉRIDËS — G YMNODER1. 

Die Kropfvô.e', the Fru.il Crows. 

C a r a c t è r e s . — Tous les na tura l i s tes , tous les 
voyageurs sont d 'accord p o u r p lace r les g y m n o -
dér idés tou t p r è s des p ip r idés , b ien qu ' i ls en 
diffèrent pa r leurs d imens ions , auss i bien que 
pa r leurs m œ u r s . Les oiseaux qu i composen t 
cet te famille ont une taille qu i varie e n t r e celle 
de la cornei l le et celle d e la grive ; pa r leur 
faciès, ils rappe l len t les co rbeaux , ma i s ils en 
diffèrent pa r leur bec et par la forme de leurs 
pa t tes . Us on t le corps é p a i s ; le cou cour t ; la 
tê te g rande , les ailes m o y e n n e s , subaiguës ; la 
queue cou r t e , composée de douze p e n n e s ; le 
bec de forme var iable , mais g é n é r a l e m e n t aplati 

la b a s e , l a r g e m e n t fendu c o m m e celui des 
fissirostres, ce qui t ient à ce q u e l 'ar t icula t ion du 
maxi l la i re infér ieur est t rès -por tée en ar r iè re ; 
les ta rses cour ts et épais ; un p l u m a g e ro ide , 
les p lumes é tan t m o y e n n e m e n t g randes et ser rées 
con t re le corps . 

Le larynx infér ieur p ré sen te u n e confo rma
tion s ingu l i è re : il est revê tu de masses rnuscu-
leuses, en forme de c loches , ou bien les b r o n 
ches p résen ten t au-dessus de lui u n e di la ta t ion , 
que des muscles par t icu l ie rs peuvent enco re 

a g r a n d i r ; ce qui pe rme t à ces oiseaux de pousser 

les sons a igus , qu i leur sont pa r t i cu l i e r s . La 

t r achée présen te u n d i amè t r e égal dans tou te 

son é t endue ; elle est mol le , a r rond ie , ses parois 

sont revêtues pa r un m i n c e r u b a n m u s c u l a i r e . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les g y m n o -

déridés hab i t en t les forêts vierges de l 'Amér ique 
du S u d . 

l l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils Se nou r 

r i ssent p r e s q u e exc lus ivement de fruits s u c c u 
l e n t s ; ils vivent soli taires, et ce n 'est q u ' e x c e p 
t ionne l l emen t qu ' on les r e n c o n t r e pa r bandes . 
Us sont s tup ides et paresseux, craintifs et dé
fiants. Quelques-uns font r a r e m e n t en tendre 
leurs cris ; la p lupa r t , c ependan t , on t une voix 
par t i cu l iè re , et ils sont b ien connus des indi
gènes . 

Il nous suffira de faire l 'histoire des espèces 
les plus r e m a r q u a b l e s . 
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L E S G Y M N O C É P H A L E S — GYMNO

CE PB ALUS. 

Lie Kapuzinervôge!, the Bald Fiuit Crows. 

C a r a c t è r e s . — Les gymnocépha le s ont u n 

bec fort, long , t r i angu la i r e , c rochu , à a re te con

vexe et vive, garn i , aux commis su re s , de que lques 

soies r o i d e s ; des tarses e t des doigts al longés et 

minces ; des ailes assez po in tues , et r ecouvran t 

la moit ié de la q u e u e ; celle-ci cour te et égale . 

Le p o u r t o u r du bec, les l o r u m s , le front, le s o m 

met de la tê te , la région ocula i re et la gorge , 

chez les a d u l t e s , sont couver t s s e u l e m e n t de 

quelques poils épars . 

LE GYMNOCEPHALE CHAUVE — GYMNOCETUALUS 

CALFVS. 

Der K'ipuzinervogel, ihe Capuchin-Bald-Eead. 

C a r a c t è r e s . — Le gymnocépha le chauve ou 

gymnocéphale capucin (fig. 1 7 1 ) , l 'oiseau monpère 

des nègres de Cayenne, est d 'un b r u n - r o u x assez 

uniforme, avec un léger reflet ver t -ol ivâtre au 

dos. Il a les rémiges p r ima i r e s et les rectr ices 

UBEHM. 

d 'un b r u n n o i r ; Les r émiges secondaires u n p e u 

r o u g e â t r e s ; les peti tes couver tu res supér ieures 

de l'aile d ' u n b r u n olivâtre ; la pa r t i e nue de 

la face, le b e c , les pa t tes noi rs ; l 'œil d ' un b r u n 

foncé. 

Les j eu n es oiseaux ont la face couver te d 'un 

duvet b l anchâ t r e . 

Cet oiseau a 44 cent , de l o n g ; la l o n g u e u r d e 

Taile est de 2 3 cen t . , celle de la queue de 1 1 . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le g y m n o c é 

phale chauve h a b i t e les forêts déser tes d u n o r d 

du Brésil et de la Guyane , il s 'élève, au p lus , j u s 

qu 'à une al t i tude de 400 m è t r e s au-dessus du 

niveau de la m e r . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il Vit par 

couples sur les a rb re s les p lus é l evés ; sa voix 

ressemble au b ê l e m e n t du v e a u ; on l ' en tend de 

t rès- lo in : c o m m e le d i t S c h o m b u r g k , l 'oiseau 

la lance à interval les égaux. Il se n o u r r i t exclu

s ivement de fruits. Ses m œ u r s ne p r é s e n t e n t r i en 

de par t i cu l ie r à no te r , ou d u moins les voyageurs 

sont m u e t s sur ce point . 

III — 2 9 1 
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L E S C É P I I A L O P T È R E S — CEPUALO-

P TE RUS. 

Die Stiervôgel, Ihe Umbrella Birds. 

Caractères. — Les cépha lop tè res ont un bec 

puissant , de la longueur de la t ê t e , un peu plus 

large q u e h a u t , à a r ê t e a r rond ie e t infléchie 

j u s q u ' à la poin te , qui est l égèrement c r o c h u e et 

den t ée , des ailes longues et p o i n t u e s ; u n e q u e u e 

l o n g u e , l égè remen t a r rond ie ; des tarses cou r t s 

e t assez r o b u s t e s ; mais ce qu i caractér ise p a r t i 

cu l i è r emen t les cépha loptôres , c'est la h u p p e t rès-

épaisse, t rès-développée, qu i se dresse su r lenr 

tê te c o m m e un c imie r , et l ' appendice c u t a n é , 

très-long, couver t en t i è r emen t de p l u m e s , qu i 

pend au -devan t du cou. 

L E C É P H A L O P T E R E O R N É — CEPHALOPTERES 

ORNATUS. 

Der Schirmvogel, the Umbrella Bird. 

Caractères.— Le cépha lop tè re o r n é , ou cc-
pha'opt'ere à ombrelle (fig. 172), a tout son p lu
mage d 'un noir foncé, sauf les p lumes d e la 
h u p p e e t du j a b o t qui sont d ' un violet à reflets 
mé t a l l i ques . L 'œil est g r i s ; la m a n d i b u l e supé
r i eu re , d 'un b r u n noir , l ' inférieure d ' un gris b run ; 
les pa t t e s sont d 'un noir m a t . . 

Cet oiseau a 53 cen t , de long ; l 'aile pliée m e 
sure 31 c e n t . 

La femelle est plus p e t i t e ; sa h u p p e est plus 
faible, son a p p e n d i c e gu t tu ra l p lus c o u r t , son 
p l u m a g e p lus t e rne . 

Distribution géographique. — Le c é p h a l o -

p tè re o rné hab i t e le versant o r ien ta l des Cor
dil lères d u Pérou , j u s q u ' à une a l t i tude de 1,000 
m è t r e s au-dessus du niveau de la m e r ; il est r é 
p a n d u dans tou t le bass in supé r i eu r de l 'Ama
zone , j u s q u ' a u R io -Negro , et au sud , j u s q u ' a u x 
front ières du Chili . 

Mœurs, habitudes et régime. — D'après 

Tschud i , il est frugivore. 

Dès que dans une rég ion il ne t rouve p lus une 

n o u r r i t u r e suffisante, il la qu i t t e . Il vit sur les a r 

bres , en peti tes socié tés . Son cr i , qu ' i l fait en ten

dre le ma t in de b o n n e h e u r e et le soir au c o u c h e r 

du so le i l , ressemble a u b e u g l e m e n t d 'un t au reau 

dans le lointain ; aussi , les Ind iens lui ont-i ls 

donné le n o m de loropishu, c 'es t -à-di re o i seau-

t a u r e a u . Il n 'est pas t r è s - c o m m u n , e t il ne se 

trouve que dans que lques locali tés . 

Nous ne savons r i en sur son m o d e de r e p r o 

duc t ion . 

L E S A R A P O N G A S — CHASMAIU1YNCUUS 

Die Glockenvôgel, the Campaneros. 

Caractères. — Nous connaissons mieux les 

a rapongas ou oiseaux à cloche, les plus petites 

espèces de cel te famille ; car c 'est au plus s'ils at

t e ignen t la taille d u p igeon. Us on t le corps r a 

massé ; les ailes longues , obtuses , r ecouvran t la 

moit ié de la q u e u e ; cel le-ci m o y e n n e m e n t lon

gue , u n p e u échanc rée au mil ieu, a r rond ie sur les 

côtés ; le bec à peu près de moit ié de la longueur 

de la tê te , l a rgemen t fendu, aplat i , p lus large 

que hau t , à a rê te peu sail lante et l égè rement 

convexe , à poin te l égè remen t c r o c h u e , mun ie 

d ' une pet i te d e n t ; les tarses cour t s , les doigts 

longs . Le p l u m a g e varie suivant les sexes. 

Chez la p l u p a r t des espèces , les mâles p r é 

sen ten t c o m m e par t icular i té c a r ac t é r i s t i que , 

au tou r du bec , des appendices cu tanés , q u i , 

c o m m e chez les d i n d o n s , peuvent var ier consi 

d é r a b l e m e n t de vo lume. 

L ' A R A F O > " G A A G O R G E N U E — CHASMARlIYjSCUUS 
NVD1COLL1S. 

. Der Schmidt, the Smith. 

Caractères. — L ' a r aponga à gorge n u e , le 
forgeron des Brési l iens , est b lanc de ne ige , sauf 
la ligne al lant du bec à l'œil et la gorge , qui sont 
n u s , et de cou leu r ver t-de-gris assez vif. L'œil 
est g r i s -b run , le bec noi r , les pat tes sont couleur 
de cha i r . 

La femelle a le s o m m e t de la tête et la gorge 
n o i r s , le dos v e r t - s e r i n , le ven t re j a u n e , à 
t aches noires long i tud ina les , le cou b l a n c h â t r e , ' 
rayé de j a u n e . 

A un an , les j e u n e s mâles ont les m ê m e s cou
leurs q u e les femel les ; à deux ans , ils sont ta
chetés d e b lanc ; à trois a n s , ils ont le p lumage 
des adu l tes . 

L ' a r aponga à gorge noi re mâle a 28 cent , de 
long et 52 cent , d ' envergure ; l 'aile pliée mesure 
27 cen t . , et la q u e u e 9. 

L ' A R A P O N G A V A R I É — CHASM tRHYNCHUS 
VARIEGATVS. 

Der Araponga, Ihe Arapunga. 

Caractères. — L 'a raponga varié est blanc, 
m a r q u é de gris clair ; il a les ailes noires , le som
m e t de la tête brun-clai r . La gorge et la parLie 
an té r i eu re du cou sont nues , et por t en t p lus ieurs 
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appendices c h a r n u s , vermicula i res , d e couleur 

b run - foncé . Le bec et les pa t tes sont no i r s . 

La femelle est v e r t e ; elle a la gorge couver te 

de p l u m e s et dépourvue d ' appendices c h a r n u s . 

L'ARAPONGA CARONCULE — CHASMARHYNCHVS 

cdiiuycuLATus. 

Der Glô kncr, Ihe Bell B.rd. 

C a r a c t è r e s . — L ' a raponga ca roncu le , vu lga i 

r e m e n t le sonneur, est b lanc de neige . Le mâ le 

porte sur la rac ine du bec une ca roncu le vermi

forme muscu leuse , de cou l eu r no i re , couver te 

de quelques pe t i tes p lumes b lanches , et qu'i l p e u t 

à volonté é tendre et resser re r . Dans le p r e m i e r 

cas , elle ressemble à u n e c o r n e ; dans le second, 

elle pend sur les côtés du bec , c o m m e l ' appen

dice qu 'on r e m a r q u e chez les d indons . 

La femelle, d ' après S c h o m b u r g k , est un peu 

plus g rande que le mâ le , e t son bec est s u r m o n t é 

d 'une ca roncu le p lus pe t i t e . 

L'ARAPONGA A TROIS CARONCULES — CHASMA-

RUYJSCI1US TIIICARUIVCULATUS. 

Der Hàmmerling. 

C a r a c t è r e s . — L 'a raponga à trois ca roncu les 

est d 'un b r u n châ t a in , sauf la t ê t e , le cou, la 

n u q u e et la par t ie supé r i eu re de la poi t r ine qui 

sont b lancs . 

11 a t rois caroncules : une recouvre la base 

du bec , les deux au t re s s e m b l e n t c o n t i n u e r les 

commissures de la bouche . Elles sont tou tes les 

trois noires , ainsi que le bec et les p a t t e s ; l 'œil 

est b r u n - r o u g e clair . 

La femelle est ver t -o l ive ; elle a le ven t re mar

qué de taches longi tudina les d 'un j a u n e ve rdâ -

tre , et elle n'a pas de ca roncu le s . Les j e u n e s 

mâles ressemblent à leur mère . 

Le mâ le adul te a 33 cent , de l o n g ; la lon

gueur de l'aile est de 18 cent. La ca roncu le m é 

diane a de 7 à 8 cent , de long, les deux latérales 

de 6 à 7 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — TOUS les ara-

pongas sont or iginaires de l ' A m é r i q u e du S u d . 
L 'araponga à gorge nue se t rouve au Brésil , et y 
est t r è s - c o m m u n dans les forê ts ; l ' a raponga va
r íese rencont re dans le nord de l ' A m é r i q u e du 
Sud, mais il y est peu c o m m u n ; l ' a raponga ca
roncule hab i le la Guyane, et l ' a raponga à trois 
caroncules Costa-Rica . 

l l l œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Tou tes 

ces espèces, d 'après ce que les na tura l i s tes et les 

voyageurs nous en ont appr i s , p résen ten t à peu 

près les m ê m e s m œ u r s et les m ê m e s h a b i t u d e s . 

Nous ne possédons , à vrai d i re , d 'observat ions dé

tail lées q u e su r l ' a raponga à gorge n u e et le ca

r o n c u l e , grâce aux excel lents t ravaux de W a t e r -

ton , du p r ince de Wied et de Richard S c h o m 

b u r g k ; mais elles sont si par fa i t ement concor

dan t e s , que nous pouvons a d m e t t r e qu ' i l doit 

en ê t re de m ê m e p o u r les aut res espèces . 

H P a r son supe rbe p lumage , é t ince lant de blan

c h e u r , pa r sa voix claire et r e t en t i s san te , dit le 

pr ince de W i e d , l ' a raponga à gorge n u e , a n i m e 

et o r n e d ' une façon indescr ip t ib le les épaisses fo

rêts du Brési l . On le r encon t r e dans tou tes les forêts 

vierges , d o n t il s emble r e c h e r c h e r les endroi t s 

les plus obscurs ; mais il n 'est pas p a r t o u t égale

m e n t c o m m u n : les con t rées mon tagneuses sont 

celles où on le t rouve le plus a b o n d a m m e n t . Sa 

voix ressemble au t i n t e m e n t a rgen t in d ' une clo

c h e ; il pousse u n cr i , qu ' i l sout ient l o n g t e m p s , 

et qu ' i l r épè te souvent p lus ieurs fois de su i t e . 

On cro i ra i t e n t e n d r e u n forgeron frapper à p lu 

s ieurs repr ises à coups de mar t eau sur une en

c l u m e . On en tend ces cris à tou tes les heu res de 

la j o u r n é e , e t de t rès - lo in . D 'o rd ina i re , p lus ieurs 

de ces oiseaux se t r o u v e n t dans une m ê m e loca

lité, s ' appe lan t et se r é p o n d a n t m u t u e l l e m e n t . 

L ' un lance u n e seule no te claire et for te ; un aut re 

fait e n t e n d r e des t i n t e m e n t s répé tés , et il finit 

par en résu l t e r un conce r t des plus s ingu l ie r s . 

« D 'o rd ina i re , le forgeron se pe rche su r une des 

b r a n c h e s sèches les p lus élevées d 'un a rb re g igan

tesque , et c'est de là qu ' i l fait r é sonner sa voix. 

On voit son p l u m a g e d 'un b lanc éc la tan t t r an 

che r v ivement su r l 'azur du ciel, mais l 'oiseau 

est à u n e telle h a u t e u r , qu 'on ne peu t le t i rer . 

« D 'un au t r e cô té , il s 'envole, dès qu'i l aperço i t 

que lque chose de suspect . Là où les a rb re s sont 

mo ins élevés, il se Lient au mil ieu du plus épais 

du feuillage ; on l ' en tend , mais sans parveni r à 

l ' apercevoir . » 

« C'est au sein d u déser t , di t de son côté W a t e r -

ton , pe rché sur la c ime desséchée d ' un vieux mora , 

et h o r s de por tée de fusil, que l 'on aperço i t l ' a ra

ponga ca roncu le ou sonneur. A u c u n cr i , a u c u n 

chan t d ' aucun des hôtes ailés de la forôL, pas 

m ê m e le icip poor Will si n e t t e m e n t p rononcé de 

l ' engoulevent , n e cause au tan t de surpr i se que les 

cris du sonneur . C o m m e beaucoup d ' au t res o i 

seaux, il salue de ses chan t s le soir et le m a t i n ; 

ma i s alors m ê m e que le s a rdeurs d u soleil de midi 

c o m m a n d e n t le repos et le s i lence à la na tu re 

en t i è re , il fait en t end re sa voix, il lance ses notés 

qu i re ten t i s sen t joyeuses au mi l ieu de la f o r ê t : 

on e n t e n d son t i n t e m e n t , puis vient une pause 
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d 'une m i n u t e , à laquel le succèdent un nouveau 
t i n t e m e n t , u n e pause et u n t ro is ième t i n t e m e n t . 
Ensu i t e il res te s i lencieux hu i t ou dix m i n u t e s , 
e t le c h a n t r e c o m m e n c e . Actéon in t e r rompra i t 
sa chasse la plus effrénée; Orphée l u i - m ô m e ces
sera i t ses c h a n t s , p o u r écouter cet oiseau, t an t 
sa voix est d o u c e , s u r p r e n a n t e , fantast ique, s 

» Des sons s ingul iers qui pa r t a i en t d 'une forêt 
voisine, et c o m m e j a m a i s j e n ' en avais e n t e n d u , 
dit S c h o m b u r g k , don t la descr ip t ion rappel le u n 
peu t rop celle de W a t e r t o n , v inrent f rapper m o n 
orei l le . On aura i t di t p lus ieurs c loches sonnant 
ensemble en parfait accord . J e les en tendis à 
p lus ieurs repr ises après des interval les d 'une m i 
n u t e . Puis , il se fit un si lence plus long , de six à 
h uit m i n u t e s , et, de nouveau , les c loches ré sonnè -
ren t . J e d e m e u r a i s s tupéfai t , j ' é cou ta i s si ces 
sons n e se feraient pas en t endre de n o u v e a u ; 
— ils cessèrent . P le in de cur ios i té , j e me t o u r 
n a i vers m o n frère, qu i m ' a p p r i t q u e c 'était la 
voix du sonneur . 

« A u c u n chant , a u c u n e voix d ' aucun des hôtes 
a : l és des forêts de la Guyane , ne m 'ava ien t a u -
t mt impress ionné que les t i n t emen t s du son
n e u r . A mes p remie r s pas sur le s o l d e la Guyane, 
j ' avais appr is q u e les oiseaux y possèdent le don 
de l apa ro le ; ma i s , j u s q u ' à ce l te h e u r e , un pare i l 
chant m 'é ta i t t o u t à fait i nconnu , et m o n a t t en 
t ion fut exc lus ivement at t i rée par cet o iseau. 

« Dans les envi rons de la cô te , le s o n n e u r est 
un oiseau de passage ; à T é m a r a r a e t à Berb ice , 
il appara î t d 'o rd ina i re en ma i , en j u i n ; il n 'arr ive 
j a m a i s j u s q u ' a u x bords de la mer . Il r e che rche 
les forêts des m o n t a g n e s , j u s q u ' à une altituc'e 
de 2 à 5,000 m è t r e s au-dessus du niveau de la 
m e r . Il ne fait r e t en t i r sa voix q u e p e r c h é sur une 
des b r a n c h e s les plus élevées d 'un mora gigan
t e s q u e , de préférence su r u n e b r a n c h e sèche . 
J a m a i s je n 'ai vu deux mâles sur u n m ê m e a rbre ; 
d ' o rd ina i re , ils se p e r c h e n t sur des a rb res voisins, 
d 'où ils s 'appel lent e t se r é p o n d e n t l 'un à l ' au t r e . 
C h a q u e m a t i n , ces oiseaux sa luent le lever du 
j o u r de leur voix r e t en t i s san te , et de tous les 
oiseaux chan t eu r s , ils sont les de rn i e r s à se t a i re , 
après le c o u c h e r du soleil . 

« L o r s q u e le sonneur est au repos , sa ca ron 
cule pend sur les côtés d e son b e c ; lorsqu ' i l 
donne de la voix, il gonfle cel te ca roncu le , do n t 
la poin te se t o u r n e a u t o u r de la hase . Lors 
qu ' i l ne pousse q u ' u n cri , sa c a roncu l e se dresse 
aussi tôt , p o u r r e t o m b e r n o n mo ins vite, et se r e 
dresser au cri suivant . 

« Les femelles au vert p l u m a g e ne se pe r 
chen t j ama i s aussi hau t que les mâles , et s e t i en -

nen t tou jours dans les basses b ranches . J e n'ai 
c e p e n d a n t pu m ' e n p r o c u r e r que q u e l q u e s - u n e s ; 
leur p l u m a g e se confondan t avec la cou leu r du 
feuillage, il devient difficile de les découvr i r . » 

Les a r apongas se nou r r i s s en t p r inc ipa l emen t 
de baies et de fruits. Le p r ince de Wied ne t rouva 
j a m a i s d ' insec tes dans l ' in tes t in de tous les ara
pongas à gorge n u e qu ' i l ouv r i t ; S c h o m b u r g k 
dit avoir vu des débr is d ' insectes dans l 'es tomac 
de l ' a raponga c a r o n c u l e . Des baies rouges , des 
fruits r onges , r e s semblan t à des cer ises , u n e 
pet i te espèce de ha r i co t s , en un mo t , toujours 
des fruits d ' a rb res fo rmaien t la n o u r r i t u r e de 
tous ceux q u e le p r ince de W i e d examina ; ces 
fruits sont les m ô m e s que ceux don t se nourr i s 
sent p re sque tous les au t r e s p ip r idés . 

« On ne sai t , di t W a t e r t o n , dans quel le par t ie 
de la Guyane n iche le sonneur . » « Il est s ingu
l ier , ajoute S c h o m b u r g k , que les Ind iens ne con
naissent n i le n id ni l ' époque des a m o u r s de cet 
oiseau ; ils c ro ien t qu ' i l ne n i che pas dans la 
Guyane, et qu ' i l n 'y arr ive qu ' ap rès le t e m p s des 
a m o u r s . » Le p r ince de W i e d n 'a pas t rouvé non 
p lus le nid de l ' a raponga à gorge nue , et aucun 
de ses chasseurs brés i l iens ne pu t lui en p rocu re r 
un . Il suppose q u e ce n id est g ross i è remen t 
cons t ru i t , et qu ' i l r epose p a r m i les b r a n c h e s d 'un 
a rb re e x t r ê m e m e n t touffu. 

Aucun voyageur non plus ne nous parle de la 
vie de ces oiseaux en captivi té ; il est p robable 
que p e r s o n n e n ' a songé à en ten i r en cage. Il ne 
doit d 'a i l leurs pas ê t re aisé de les p r e n d r e : fous 
les voyageurs s ' accordent à dire qu ' i l s sont ex
t r ê m e m e n t difficiles à t i re r , vu leur défiance et 
la h a u t e u r où ils se t i ennen t . 

2 ° L E S T J R D I F O R M E S . — TURBIDM. 

Die Drosselvôyel, the Thrushes. 

C a r a c t è r e s . — Le second sous -ordre ou t r ibu 
des oiseaux c h a n t e u r s , est celui des turdifor-
mes. Il c o m p r e n d des oiseaux qui ont le corps 
v igoureux , le cou cour t , la tête g rande , le 
b e c dro i t , un peu c o m p r i m é l a t é ra l emen t , à 
m a n d i b u l e supé r i eu re ne se r ecou rban t pas a u -
dessus de la m a n d i b u l e infér ieure , et p résen tan t 
vers la po in te u n e légère échanc ru re ; des tarses 
h a u t s , recouver ts de grandes éca i l l es ; des doigts 
m o y e n s ; des ongles r e c o u r b é s ; des ailes de lon
g u e u r m o y e n n e ; la q u e u e de forme e t de lon
g u e u r variables ; le p l u m a g e ser ré , abondan t , 
dans lequel les cou l eu r s sombres p r édominen t . 
Que lques e s p è c e s , cependan t , p résen ten t des 
te in tes vives et m ô m e br i l l an tes . 
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F i g . 172 . Le Céphaloptère orné [p. 632) . 

L E S H U M I C O L I D Ë S — UUM1COLJS 

Die Erdsàiujer. 

C a r a c t è r e s . — Nous pouvons r ega rde r les hu -

micolidés c o m m e cons t i tuan t la famille la plus 

parfaite de ce t t e t r i b u . Us sont g é n é r a l e m e n t de 

petite t a i l l e ; ils ont le corps é l ancé , les ailes 

courtes , la queue de longueur m o y e n n e , les tar

ses h a u t s , le bec en poinçon , le p l u m a g e lisse, 

de couleur s o m b r e , var ian t peu , suivant le sexe. 

Un œil g r a n d et expressif pour ra i t encore être 

donné c o m m e ca rac té r i san t cet te famille. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les h u m i c o -

l idés sont p ropres à l 'Europe , à l 'Asie et à l 'A
frique. 

l l u e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ils hab i t en t 

les iorê ts , s u r t o u t celles qui sont r i ches en eau, 

et ne s 'élèvent qu ' excep t ionne l l emen t à une 

grande h a u t e u r . Tous ceux qui vivent dans nos 

pays sont des oiseaux mig ra t eu r s , qu i ar r ivent 

au p r in t emps et nous qui t ten t en a u t o m n e , p o u r 

aller passer l 'hiver en Afrique ou dans le mid i de 

l 'Europe . 

Ce sont des an imaux admi rab l emen t doués . 

Us volent b i e n ; ils couren t par fa i tement , en fai

sant de pet i ts sau ts préc ip i tés ; dans les b r a n c h e s , 

la p lupar t se m e u v e n t avec adresse , et , à t e r r e , 

q u e l q u e s - u n s sont auss i agiles que les oiseaux 

coureu r s . 

De tous leurs sens, la vue est le plus déve 

loppé, c o m m e on peu t déjà le conc lu re de la 

g ran d eu r de leur œil ; l eur ouïe est fine, l eu r 

touche r bon , leur goût assez déve loppé ; l 'odora t 

est chez eux le sens le moins parfait . 

Leu r s facultés in te l lec tuel les sont en r a p p o r t 

avec le déve loppemen t de leur encépha le . Tous 

les humico l idés sont des oiseaux p r u d e n t s , vifs, 

actifs, passionnés m ê m e . La gaieté , la hard iesse , 

u n e mal ice inoffensive, cons t i tuen t le fond de 

tou t leur ê t r e . P le ins de confiance avec ceux qu i 

ne che rchen t pas à leur n u i r e , ils Reviennent 
craintifs et défiants dès qu' i ls r e m a r q u e n t q u e l 

que mauva i se in ten t ion . Pais ibles à l 'égard des 

au t res o iseaux, ils a i m e n t à se ba t t re avec leurs 
semblables . Ils font p r euve , dans toutes les occa-
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s ions , d ' une g rande in te l l igence , et l 'on dirai t 
qu ' i l s sont conscients de leur valeur . 

C'est su r tou t pa r la voix que les humico l idés 
sont r e m a r q u a b l e s . Qui n 'a entendu le rossignol? 
Q u i n e sait combien son chan t est i ncomparab l e , 
indesc r ip t ib le? On p e u t van te r sa r i chesse , sa 
force, sa p lén i tude , sa variété , son h a r m o n i e ; 
ma i s le décr i re d 'une man iè re satisfaisante est 
chose complè t emen t impossible . C'est en vain 
qu 'on c h e r c h e r a i t à en donne r u n e idée , pa r l'i
mi ta t ion , à celui a u q u e l il est encore i n c o n n u . 
. Les humico l idés se nour r i s sen t d ' insectes , su r 
tout de larves, de vers t e r res t r e s et aqua t iques , 
et de ba ies . Us r amassen t leur n o u r r i t u r e à la 
surface du sol, la c h e r c h a n t en éca r t an t les 
feuilles ou en g ra t t an t l é g è r e m e n t la t e r r e , ra re
m e n t ils la p r e n n e n t sur les a rb res , plus r a r e 
m e n t encore ils la saisissent au vol. Quant aux 
baies, ils les cuei l len t aux g rappes . Us on t besoin 
de beaucoup d ' a l i m e n t s ; aussi , sont-ils toute la 
j ou rnée occupés à c h e r c h e r leur n o u r r i t u r e , et 
souffrent-ils r a p i d e m e n t de la faim. 

Les humico l idés cons t ru isent leur nid sur le sol, 
5. une faible h a u t e u r , dans un t rou , au mil ieu des 
rac ines , sur une s o u c h e , dans un buisson épais . 
Ce nid est assez g rand , à parois épaisses et de 
forme variable, suivant les espèces. Chaque c o u 
vée est de qua t r e à sept œufs , un icolores ou se 
més de taches pâles ; les deux pa ren t s les couvent 
a l t e rna t ivement . Les j e u n e s on t un p lumage ta
che té , plus ou m o i n s différent de celui de l eurs 
p a r e n t s ; mais dès le p r e m i e r a u t o m n e , ils revê
tent l eur p lumage définitif. 

Les humico l idés on t p o u r ennemis tous les 
a n i m a u x carnass iers , g rands et pel i ts , qui habi
tent dans les m ê m e s l ieux; ma i s l ' h o m m e est 
p o u r eux bien plus r edou tab le . 

Dans le mid i de l 'Eu rope , on les chasse sans 
merc i , p o u r satisfaire une m a l h e u r e u s e gour 
m a n d i s e . Dans nos rég ions , les enfants qui d é 
n ichen t les œufs , et les gens qu i veu len t avoir 
des oiseaux d ' appa r t emen t , en dé t ru i sen t b e a u 
coup aussi . 

Captivité. — Les humicol idés sont à r ange r 
parmi les oiseaux d ' a p p a r t e m e n t les plus ag réa 
bles. Ils ont p o u r eux , non-seu lement leur chan t 
r emarquab l e , mais encore leurs m œ u r s c h a r m a n 
tes et joyeuses . P r i s à t e m p s , soignés convenable
men t , ils s 'hab i tuent r a p i d e m e n t à leur sort , s 'atta
chent à leur ma î t r e , se m o n t r e n t tristes q u a n d ils 
le qu i t ten t , joyeux q u a n d ils le revoient . Mais il 
faut leur p rod iguer les soins les plus ass idus , les 
observer, les c o m p r e n d r e , si on veut pouvoir les 
conserver long temps en cage . Celui qui veut 

avoir un rossignol doi t a p p r e n d r e auparavant la 
m a n i è r e de le t r a i t e r ; il doi t l ' a imer et ê t re très-
pat ient , sans quoi le m a l h e u r e u x oiseau ne tar
d e r a pas à pé r i r . 

L E S R O S S I G N O L S — LUSC1NIA. 

Die Nachtigallen, the Nightingales. 

Caractères. — Les ross ignols , que nous met

tons en p r e m i è r e l igne , sont carac tér i sés par un 

corps é lancé , des tarses hau t s et épais , des ailes 

de l ongueu r m o y e n n e , u n e q u e u e m o y e n n e , un 

peu a r r o n d i e , un bec a l longé , un peu élargi à sa 

base , po in tu à l ' ex t rémi té , u n p l u m a g e lisse et 

se r ré , d ' un gris p lus ou mo ins mé langé de r o u x 

de roui l le . 

LE ROSSIGNOL PHILOMELE —LU SCUSI A PHIL031ELA 

Die Nachtigall, the Niglitingule. 

Caractères. — L e rossignol ph i lomèle (fig. 174) 
a é té connu et a i m é de tous t e m p s ; q u e l q u e s 
mots suffiront p o u r le décr i re . Il a le dessus du 
corps d ' u n gris r o u x , le s o m m e t de la tê te et le 
dos é t an t un peu plus foncés q u e le res te ; le des
sous d ' un gris j aunâ t re -c la i r , la gorge et le mi l i eu 
de la po i t r ine é tan t u n peu p lus clairs que le 
res te ; les barbes ex te rnes des rémiges d 'un b r u n 
foncé ; les rec l r ices d ' un b r u n r o u x ; l 'œil b r u n -
roussâ l r e ; le bec no i r â t r e en dessus, j a u n â t r e en 
d e s s o u s ; les pa t tes d 'un b r u n j a u n â t r e - c l a i r . 

Les j e u n e s sont d ' un b run roussâ t re , t a che t é s , 
les p lumes d u dos ont la t ige j aune -c l a i r e t les 
bords no i r â l r e s . 

Le rossignol ph i lomèle a 18 cent , de long, et 
de 26 à 27 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 
8 cen t . , e t la queue 10. La femelle est u n peu 
plus pet i te que le m â l e . 

Distribution géographique. — Le rossignol 

ph i lomèle se t rouve dans tou te l 'Eu rope , depuis 
le mil ieu de la Norwége j u s q u e dans les cont rées 
les plus mér id iona les , dans le n o r d - o u e s t de l 'A
frique, et dans u n e g rande par t ie de l'Asie cen
trale , j u sque vers le mil ieu de la Sibérie . Dans 
ses migra t ions , il arr ive dans le no rd -e s t de l 'A
frique. 

LE ROSSIGNOL PROGNE — LUSCI1SIA MAJOR. 

Der Sprosser, the great Nightingale. 

Coractères. — L e rossignol p rogne , q u ' o n 
n o m m e aussi grand rossignol, est un peu plus 
long, mais sur tou t p lus fort que l 'espèce p r é c é 
den te ; il en diffère parce q u e sa p remiè re r émige 
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est t rès-peti te , son p l u m a g e d ' un b r u n roux-som-

b r e , ses sous-caudales d ' u n b l a n c roussâ t re et 

tachées de b r u n . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — II r emplace 

le rossignol ph i lomèle dans l 'est de l 'Europe , en 

Hongrie , en Galicie, en P o l o g n e , p r o b a b l e m e n t 

aussi en T u r q u i e e t dans l 'Asie Mineure ; on l'a 

observé dans diverses localités de l 'Al lemagne . 
M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e d e s r o s s i g n o l s . 

— Les diverses espèces de rossignols ne diffèrent 
nu l lement sous le r appor t de leurs m œ u r s et de 
leurs hab i tudes ; mais on les d i s t ingue i m m é 
dia tement à l eu r chan t . 

Ils hab i t en t les forêts , à l 'exception de cel les 
de conifères, où on les che rche ra i t en vain. Le 
grand rossignol n e vit q u e dans les bas - fonds ; 
le rossignol ph i lomèle se t rouve dans la p la ine , 
et dans les cont rées mon tagneuses , couver tes de 
bois et de buissons . En Suisse , d ' après T s c h u d i , 
il n 'es t pas t rès-rare à une a l t i tude d e 1,000 mè t r e s 
au-dessus du niveau de la m e r ; on le r encon t r e 
m ê m e ju squ ' à unea l t i t ude d 'envi ron i ,.100 m è t r e s . 
Il y r eche rche les bas taill is, les buissons au voi
sinage des é tangs ou des c o u r s d 'eau , les j a r d i n s . 
C'est là que vivent ces oiseaux, u n couple près 
d'un a u t r e , m a i s chacun ayan t son d o m a i n e où 
il ne souffreaucun in t rus . Ils sont t r è s - n o m b r e u x 
dans les locali tés où ils t rouven t a b o n d a m m e n t 
de quoi se n o u r r i r ; ils le sont en Al lemagne , et p lus 
encore dans le mid i de l ' E u r o p e : j ' a i é té é tonné 
de la quan t i t é des rossignols qui y hab i t en t u n 
m ê m e j a r d i n . Ce n 'es t pas t rop de di re qu ' en 
Espagne , p a r exemple , on t rouve u n e paire de 
rossignols dans c h a q u e b u i s s o n , dans chaque 
ba ie . Une ma t inée de p r i n t e m p s passée sur le 
Monserra t , u n e p r o m e n a d e le soir dans les j a r 
dins de l 'A lhambra , sont de ces choses q u e n ' o u 
bliera j a m a i s q u i c o n q u e a des orei l les . On 
entend des cen ta ines de rossignols chan te r en 
même temps ; de tous côtés , leur voix r e t e n t i t ; 
la Sierra Morena en ent ie r p e u t ê t re r ega rdée 
comme un seul j a r d i n peuplé de rossignols ; on 
ne peut c o m p r e n d r e c o m m e n t , dans un espace 
aussi res t re in t q u e celui qui est assigné à c h a 
que couple , deux oiseaux aussi voraces pu i s 
sent t rouver de quoi se n o u r r i r , eux et leur 
nombreuse p r o g é n i t u r e . 

Là où le rossignol sait n 'avoir r ien à c r a i n d i e 
de l ' h o m m e , il s 'établit j u squ ' aup rè s de ses 
demeures , e t ne se m o n t r e n u l l e m e n t craint if : il 
est plutôt ha rd i , au con t r a i r e , et on peu t l 'obser
ver sans difficulté. 

Le rossignol , d ' après N a u m a n n , q u e j e vais 
prendre p o u r g u i d e , se m e u t tou jours avec 

d i g n i t é ; sa pos tu re est flore; il diffèie sous ce 
rappor t de tous nos au t res oiseaux chan teur s 
ind igènes . II semble avoir consc ience de son 
mér i t e . Il est confiant à l 'égard de l ' h o m m e , il 
s 'établi t près de son habi ta t ion , et ses m œ u r s 
sont t ranqui l l es et pais ibles . Il vit en parfaite ha r 
mon ie avec les au t r e s oiseaux, et se bat r a r e m e n t 
avec ses semblab les . D 'ord ina i re , on le voit pe r 
ché sur u n e b r a n c h e , le corps droi t , la q u e u e 
relevée, les ailes p e n d a n t e s . R a r e m e n t , il saule 
a u mil ieu des b r a n c h e s ; à t e r r e , il saut i l le l égè
r e m e n t , il bond i t m ê m e , p o u r r a i t on d i r e , se 
reposan t d ' ins tan t en ins tant . Quelque chose 
vient- i l f rapper son a t tent ion , il relève b r u s q u e 
m e n t la q u e u e . Son vol est l é g e r , r ap ide , 
ondu lé , vacillant pa r m o m e n t s , et n 'est pas long
t e m p s sou tenu . L 'oiseau passe, en volant , d 'un 
buisson à l ' au t re , et p e n d a n t le j o u r , il ne fran
chi t j ama i s un g rand espace découver t . C'est 
sur tout quand d e u x mâles se poursu iven t , qu 'on 
peu t j u g e r de la vitesse de leur vol. 

Le cri d 'appel du rossignol est un wiid, clair, 
p ro longé , suivi d 'o rd ina i re d 'un son ronflant, 
kaer. Lorsqu ' i l est effrayé, il r épè te wiid, p lu
s ieurs fois de sui te , e t ne crie q u ' u n e fois:kaer. 
En colère son cri est kraeh; quand il est con ten t , 
il fait en t endre une no te h a r m o n i e u s e :tak. L t s 
j e u n e s c r i en t d 'abord : fiid, puis plus t a rd krouek. 
Ces sons , lancés avec diverses in tona t ions , qu i 
souvent é c h a p p e n t à no t r e oreil le, on t chacun 
leur signification. 

Le chan t du rossignol est t ou t pa r t i cu l i e r ; 
les notes en sont pleines , les variat ions en sont 
ag réab les , h a r m o n i e u s e s ; on ne re touve r i en de 
semblable chez a u c u n a u t r e oiseau. Les phrases 
d o u c e s , les r o u l a d e s , les no tes plaint ives et 
joyeuses a l te rnent avec u n e grâce indescr ip t ib le . 
L ' un c o m m e n c e d o u c e m e n t , e l p e u à peu sa voix 
devient plus forte, p o u r m o u r i r ensu i te insens i 
b l e m e n t ; u n a u t r e lance des notes fortes et 
pleines avec a r d e u r ; u n a u t r e m a r i e agréable
m e n t des sons t e n d r e s et mé lanco l iques à des 
éclats d e joie e t de t r i o m p h e . Les pause s , la 
m e s u r e v iennen t encore a u g m e n t e r la beau té de 
ce chan t . On ne peut assez en admi re r la var ié té , 
la force, la p l é n i t u d e ; on ne peut c o m p r e n d r e 
c o m m e n t un aussi pet i t oiseau est en éta t de 
lance r des notes aussi éc la tan tes ; c o m m e n t ses 
musc les laryngés peuvent avoir une te l lev igueur . 
Parfois, en effet, l 'éclat des noLes est tel qu' i l 
blesse l 'oreil le. Voici les notes de la voix du 
rossignol d 'après la Symphonie pastorale de 
Beethoven (fig. 173). 

Un rossignol , p o u r être bon c h a n t e u r , doit 
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m -m m f r ' 

F l g . 173 . Chant du ross ignol flûte,, 

avoir de vingt à v ing t -qua t re phrases ; mais b e a u 

coup ont u n c h a m p de var ia t ions moins é t endu . 

La locali té exerce u n e g rande influence su r le 

chan t . Les j e u n e s rossignols ne p e u v e n t ê t re for

més q u e p a r l e s vieux qui hab i t en t lus m ê m e s en

dro i t s ; il en résul te q u e , dans un can ton , il y 

a u r a d 'excel lents c h a n t e u r s , t and i s que dans u n 

au t r e on n 'en t rouvera que de méd ioc re s . Les 

vieux mâles chan t en t mieux q u e les j e u n e s , car , 

m ê m e chez les oiseaux, l 'ar t , p o u r se développer , 

a besoin d 'exerc ice . C'est lorsque la ja lous ie s 'en 

mêle que le rossignol c h a n t e le m i e u x . Son 

c h a n t lui devient u n e a r m e , avec laquel le il veut 

écl ipser ses r ivaux. Les uns c h a n t e n t s u r t o u t la 

n u i t ; les au t res ne se font e n t e n d r e que le j o u r . 

P e n d a n t les p remiè res ivresses de l ' amour , avant 

que la femelle ait p o n d u , on en tend ce chan t 

dél icieux à t ou tes les heu res de la n u i t ; plus 

tard, l 'oiseau se t a i t ; il semble avoir t rouvé le 

repos , et r e c o m m e n c é sa vie o rd ina i r e . 

Le g rand rossignol diffère d u ross ignol phi lo-

mèle par sa voix. Son cri d 'appel p e u t se r end re par 

gloek-arrr, au l ieu de wiid kaer. Dans son chan t , 

les notes sont p lus basses, p lus lentes , p lus soute

nues , les pauses plus longues ; le c h a n t est p lus 

fort, p lus t r e m b l o t a n t , mais moins varié q u e 

celui de la p r e m i è r e espèce . Il vaut cependan t 

le chan t de celle-ci, et que lques a m a t e u r s le pré

fèrent m ê m e . 

Il a r r ive assez souvent que ces deux espèces 

vivent ensemble : elles m ê l e n t alors les chan t s 

de l 'une et de l ' au t re , e t c'est ainsi que se p r o 

duisent les doubles c h a n t e u r s , c o m m e on les ap

pelle. Les vrais a m a t e u r s en font peu de c a s ; 

ils préfèrent en t end re l 'un ou l ' au t re chan t , dans 

tou te sa p u r e t é . 

Les rossignols se nour r i s sen t de vers de t e r re 

de tou te espèce , de larves d ' insectes , de fourmis , 

de chen i l l e s ; en a u t o m n e , ils mangen t des baies. 

Us r amassen t l eur n o u r r i t u r e sur le sol, et ils 

accouren t dès q u ' o n le fouille ou qu 'on le r e 

t o u r n e . R a r e m e n t , on les voit chasser des insectes 

au vol. Us sa luent c h a q u e pro ie en re levant b r u s 

q u e m e n t la q u e u e . I 

Les rossignols a r r iven t chez nous au mois 

d'avril , un peu plus tôt , u n peu plus t a rd , selon 

la t e m p é r a t u r e . Us appara i s sen t à p e u p iès 

q u a n d l ' aubépine c o m m e n c e à se couvrir de 

feuil les. Us voyagent i so lément et de n u i t . Les 

mâles p r é c è d e n t les femel les . Parfois , de grand 

m a t i n , on en voit un dans l 'air, à u n e grande 

h a u t e u r ; t ou t à coup , il descend, il s 'abat sur un 

buisson, et s'y cache t o u t le j o u r ; d 'o rd ina i re , 

on l ' en t end avant de l ' apercevoir . Chacun cher

che le coin de forêt , le j a rd in , le buisson où il 

a vécu l'été p récéden t ; les j e u n e s mâles choi 

sissent dans le can ton où ils sont nés u n lieu con

venable p o u r s 'établir . 

A peine arr ivés , ils se m e t t e n t à chan te r . Les 

p remiè res n u i t s , ils n ' a r r ê t e n t pas ; ils ind iquen t 

ainsi sans d o u t e à l eur femelle la r o u t e à suivre 

p o u r les re t rouver , ou p e u t - ê t r e cherchent - i l s à 

gagne r u n e épouse . L ' accoup lemen t a l ieu , mais 

ce n 'es t pas sans pe ine , n i sans l u t t e s ; les mâles 

cél ibatai res font tous leurs efforts p o u r r a v i r a u x 

au t r e s leurs c o m p a g n e s . Souven t , deux rivaux se 

l ivrent u n violent c o m b a t . Us se poursu iven t avec 

fureur au mil ieu des b r anches , s u r la c ime des 

a rbres , sur le sol ; ils fondent l 'un sur l ' au t re avec 

a c h a r n e m e n t , j u squ ' à ce que l ' un des deux de

m e u r e ma î t r e d u c h a m p de bata i l le et de la 

femelle . La nu i t , le soir et le ma t in , sont les 

heures q u e le mâ le consacre au c h a n t , tandis que 

sa femelle l ' écou te avec ravissement . Us e m -
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ploient le res te du t e m p s à che rche r l eur nour 

r i tu re , et b ien tô t ils vont t ravail ler a u b e r c e a u 

de leurs pet i ts . 

Leur nid n 'est pas , il s 'en faut, u n e œuvre d 'a r t . 

Une couche de feuilles sèches , de préférence de 

feuilles de chêne , en compose le fond ; les parois 

sont formées de c h a u m e s desséchés , de t iges 

d 'he rbes , de feuilles de r o s e a u ; la cavité est t a 

pissée de fines rac ines , d e cr ins de cheval et d u 

duvet de cer ta ines plantes . R a r e m e n t , la cha r 

pente est formée d e b r a n c h e s assez fortes ; r a re 

m e n t aussi les parois sont formées de pai l le . D'a

près Baessler , le nid du grand rossignol est p lus 

épais, et la cavité est tapissée d 'une couche de 

poils p lus a b o n d a n t e . Mais les deux espèces ni-

hent sur le so l , ou à une faible h a u t e u r , dans u n 

BBEHM. 

t rou , au mil ieu des j e u n e s pousses d ' une souche 

d 'a rbre , dans u n b u i s s o n , dans u n e touffe d 'he rbes . 

On a t rouvé sous ce r a p p o r t que lques except ions ; 

N a u m a n n observa u n rossignol qui avait établi 

son nid dans u n tas d 'he rbes sèches , à l ' in tér ieur 

d 'une tonnel le d 'un j a r d i n ; Dubois en vit un 

au t r e , qui avait cons t ru i t le sien au-dessus d 'un 

nid de roitelet , sur u n e b r a n c h e de sapin , à 

environ 1 m è t r e et demi d u sol. 

Les œufs, au n o m b r e de c inq ou de six, sont 

lisses, à coqui l le m i n c e , d 'un b r u n ol ive. 

Dès que tous les œufs sont p o n d u s , le mâ le 

change de m a n i è r e d 'ê t re . Il pa r tage les soins de 

l ' incubat ion , relaye sa femelle p e n d a n t que lques 

heures , vers le mil ieu de la j o u r n é e , et ne fait 

p lus guère en tendre sa voix q u e le j o u r . Il veille 
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so igneusement sur son n id , et force sa femelle 

à couver. Baessler chassa un j o u r u n e m è r e c o u 

veuse de dessus ses œufs ; le mille aussi tôt inter

rompi t son c h a n t , se précipi ta sur elle, et , pous

sant des cris de colère , la frappant de son bec , il 

la con t ra ign i t à revenir au n id . Quand un 

ennemi s ' approche , les rossignols sont t o u r m e n 

tés, inquie t s , mais ils font preuve de c o u r a g e e t 

d 'abnégat ion , et s 'exposent e u x - m ê m e s p o u r sau

ver leur p rogén i tu re . 

Les peti ts sont n o u r r i s avec des vers de tou le 

e spèce ; ils croissent r a p i d e m e n t , qu i t t en t le 

nid de bonne h e u r e , alors qu ' i ls p e u v e n t à peine 

voleter d ' u n e b ranche à l ' au t re , et res tent avec 

leurs pa ren t s j u s q u ' à la p r e m i è r e m u e . Ceux-c i 

n 'on t u n e seconde couvée que lo r squ 'on a d é 

t rui t la p r e m i è r e . L ' é d u c a t i o n des peti ts les 

occupe j u s q u ' à la fin de la saison. Ils ne les a b a n 

d o n n e n t pas lors m ê m e q u ' o n les l eu r enlève : 

ainsi , on peu t les me t t r e dans u n e cage , q u e l 'on 

suspend a u voisinage d u nid , ils c o n t i n u e r o n t à 

leur appor t e r à m a n g e r . 

Peu de t emps après qu ' i l s on t a b a n d o n n é l eu r 

nid , les j e u n e s mâles c o m m e n c e n t à essayer l eur 

voix; ils composen t , c o m m e disent les conna i s 

seurs ; mais ce p r emie r c h a n t n e r e s s e m b l e 

nu l l emen t à celui de leur p è r e . Celui-ci, il est 

vrai , se tai t lo r sque ses pet i ts c o m m e n c e n t à 

se faire en t end re ; on sait, en effet, q u e vers 

la S a i n t - J e a n , les rossignols cessent de c h a n 

ter. Le p r i n t e m p s su ivan t , les j e u n e s c h a n 

teurs on t enco re à faire l eur é d u c a t i o n ; leurs 

chansons sont écour tées , dites en que lque sorte à 

la sou rd ine . Il faut que l ' amour s'éveille en eux , 

les enivre de ses t ranspor t s pour qu ' i l s déploient 

toutes les r ichesses de leur voix. 

Au mois de jui l le t , les rossignols m u e n t , pu i s 

la famille se d i spe r se ; en s e p t e m b r e , j e u n e s et 

vieux se réunissent de nouveau pa r familles, quel 

quefois par bandes p lus n o m b r e u s e s , pour en 

t r ep rendre leurs voyages. Ils von t vite et l o i n , 

mais on les voit p e u ; j e n ' e n ai r encon t ré q u e 

q u e l q u e s - u n s , et toujours isolés, dans les forêts 

du sud de la Nubie et d u S o u d a n or ien ta l . 

Les rossignols , e t su r tou t les j e u n e s , sont ex

posés aux a t taques d ' ennemis n o m b r e u x ; auss i , 

l ' h o m m e inte l l igent a-t-il ra ison de c rée r des 

condi t ions où ils pu issen t vivre e t c h a n t e r en s é 

c u r i t é . Dans les g rands j a r d i n s , on Fait b ien , 

c o m m e le conseille Lenz, de p lan te r des bu i s 

sons épais de f rambois iers , pa r e x e m p l e , e t d'y 

laisser s 'amasser les feuilles sèches . Bien tô t les 

rossignols v i endron t s'y é tabl i r . L 'épa isseur du 

buisson le p r o t è g e ; d a n s les feuilles sèches , s'a- • 

massen t des vers et des insectes don t ils se nour

r i s sen t , et u n e n n e m i ne peu t s'y glisser silen

c i eusemen t . 

C a p t i v i t é . — M a i s , p lus à c r a ind re encore pour 

le rossignol que les carnassiers et les rapaces , 

sont les gens ignoran ts ou m é c h a n t s . Malgré leur 

g rande p r u d e n c e , ces o iseaux se p r e n n e n t dans 

les Collets, dans les t r appes , dans les pièges les 

plus grossiers , et a lors ils on t à s u p p o r t e r toutes 

les misères de la capt iv i té . O r , que lques bons 

soins don t on les e n t o u r e , de vieux rossignols 

ô^ui se sont déjà accouplés pér i ssant c e r t a ine 

m e n t l o r squ 'on les m e t en cage . Les j eunes n e 

s u p p o r t e n t la captivi té q u e si on leur p rod igue 

les me i l l eu r s soins . J e n ' e n c o u r a g e r a i j ama i s 

pe rsonne à tenir des rossignols en c a g e ; j e pas

serai m ê m e c o m p l è t e m e n t sous si lence la m a 

n i è re don t il faut les t ra i te r , pour n ' en d o n n e r 

l 'envie à pe r sonne . Là où, au p r i n t e m p s , de sa 

fenêtre ou de sa po r t e , on p e u t en t end re c h a n t e r 

des ross igno l s , il faut faire ce q u e faisait N a u -

m a n n . Cet i l lustre na tu ra l i s t e , qu i tenai t en cage 

les oiseaux les p lus divers p o u r se r é c r é e r de 

leur c h a n t , n 'a j a m a i s pr is de ross ignols . A la 

véri té, il y en avait qui n i cha i en t si près de sa 

ma i son , q u e , dans la saison, l o r sque la forêt se 

revêtai t d ' une nouvelle pousse de feuillage, q u e 

la n a t u r e en t iè re se r a j e u n i s s a i t , il pouvai t , à 

chaque h e u r e de la j o u r n é e , écou te r leurs c h a n 

sons divines. 

L E S A G R O B A T E S — AEDON. 

Die BaamnacMigallen, the Tree-Nightingales. 

C a r a c t è r e s . — Les agroba tes r e s semblen t beau

coup aux ros s igno l s ; ma i s l eu r p l u m a g e se rap

proche de celui des ca l amohe rp idés ; aussi que l 

ques natural is tes les ont-ils r angés p a r m i ces der 

n i e r s . Ils on t le bec c o m p r i m é , plus h a u t que 

large dans tou te son é t endue , à pa r t i r des na r i 

nes , à bo rds dess inan t u n e l igne c o u r b e , à m a n 

dibule supé r i eu re t rôs- l léchie à la poin te , dont 

l ' é chanc ru re est à pe ine vis ible ; des tarses forts 

e t m é d i o c r e m e n t élevés ; des doigts cour t s , épais , 

pou rvus d 'ongles fa ibles ; des ailes cou r t e s , su r -

o b t u s e s ; u n e q u e u e l o n g u e , a m p l e , fo r t emen t 

a r r o n d i e ; un p l u m a g e m o u et soyeux. Les deux 

sexes ne diffèrent n u l l e m e n t ; les j e u n e s n ' on t 

pas de l ivrée bien t r a n c h é e , et r e s s emb len t assez 

à leurs pa ren t s . 

i t i x t r i h u M o n g é o g r a p h i q u e . Les a g r o 

bates hab i t en t le midi de l 'Eu rope , le nord-oues t 

d e l 'Asie, et le no rd de l 'Afr ique. 

On r a p p o r t e à ce g e n r e t rois e s p è c e s ; mais 
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elles diffèrent si peu en t r e elles, qu 'on les a sou
vent cons idérées c o m m e n ' é t an t q u e des var ié
tés d ' u n e seule e t m ô m e espèce . Elles ne présen
t en t a u c u n e différence au poin t de vue de leurs 
m œ u r s , de l eu r genre de v i e ; auss i , j e m e crois 
en dro i t de r é u n i r t ou t e s les observat ions faites 
à ce sujet , e t de les app l ique r à l ' espèce qu i vit 
en Espagne . 

L AGRODATE RUBIGINEUX — ÂEDON GÂLÂCTODES. 

Die Baumnachligall, Ihe Tree-Nighttngale. 

C a r a c t è r e s . — L 'agroba te rub ig ineux a la par
tie s u p é r i e u r e du corps d 'un gris roux , n u a n c é e 
de brun au -des sus de la t ê t e ; la n u q u e plus gri
sâtre que le dos ; le vent re gris-isabelle ou b l a n c 
sa le ; les côtés du cou, la poi t r ine et les flancs 
lavés de r o u x ; l 'œil s u r m o n t é d 'une bande b r u n e , 
se d i r igeant en a r r i è re ; les couver tu res supé
r ieures de l 'aile d ' u n b r u n clair , bordées de r o u x 
c la i r ; les r émiges b r u n e s ; les p r ima i r e s l isérées 
et t e r m i n é e s de roux , les seconda i re s éga l emen t 
frangées de roux et t e r m i n é e s de b l a n c h â t r e ; les 
rec t i ices externes d 'un roux-de-rouil le , t e rminées 
par une b a n d e b l a n c h e , q u e p r é c è d e u n e t ache 
a r rond ie d 'un b r u n - n o i r ; l 'œil b r u n foncé ; le bec 
et les pa t t e s r o u g e â t r e s . L ' ag roba te rub ig ineux 
adul te , , mâle c o m m e femelle , a environ 19 cent , 
de l o n g , et 30 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée 
m e s u r e plus de 8 c e n t . , et la queue env i 
ron 8 . 

J e n e connaissa is pas encore les t ravaux du 
comte von de r Miihle et d e L i n d e r m a y e r , q u a n d , 
c o m m e eux, j ' é t ab l i s q u e l ' agrobate rub ig ineux 
était très-voisin du rossignol . Il n e le remplace-
pas , ma i s le représen te dans les con t rées où ce 
lui-ci ne se trouve pas . A. von H o m e y e r s ' appuie 
sur les différences que présen te le p lumage des 
j e u n e s , p e u r l 'en sépa re r ; mais l ' é lude des au 
tres oiseaux chan t eu r s , n o t a m m e n t celle des 
saxicolidés, n o u s m o n t r e q u e ce carac tè re n 'a 
qu 'une i m p o r t a n c e s econda i r e . Si deux oiseaux 
de genres différents se r e s semblen t , ce sont cer
tes l ' agrobate rub ig ineux et le rossignol , et je 
les m a i n t i e n s , avec conv ic t i on , l ' un à côté de 
l 'autre . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — On t rouve 

l 'agrobate rub ig ineux en E s p a g n e , en Grèce, en 
Egypte , ainsi que dans le S a m h a r a et les s teppes 
de l 'Afrique cen t r a l e . Il semble q u e les chaînes 
de m o n t a g n e s qui l imi ten t les t rois pén insu les 
méridionales de l 'Europe forment la l imite sep
tentr ionale de l 'aire de dispers ion de cet o iseau, 
et qu ' i l ne la franchit qu ' excep t ionne l l emen t . 

On en a t u é un à Helgoland, u n au t re dans le 

Devonshi re . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'agroba te 

rub ig ineux f réquente les con t r ées sèches , c o u 
vertes de buissons bas et c la i r -semés , et s ' appro
che m ê m e des hab i t a t ions . E n Espagne et en 
Grèce , il habi te les vignobles et les p lan ta t ions 
d 'o l iv ie rs ; dans le nord-es t de l 'Afrique, il s 'éta
blit d.ins les j a rd in s , dans les buissons , en t r e les 
cabanes des vi l lages. R a r e m e n t je l'ai vu dans les 
forêts v ierges . Il est c o m m u n dans les forêts 
c lair-semées des s teppes , et il éviLe les m o n t a g n e s 
élevées. 

L i n d e r m a y e r cro i t que l ' agrobate rub ig ineux 
ne n iche qu ' en Grèce, e t qu 'on ne l 'observe en 
Afrique que p e n d a n t l 'h iver ; mais il fait e r reur : 
l ' agrobate r u b i g i n e u x n i che dans l'Asie Mineure 
e t en Egyp te , et à la m ô m e époque q u ' e n Grèce . 
Il a d m e t , en ou t re , que les agroba tes que l 'on 
trouve en Espagne et ceux de Grèce appar t i en
n e n t à une seule et m ê m e e s p è c e ; or , Tr i s tam 
et von Homeyer , en Algér ie , mo i , en Espagne , 
nous en avons t rouvé des n id s et des pet i ts . Lin
d e r m a y e r ne para î t pas avoir connu l 'espèce qu i 
hab i t e le cen t re de l 'Afrique, et qu i n e dépasse 
pas , au n o r d , le t r op ique . 

Dans l 'Afrique cen t ra le , l ' agrobate rub ig ineux 
est u n oiseau s é d e n t a i r e ; dans le nord de l 'Afri
q u e et le midi de l 'Europe , c'est u n oiseau de 
passage . Il arr ive en Grèce et en Egypte au m i 
lieu ou à la fin d'avri l , en Egypte un peu plus 
tôt , et qui t te ces cont rées à la fin de s e p t e m b r e . 
Les mâles se m o n t r e n t les p r e m i e r s ; les femelles 
les suivent que lques j ou r s ap rè s . P e n d a n t leurs 
voyages, on les r e n c o n t r e p a r t o u t ; plus t a rd , il 
faut les che rche r à leurs places favorites, où il 
est facile de les observer . En Espagne , tout le 
m o n d e conna î t le rosardo (oiseau rose) ou l'aiza-

rabo ( hoche -queue ) , aussi bien que chez nous on 
connaî t le r o u g e - g o r g e . 

Cet oiseau justifie le n o m d'agrobate qui lui a 
élô d o n n é . Il a ime à cour i r à l ' ex t rémi té des 
b ranches . La plus h a u t e t ige du buisson qu ' i l 
hab i te , la poin te de l 'échalas a u t o u r duque l ser
pente la v igne , la c ime d 'un a rb re , un fil de télé
g r a p h e , sont les endro i t s où l ' agrobate a ime à 
se pe rche r . On l'y voit appuyé sur sa q u e u e , les 
ailes pendan te s , les pat tes l égè remen t fléchies, 
et c'est de là qu ' i l fait en t endre sa chanson . C'est 
aussi de là qu' i l gue t te sa p ro ie . Aperçoi t il un 
ver, un insecte , il se préc ip i te sur le sol, se 
c o u r b e , hoche la q u e u e , l 'é talé, cour t rap ide
ment que lques pas , saisit sa pro ie , pousse un 
iit'lit cr i de c o n t e n t e m e n t , et r e tou rne p rendre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



possession de son pos te . Il y rev ient de m ê m e 
quand on l'en a chassé ; aussi est-il facile de le 
t i rer . Il suffit que le chasseur se t i enne près de 
cet endro i t , et fasse poursu ivre l 'oiseau pa r u n 
a ide . C o m m e le rossignol , il ne p r e n d sa nour r i 
tu re q u e sur le sol. Il c h e r c h e toutes les p laces 
dégarn ies , et cour t sur les rou tes et les c h e m i n s . 
S a m a r c h e , son vol ne diffèrent n u l l e m e n t d e la 
m a r c h e et du vol d u ross ignol . 

L ' ag roba te r u b i g i n e u x est p r u d e n t et c i rcons 
pect , lorsque les c i rconstances l 'exigent ; il est con
fiant là où il sait qu ' i l n ' a r ien à r edou te r . En E s 
pagne , nous le t rouvâmes p a r t o u t craint i f et 
défiant, pa rce q u e p a r t o u t il est l 'objet de pou r 
sui tes . Dans l 'Afrique c e n t r a l e , il se laisse 
app roche r par les indigènes , et il fuit devant les 
E u r o p é e n s . Il vit pa i s ib lement avec les au t re s 
oiseaux ; mais il est souvent en d ispute avec ses 
s emblab le s . Deux mâles se pou r su iven t avec 
a c h a r n e m e n t , se saisissent, t o u r b i l l o n n e n t dans 
l ' a i r , t o m b e n t e n s e m b l e , passen t c o m m e la 
flèche au t ravers des b r a n c h e s e t des bu i s sons . 
Souven t cette pour su i t e n 'es t q u ' u n j e u , q u ' u n 
passe- temps agréab le . 

Mais il est u n po in t pa r lequel l ' agrobate ru
bigineux, est b ien infér ieur au ross ignol : j e 
veux par le r du c h a n t . Le comte von der Mùhle 
dit que le c h a n t de l ' agroba te est m o n o t o n e , e t il 
le c o m p a r e à celui de la gr iset te ; q u a n t à mo i , 
j e dois dire q u e , ma lg ré sa s impl ic i té , ce chan t 
m ' a causé b e a u c o u p de plaisir . L ' ag roba te rub i 
gineux vit dans les can tons où m a n q u e le rossi
gnol ; il c h e r c h e par son a r d e u r à c h a n t e r a r e m 
placer les facultés qu i lui m a n q u e n t . P e n d a n t la 
saison des a m o u r s , il se fait p r e sque con t inue l 
l ement e n t e n d r e , qu ' i l soit p e r c h é , qu ' i l cou re 
sur le sol, ou qu ' i l vole, et toujours sa voix est 
ha rmon ieuse . 

Les a m o u r s c o m m e n c e n t vers la seconde se
m a i n e de m a i , et d u r e n t l o n g t e m p s ; peu t -ê t re 
m ê m e chaque coup le a-t-il p lus ieurs couvées 
par a n . L 'agroba te établ i t son nid su r u n t ronc 
d ' a rb re , en t r e de fortes b r a n c h e s ou dans un 
bu isson épais . Ce nid est fait, à l ' ex té r ieur , de 
br indi l les , de mousse , de feuilles, de t iges , et ta
pissé de poils, de p l u m e s , de laine et de duve t à 
l ' i n té r i eur . T r i s t am croi t q u e la femelle ne p o n d 
pas avant d'avoir t rouvé u n m o r c e a u de peau de 
s e rpen t , avec lequel elle t e rmine son nid : il n ' en 
est po in t a ins i en Espagne , ou du moins , n ' y a i - j e 
j a m a i s r ien vu, ni r ien e n t e n d u di re de s e m 
blable . 

Les œufs de l ' agrobate r u b i g i n e u x ne r e s s e m 
blent en r i en à ceux des au t re s b u m i c o l e s ; ils 

sont d ' un b lanc sale ou d ' un gris b l e u â t r e , parse
més de t aches foncées, ma i s peu accusées , et de j 
points b r u n â t r e s . J e ne sais r ien t ouchan t le déve- , 
l oppemen t des pe t i t s , si ce n 'es t q u ' a u c o m m e n 
cement de s e p t e m b r e , q u a n d t ous les vieux 
p r e s q u e é ta ient en m u e , j ' a i encore r encon t r é 
des j e u n e s avec l eu r p r e m i e r p l u m a g e . 

T r i s t am dit que les œufs e t les j e u n e s de l'a
g roba te r u b i g i n e u x dev iennen t t rès -souvent la 
proie des rept i les ; j e ne sais j u s q u ' à quel point 
cet te asser t ion est fondée. Ce qu' i l y a de cer ta in , 
c'est q u e les mammifè re s carnass iers et les ra-
paces n e les é p a r g n e n t pas , e t que les adul tes 
sont exposés aux m ê m e s dangers q u e les au t r e s 
pet i ts oiseaux. Ce n ' es t q u ' e n Lspagne que 
l ' h o m m e les chasse p o u r les m a n g e r . 

J a m a i s , q u e j e sache , on n ' a ga rdé d ' agroba tes 
en capt ivi té . 

L E S G O R G E S - B L E U E S — CYANECULA. 

DieBlaukehlchen, the blue-lhroatcd Wabblers. 

C a r a c t è r e s . — L e s gorges-bleues on t le corps 
al longé, les ailes cou r t e s , sub -ob tuse s , les troi
s ième et q u a t r i è m e r é m i g e s é tan t d 'égale lon
g u e u r ; la queue de m o y e n n e l o n g u e u r , égale , bi
co lore ; les tarses élevés, grê les , p r e s q u e en t iè 
r e m e n t r ecouver t s , en avant , par u n e g rande 
scutel le ; le bec m é d i o c r e , c o m p r i m é en avant 
des na r ines , avec l ' a rê te élevée, assez v ive ; u n 
p lumage lâche , don t les cou leurs var ient suivant 
l 'âge e t le sexe. 

LA GORGE-BLEUE SUEDOISE—CYANECULA SUECICA 

Dus schwedische Blaukehlchen, the blue-throated 
Wabbler. 

LA GORGE-BLEUE A MIROIR BLANC — CYANECULA 

LEVCOCYANA. 

Dus weissstcrnige Blaukehlchen, 

LA GORGE-BLEUE DE WOLF—CYANECULA WOLFll. 

Das Wolfsche Blaukehlchen. 

Mon p è r e , le p r e m i e r , a é tabl i que tou tes les di
verses gorges -b leues que Ton voit en Allemagne 
é ta ient au t an t d 'espèces dis t inctes , et non de 
s imples var ié tés , c o m m e on l ' admet ta i t j u squ ' à 
lui . 

C a r a c t è r e s . — C h e z tou tes , le mâle a le dos d 'un 
b r u n oc re - foncé , le ven t re b l anc sale, var ié , sur 
les côtés , de taches d 'un gr is b r u n , la gorge d 'un 
beau b leu d 'azur avec ou sans mi ro i r , d 'une au t re 
couleur au cen t re , l imi tée , en bas , par u n e b a n d e 
no i r e , q u ' u n mince l iséré de cou leur claire sé
pare d ' une t ache pec tora le demi-c i rcula i re ; un 
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L A G O R G E - B L E U E D E W O L F . 

í'ig. 175. La Gorge-bleue suédoise. 

sourcil b l anchâ t re au-dessus de l 'œil ; les l o r u m s 

n o i r â t r e s ; les r émiges d 'un gris b r u n ; les r e c 

tr ices méd ianes d ' un b r u n no i r ; toutes les 

au t res d 'un roux vif dans leur moi t ié basi la i re , 

d 'un b r u n foncé vers la pointe ; l 'œil brun-foncé , 

le bec n o i r , les pa t t e s d 'un gris ve rdâ t re en 

avant , d ' un gris j a u n â t r e en a r r i è r e . 

Chez les femelles , tou tes les teintes sont p lus 

pâles, la cou leu r d e la gorge est à peine i nd i 

quée . 

Les j e u n e s on t le dos de cou leur foncée, à 

taches d 'un j a u n e r o u x ; le ven t re rayé longi tudi -

n a l e m e n t ; la gorge b l anchâ t r e . 

Les adultes ont envi ron 16 cen t , de longueur 

totale , 23 cen t , d ' enve rgure ; l 'aile pl iée m e s u r e 

8 cent . , et la q u e u e 6 . 

Les diverses espèces sont faciles à r econna î t re 

•à la cou leur de leur gorge. Ainsi, le mâ le de la 

gorge-b leue suédoise (cyanecula suecica) a au 

milieu d u b leu de la gorge u n e t ache d 'un rouge-

c inabre (fig. 175) ; le mâle de la gorge-b leue à mi

roir blanc (cyanecula leucocyana), u n e tache blan" 

c h e ; tandis que la gorge-bleue deWol f (cyanecula 
Wolfii) n ' a pas de miro i r ou t ache au cen t re du 

bleu de la gorge . Ces espèces diffèrent enco re 

sous le r a p p o r t de la t a i l l e : la go rge -b leue à 

mi ro i r b lanc est la plus g r a n d e e t la plus fo r t e ; 
celle de Wolf, la plus pe t i te . 

Les femelles r e s semblen t t e l l emen t aux mâles 
qu' i l est bien difficile de les d i s t inguer . 

Que lques au teu r s ont cru observer su r des 
gorges -b leues captives, q u e , chez les ind iv idus 
de l 'espèce à mi ro i r b l anc , la gorge devenai t en
t i è r emen t b l eue et recevai t ensui te une étoile 
b l anche , et ils ont cru pouvoir en conc lu re q u e 
deux espèces au moins n ' en faisaient q u ' u n e ; 
ma i s , en a d m e t t a n t p o u r vraie ce t t e observa t ion , 
la gorge-b leue à miro i r b lanc n ' e n res te pas 
mo ins dis t incte de la gorge b leue suédoise ; dans 
tou t le nord de l 'Europe et de l 'Asie, cet te d e r 
n iè re espèce existe seule, e t on n ' a encore t rouvé 
a u c u n individu faisant t rans i t ion en t r e celle-ci 
et celle à gorge e n t i è r e m e n t b l eue ou à go rge à 
tache b l a n c h e . 

Du res te , il est inut i le d ' insis ter davantage sur 
l 'existence de ces oiseaux c o m m e espèces ou 
c o m m e variétés ; ils on t tous les m ê m e s m œ u r s 
et les m ê m e s h a b i t u d e s . 

l> ÏNtr i t iu t l on g é o g r a p h i q u e . — Les go rges -

bleues sont p ropres a u nord de l ' anc ien m o n d e , 

et se r épanden t , de là , j u s q u e dans le sud d e 

l'Asie et le nord de l 'Afr ique. Elles para issent 
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dans nos pays au c o m m e n c e m e n t d 'avril , r a r e 

m e n t plus tôt , le plus souvent vers le mil ieu du 

m o i s , e t s'en vont en sep t embre . 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Les gorges-

b l e u e s , dans nos pays, vivent s u r les bords 
des ru isseaux, des fleuves, des lacs, des é tangs 
couverts de buissons et de r o s e a u x ; d a n s l e n o r d , 
elles f réquen ten t les mara is e t les t ou rb i è r e s 
connues sous le nom de tundra. En hiver , elles 
se logent dans les j a rd ins , les buissons , les 
c h a m p s , les prai r ies couver tes de h a u t e s he rhes , 
les marécages . Elles n e vont pas auss i loin dans 
leurs migra t ions que Iesau t res oiseaux c h a n t e u r s . 
El les passent l 'hiver dans la basse et la moyenne 
Egypte , dans le cen t re de la Chine et dans le 
nord de l 'Inde ; c ependan t il en est qu i arr ivent 
j u s q u e dans les par t ies les plus mér id iona les des 
I n d e s o u dans les forêts du cours s u p é r i e u r du 
Nil. Dans leurs voyages, elles su ivent cer ta ines 
rou t e s qui para issent c o m m e t r acées à l 'avance ; 
elles longen t les val lées , s ' a r r ê t an t à cer ta ins en
droi ts où elles t r ouven t r éun i e s en abondance 
tou tes les condi t ions nécessaires à leur exis
t e n c e . Au p r in t emps , les mâles arr ivent avant les 
femelles ; en a u t o m n e , j eunes et adul tes vont de 
compagn ie . Au p r in t emps , elles voyagent le long 
des cours d 'eau ; en a u t o m n e , elles t raversen t le 
pays , sans suivre ces rou t e s na ture l les , et se r e p o 
sen t , le j o u r , dans les c h a m p s non encore m o i s 
sonnés . 

En é t é , les gorges -b leues n e r e c h e r c h e n t 
q u ' u n e chose : u n buisson épais , au voisinage de 
l ' eau . Aussi , en Al lemagne , évi tent -e l les les 
m o n t a g n e s ; tandis qu ' en N o r w é g e , c 'est s u r t o u t 
d a n s les m o n t a g n e s qu ' on les r e n c o n t r e , pa r 
exemple , sur les Fjelds, c 'est-à-dire sur les hau t s 
p la teaux de ce pays, où elles t rouven t des lacs, 
des é tangs , l 'un à côté de l 'autre , rel iés pa r de 
n o m b r e u x ru i s seaux . P o u r ces oiseaux, c 'est là 
u n véri table paradis . En Al l emagne , nous ne les 
voyons se r ep rodu i r e que dans les locali tés qui 
p résen ten t des condi t ions ana logues ; o r , de 
parei l les locali tés ne sont pas ra res dans nos 
val lées . 

Les gorges-bleues sont de c h a r m a n t s oiseaux, 
qui souvent a t t i r en t l ' a t ten t ion de l 'observa teur . 
L e u r b e a u t é e t , p lus e n c o r e , l e u r m a n i è r e de vivre, 
leurs m œ u r s , l eurs hab i tudes , leurs a l lures nous 
c h a r m e n t et nous capt ivent . C o m m e la p lupa r t 
d e s h u m i c o l e s , elles son t a d m i r a b l e m e n t douées 
sous tous les r appo r t s . C'est à t e r r e s u r t o u t 
qu 'e l les se m o n t r e n t agiles. Elles n e m a r c h e n t 
pas , elles sau ten t , m a i s par bonds si préc ip i tés 
qu 'on croirai t les voir c o u r i r : qu 'e l les se t rouven t 

sur un sol sec ou vaseux, dans un lieu découvert 
ou dans le buisson le plus fourré , au mil ieu des 
he rbes les plus épaisses, peu l e u r i m p o r l e ; elles 
ont p a r t o u t des a l lures vives. Elles sau ten t peu 
dans les b r anches ; elles volent o r d i n a i r e m e n t pour 
passer de l 'une à l 'aut re , et res ten t q u e l q u e 
t emps au r e p o s , u n e fois pe rchées . A t e r re , 
elles t i e n n e n t le corps droi t , la q u e u e un peu 
relevée, ce qu i leur d o n n e ' u n e appa rence f ièreet 
ha rd i e . P e r c h é e s s u r u n e b r a n c h e , elles font 
une impress ion m o i n s agréab le . El les volent r a 
p idement , en déc r ivan t des arcs de cerc le plus 
ou mo ins é t e n d u s , ma i s r a r e m e n t elles p a r c o u 
ren t d 'une t ra i t e u n g rand espace . D 'o rd ina i re , 
elles ne s 'élèvent q u ' à que lques m è t r e s au-dessus 
du sol , e t , dès qu 'e l les aperço iven t un endroi t 
caché , elles s 'abat tent p o u r con t inue r leur rou te 
en cou ran t . 

L e u r s sens sont à peu près aussi développés 
q u e ceux du ross ignol , et l eur in te l l igence aussi 
parfa i te . Elles sont o r d i n a i r e m e n t peu t imides , 
sans défiance à l 'égard rie l ' h o m m e ; mais , une fois 
qu 'el les on t été chassées , elles deviennent c ra in 
tives et p r u d e n t e s . Lo r squ 'on ne les t roub le pas , 
elles se m o n t r e n t gaies , vives, de bonne h u m e u r , 
toujours p rê tes à folâtrer . Elles vivent en parfai te 
h a r m o n i e avec les au t re s o i s e a u x , e t a imen t à 
agacer leurs semblab les ; toutefois leurs j e u x dé 
génèrent souvent en quere l les sér ieuses , su r tou t si 
l ' amour et la ja lousie se m e t t e n t de la pa r t i e . Deux 
mâles fondent alors l 'un sur l ' a u t r e , se bat tent 
avec a c h a r n e m e n t , et la lu t te n e cesse souvent 
que par la m o r t de l 'un d 'eux . 

Tak tak est le cr i d 'appel des gorges-bleues , 
c o m m e de bien d ' au t re s oiseaux c h a n t e u r s ; fied, 
fied, est l eu r cr i de t e n d r e s s e ; un g r o g n e m e n t in
descr ipt ib le ind ique la co lè re . D 'après les obser
vat ions faites par m o n père , par N a u m a n n , pa r 
Baessler et d ' au t r e s na tu ra l i s t e s , c h a q u e espèce 
a un chant différent. La gorge b leue de Wolf est 
l 'espèce qu i chan te le m i e u x ; la gorge b leue sué
doise, celle qui c h a n t e le p lus m a l . a Le chant 
de c e l l e - c i , d ' après N a u m a n n , se compose de 
que lques phrases cour tes , séparées par de peti ts 
interval les . Q u e l q u e s - u n e s sont composées de 
notes sifflantes, d o u c e s , t r è s - ag réab le s ; mal
h e u r e u s e m e n t , l 'oiseau les répè te t rop avant d'a
borde r u n au t r e t h è m e . Mais ce que ce chant a 
de p a r t i c u l i e r , ce sont des r o u l e m e m s qu 'on 
n ' en t end q u e de t r è s -p rè s , et qui sont intercalés 
ent re les au t r e s no tes . On dirai t que l 'oiseau pos
sède deux voix .» P r e s q u e tous les mâles ajoutent 
à leurs chan t s des notes , ou des phrases entières, 
e m p r u n t é e s à d 'autres o i seaux , m ô m e des cris 
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d ' an imaux n u l l e m e n t c h a n t e u r s : ainsi, N a u m a n n 
a en tendu des gorges-bleues imi te r le p ia i l lement 
d e l ' h i r o n d e l l e , l e c r i d e la cail le, le gazoui l lement 
d u moineau et du p inson , des phrases entières 
du c h a n t du rossignol , de ce lu i de la fauvelte , le 
cri du hé ron , le coassement de la grenoui l le . Ce 
don d ' imi ta t ion n ' a pas échappé aux Lapons , qui 
ont donné à la gorge-bleue de leur pays le n o m 
de chanteur aux cent voix. 

Le mâ le , lorsqu ' i l c h a n t e , est le plus o rd ina i 
r emen t p e r c h é sur un poin t é levé; quelquefois 
il se fait en t endre q u a n d il est à t e r re , e t m ê m e 
quand il cour t . 11 n ' a c c o m p a g n e pas chaque 
phrase d 'un h o c h e m e n t de q u e u e , c o m m e il le 
fait quand il pousse son cri d ' appe l . 

Les gorges-b leues se nour r i s sen t de vers et 
d ' insectes qui vivent dans les lieux a q u a t i q u e s ; 
en a u t o m n e , elles m a n g e n t des baies . 

Leur nid est caché et difficile à découvr i r . II 
est toujours près de l 'eau, au bord d 'un fossé ou 
d 'un ru isseau . D 'après Hinz, il est c o n s t a m m e n t 
du côté exposé au levant ou a u m i d i ; d ' au t res 
fois, il repose su r le sol, à d e m i caché dans u n 
trou, en t r e des rac ines , des touffes d 'he rbes . 11 
est assez g r a n d , toujours ouver t pa r en hau t , 
formé ex t é r i eu remen t de feuilles sôchesde saule , 
de c h a u m e s , de tiges d 'he rbes , et tapissé, à l ' in
té r ieur , d ' he rbes dél icates , e t , dans le no rd , de 
poils et de p l u m e s . La ponle a lieu en ma i , elle 
est de six ou sept œufs , d ' u n bleu verdâ t re-pâ le , 
couverts de poin ts r o u g e - b r u n , ou m a r q u é s de 
brun au gros bout . La d u r é e de l ' incubat ion est 
d'environ quinze j o u r s . Les deux paren t s couvent 
a l te rna t ivement . Ils nour r i s sen t de vers et d ' in
sectes l eu r s pet i ts . Ceux-ci qu i t t en t le nid avant 
de pouvoir vo le r ; ils couren t sur le sol, avec 
aulant d'agilité que les sour is , guidés et condui t s 
par leurs pa ren t s . Quand l 'été est favorable, les 
gorges-bleues élèvent deux couvées par an. 

L'agilité des gorges -b leues et la na tu re des 
endroits qu ' i l s hab i t en t les m e t t e n t beaucoup à 
l'abri des a t t aques des ennemis qu i m e n a c e n t 
tous les au t re s oiseaux c h a n t e u r s . Les adul tes , 
et plus souvent encore les œufs et les j e u n e s , 
deviennent la proie du r ena rd , des pel i ts car 
nassiers r a m p a n t s , des r a t s ; c'est à p e u près là 
le seul dange r auque l ces oiseaux soient ex
posés. 

C h a s s e . — Il est difficile de chasser les gorges-
b leues ; car elles savent se cache r à mervei l le . 
Dès qu'el les aperçoivent le pér i l , elles se réfugient 
dans des haies ou des buissons épais, où l'œil du 
chasseur ne peut les découvr i r . Mais leur g o u r 
mandise cause souvent l eu r pe r le , et elles se 

p r e n n e n t dans les pièges les plus grossiers , amor 

cés avec des vers de farine. 

Cupidité. — Les gorges -b leues sont u n des 

plus b eau x o r n e m e n t s d 'une volière. Bien soi

gnées , elles s 'apprivoisent par fa i t ement et t rès -

vite, que lque craint ives et sauvages qu 'e l les se 

soient mon t r ée s au c o m m e n c e m e n t ; elles c h a n 

ten t avec a rdeur , et d iver t issent l eu r ma î t r e par 

leurs a l lu res . M a l h e u r e u s e m e n t , elles ne sup

por t en t pas l o n g t e m p s la capt ivi té , et on ne les 

conserve q u ' e n leur p rod iguan t les soins les p lus 

m i n u t i e u x e t en l eu r d o n n a n t une n o u r r i t u r e 

choisie et a b o n d a n t e . 

L E S C A L L I O P E S — CALLIOPE. 

Die RubitmachtigaUen, the Ritby-Niyhtingales. 

Caractères. — Les ca l l iopessont t rès voisines 

des gorges -b leues , e t fo rment une sorte de t ran

sition en t re elles e t cer ta ins ca l amoherp idés . Ce 

sont des o iseaux c h a n t e u r s humico les ; ils ont lo 

b e c d e l o n g u e u r m o y e n n e ; les pat tes assez élevées, 
à doigts g rands ; des ailes m o y e n n e s , à p r e m i è r e 

p e n n e t rès -cour te ; une q u e u e c o u r t e , l égè remen t 

a r rond ie , un ico lo re , à r ec t r ices latérales poin
tues , tandis que les méd ianes sont a r r o n d i e s ; 

u n p l u m a g e lisse et se r ré . 

LA CALLIOl'K DU KA51TSCOATKA — CALLIOPE 
KAMTSCltATIiENSIS. 

Die Culliope, the Callinpe. 

Caractères. — La call iope d u Kamlscha lka a 
le dos brun-ol ive , la tê te e t le front de m ê m e 
cou leu r , mais p lus foncés; la face infér ieure 
du corps d 'un b lanc s a l e , m a r q u é e , sur les côlés , 
de b r u n o l ive ; le mil ieu de 1* poi t r ine b l a n c ; 
l 'œil s u r m o n t é d ' u n e b a n d e d 'un b lanc de s a l i n ; 
la l igne al lant d u bec à l 'œil no i re ; la gorge d 'un 
r o u g e - r u b i s , en tou rée d 'une bande d ' un gris 
b r u n ou d 'un gris c e n d r é . 

La femelle a des couleurs plus t e r n e s , et la 
tache de la gorge s i m p l e m e n t ind iquée . 

Les jeunes sont d 'un brun foncé, m a r q u é s de 
raies longi tudina les d 'un j a u n e roux-c la i r . 

Cet oiseau a 16 cent , de l o n g u e u r t o t a l e ; l 'aile 
pliée m e s u r e 3 cen t . , e t la q u e u e 6 cent , et demi . 

Distribution géographique. — La Calliope 
du K a m l s c h a l k a hab i l e l 'Asie sep tent r iona le et 

o r i en ta l e . 

Mœurs, habitudes et régime. -— On t rouve 
la cal l iope sur la lisière des bois, dans les saules 
qui b o r d e n t les cours d 'eau, dans les buissons 
des mara i s . Elle y arr ive , selon Middendorf, à la 
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fin de ma i , quelquefois plus tôt , et y reste , d ' après 
Kitt l i tz, j u s q u ' a u c o m m e n c e m e n t d ' oc tob re ; 
que lques individus , c ependan t , s 'en vont déjà en 
a o û t . Dans leurs migra t ions , les call iopes t r a 
versent la Sibér ie or ienta le , la Mongol ie , le sud 
de la Chine , le J a p o n ; elles vont j u s q u ' a u x Indes , 
où elles appara i s sen t , au r a p p o r t de J e r d o n , 
en n o v e m b r e . Swinhoe en vit b e a u c o u p aux en
virons de Pék in , et il c ro i t qu 'e l les passent l ' h i 
ver en Ch ine ; mais cet a u t e u r n ' e n a pas vu p lu s 
t a rd que le mois d 'oc tobre , é p o q u e pendan t la
quel le Kitll i tz les a r encon t r ée s au K a m t s c h a t k a . 

P a r leur gen re de vie, les calliopes ressem
blent aux gorges-bleues et aux ca lamoberp idôs ; 
Radde e t Kit t l i tz les c o m p a r e n t aux p remiè re s , 
Swinhoe aux seconds . Elles c h e r c h e n t l eur 
n o u r r i t u r e sur le sol, e t , paraî t - i l , au c r é p u s 
cule , tandis que , le j o u r , elles n e qu i t t en t leur 
re t ra i t e que le moins possible. Elles c o u r e n t 
avec a u t a n t d 'agil i té , s inon m ô m e plus , que les 
gorges-b leues . J e r d o n les di t c ra in t ives , peu so
ciables et t a c i t u r n e s ; mais la descr ip t ion de 
Radde ne confirme que la p r e m i è r e de ces épi-
thè tes . Les mâles p a r t e n t avant les femelles ; ils 
voyagent alors de compagn ie , et , au p r i n t e m p s , 
cachés dans le feuillage des bou leaux , ils font 
en t endre leur voix aussi souvent le j o u r que la 
nui t . Leur chan t est fort es t imé : le t i m b r e , dit 
Kitl l i tz , en est h a r m o n i e u x ; mais la mélodie 
n ' en est pas r i che . La call iope ne peut r ivaliser 
avec le rossignol , a Elle ne fait po in t e n t e n d r e , 
dit R a d d e , des roulades , que suivent des coups 
de gosier sur u n ton plus bas ; ce n 'es t q u ' u n e 
p la in te légère qu i vient f rapper l 'oreil le. C o m m e 
le rossignol , elle c o m m e n c e pa r pousser trois ou 
qua t r e fois un cri q u e l 'on p e u t r e n d r e pa r : 
giouou ; pu is vient un tri l le assez long, un 
p e u semblab le au c h a n t de l ' a louet te . El le sait 
rouler, ma i s p e u . » Au mois de j u in , c 'est-à-
di re p e n d a n t la saison des a m o u r s , le mâ le 
chan te b e a u c o u p , s u r t o u t la n u i t . Il se t i en t 
pe rché s u r la c ime d 'un a r b r e ou d 'un a r b u s t e . 
C o m m e le rossignol , il gonfle sa gorge en c h a n 
tan t , et, c o m m e la go rge -b l eue , il en t r ' ouvre 
ses ailes, relève sa q u e u e à angle droi t , mais sans 
la hoche r . Pendan t ce t e m p s , la femelle se t ient 
cachée dans le buisson, el ne se m o n l r e j a m a i s . 

Kit l l i tz , a u q u e l n o u s e m p r u n t o n s ces délai ls , 
n 'a pu découvr i r le n id de la cal l iope. Mid-
dendorf en t rouva p lus ieurs dans les envi
r o n s de la rivière de T a i m e y r . Us étaient tous 
sur le sol, en t r e des t roncs en t re lacés de saules , 
t ou t près de l 'eau, à des endro i t s inondés , et 
couver ts de sable et de bois flottés. Le nid de la 

call iope est t rôs -a r f i s t ement cons t ru i t : il est 

fermé par en h a u t et m u n i d 'un couloir d 'ent rée , 

c reusé ho r i zon t a l emen t dans le sable . Chaque 

couvée est de cinq œufs, d ' u n vert b leuât re , fort 

semblab les à ceux de l ' accen teur des Alpes. A la 

fin de j u i n , Middendor f t rouva les calliopes en 

t ra in de couver . « Lor squ 'on s ' approcha i t d 'un 

n id , la femelle en sor ta i t , mais sans s 'envoler; 

elle coura i t en saut i l lant e t en se tapissant à 

t e r r e j u s q u e vers le tas de bois flottés le plus 

voisin e t y disparaissai t . » E n août , Kittlitz 

tua des j e u n e s , revêtus encore de leur p remie r 

p l u m a g e . 

C h a s s e . — Les call iopes ne sont pas plus dif

ficiles que les gorges -b leues à p r en d re dans des 

pièges . C o m m e celles-ci, elles sont craint ives à 

l ' approche du chasseur . Quelques mâles , que 

Radde c a p t u r a dans u n e haie, ne se laissèrent 

s u r p r e n d r e qu ' au c répuscu le : p e n d a n t la j o u r n é e , 

on ne pouvai t les app roche r . « Si , p o u r les t i re r , 

j e me met ta i s à gauche de la ha ie , d t-il, ils se 

faufilaient a d r o i t e m e n t à t ravers les plus é t ro i tes 

ouver tu res , et se por t a i en t d u côté droi t , et in

versement . » Les gorges -b leues se c o m p o r t e n t de 

la m ê m e m a n i è r e . 

Captivité. — E n Chine , le hung-po (gorge-

rouge) ou chin-po (gorge-d 'o r ) , c o m m e on appelle 

la cal l iope, esL l 'oiseau favori de tous les a m a 

t eu r s . On la t ient en capt ivi té , non enfermée 

dans u n e cage, mais a t t achée p a r le cou à un 

lacet, dont l ' au t re ex t rémi té est liée à u n e bran

che ; d 'après S w i n h o e , c'est là le mode habi tuel 

de tenir les oiseaux dans tou t le nord du Céleste 

E m p i r e . 

L E S R O U G E S - G O R G E S — RUBECULA. 

Die Rolhbruslchen, Ihe Robi?is. 

Caractères. — Les rouges-gorges ont un bec 

méd ioc re , moins long que la tê te , à arê te ar ron

die e n t r e les nar ines ; des tarses et des doigts 

m i n c e s , des ongles forts et r e cou rbés ; des ailes 

assez cour t e s , su rob tuses , les q u a t r i è m e et cin

q u i è m e r émiges é t an t les p lus longues ; u n e 

q u e u e à peu près égale , un ico lore , à rectrices 

t e rminées en poin te et l égè rement échancrées à 

l ' ex t rémi té , sur les bo rds in te rnes . L e u r p lu 

m a g e est lâche ; les deux sexes on t la m ê m e 

robe ; les j e u n e s por t en t une livrée par t icu l iè re . 
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L E R O U G E - G O R G E F A M I L I E R — RUBECULA 

FAJHILIARIS. 

Das Rothkehlchen, the Redbreast. 

C a r a c t è r e s . — Le rouge-gorge famil ier ou 
s implement r o u g e - g o r g e (fig. 1 7 6 ) , est b ien 
connu de t o u s . Il a le dos d 'un gris olivâtre 
foncé, le ventre d 'un b l a n c a rgen t i n , les côtés 
de la poi tr ine d 'un gris cendré ; les flancs b r u n â 
tres ; le front, la gorge et la par t ie supér i eu re de 
la poitr ine d ' u n roux jaune-vif, l 'œil b r u n - r o u x ; 
le bec no i râ t r e ; les pieds d 'un b r u n de corne . 

La femelle a des couleurs u n peu plus te rnes 
que le mâ le . 

Les jeunes on t les p lumes de la par t ie supé
rieure du corps d 'un gris ol ivâtre , avec la tige 
j a u n â t r e ; celles des par t ies infér ieures d 'un 
j aune roux t e r n e , à tiges et à. bords gris . Le 
rouge-gorge a 15 cent , de long et 23 cen t , 
d 'envergure ; l 'aile pliée m e s u r e 8 cen t . , et la 
queue 7. 

Distribution géographique. — Il semble 

que le rouge -go rge soit p rop re à l ' E u r o p e ; ca r 

il ne dépasse guère les l imites de cet te pa r t i e du 

monde . Dans ses mig ra t i ons , il arrive dans le 

nord-ouest de l 'Afrique et dans les lies avoisi-

B B E U M . 

nantes ; mais la p lupar t des rouges -go rges 
passen t l 'hiver dans le midi de l 'Eu rope . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans I I O S 

cont rées , le r o u g e - g o r g e est c o m m u n p a r t o u t . 

Dans c h a q u e forêt où se r e n c o n t r e n t des taillis 

et des l ieux h u m i d e s , il t rouve u n séjour conve-

nahle , e t , dans ses excurs ions , il va visi ter c h a 

que buisson, c h a q u e ha ie . On le r e n c o n t r e dans 

la p la ine aussi b i en que dans la m o n t a g n e , dans 

les c h a m p s c o m m e dans les j a rd in s , j u s q u e dans 

le voisinage i m m é d i a t des habi ta t ions . 

Le rouge-gorge est u n e c h a r m a n t e c r éa tu re , 

toujours gaie et joyeuse . S u r le sol , il se t ient le 

corps droi t , les ailes un peu pendan t e s , la q u e u e 

hor izonta le ; p e r c h é , il a une appa renc u n peu plus 

noncha l an t e . Il sauti l le r a p i d e m e n t su r le sol ou 

sur les b ranches hor izonta les ; il va en vole tant 

d 'une b r a n c h e à l ' au t re ; il vole avec agili té ; 

q u a n d il a un c o u r t espace à f ranchi r , il le t r a 

verse , t an tô t en saut i l lan t , t an tô t en v o l a n t ; 

quand il a un plus long parcours à faire, il décr i t 

une l igne fo r tement o n d u l é e ; il glisse au t r a 

vers des buissons les plus épais ; il fait c o n s t a m 

men t preuve de la p lus g rande agi l i té . Il a i m e à 

se t en i r sur u n e b r a n c h e élevée ou su r le sole 

mais il ne s'élève pas volont iers dans les a i rs . 

Que lque ha rd i qu ' i l paraisse , il est con t inue l l e -

III — 293 
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m e n l occupé à veiller à sa sécur i té . Il ne c ra in t 
pas l ' h o m m e : il sait , s emble - t - i l , que cet ê t re 
in te l l igent appréc ie sa douceur , le r e m e r c i e de 
sa confiance en le p ro t égean t . P a r con t re , il 
conna î t ses ennemis na tu r e l s , se m o n t r e inquie t , 
et t o u r m e n t é à l eur vue . A l ' égard des ê t res 
p lus faibles ou de ses semblables , il se m o n t r e 
mal ic ieux , et m ê m e q u e r e l l e u r ; aussi ne vil-il 
pas en société. Cependan t , on a surpr i s chez lui 
de bons m o u v e m e n t s ; on l 'a vu, d a n s ce r t a ines 
c i r cons tances , ê t r e compat i ssan t , cha r i t ab le . Les 
j eunes o iseaux orphe l ins , incapables encore de 
se suffire à e u x - m ê m e s , t rouven t dans le r o u g e -
gorge un père n o u r r i c i e r , ses semblab les m a l a 
des r e n c o n t r e n t en lui u n aide cha r i t ab l e . Deux 
rouges -gorges , r enfe rmés d a n s la m ê m e cage , 
é ta ient con t inue l l emen t en lu t t e et en quere l le : 
ils se d i sputa ien t chaque mie t t e de nou r r i t u r e , 
on peut m ê m e di re qu ' i l s se d i sputa ien t l 'air 
qu' i ls respi ra ient ; ils se préc ip i ta ien t l ' u n sur 
l ' au t re avec fu reur , se donna i en t des coups de 
bec. Un jou r , l 'un d 'eux se cassa la pa t te . Les 
lu t tes furent finies. Son c o m p a g n o n oubl ia à 
l ' ins tan t toutes ses colères , il s ' approcha du 
blessé, lui d o n n a à m a n g e r , le soigna avec t e n 
dresse . La pat te guér i t , le ma lade recouvra la 
santé , ma i s la paix ne fut p lus j ama i s t roublée 
en t re lui e t son b ienfa i teur . 

Snel l r a p p o r t e un fait non moins in té ressan t . 
Un r o u g e - g o r g e mâ le avait é té pr is avec ses 
pet i ts et por té dans u n e c h a m b r e : il se consacra 
à les soigner ; il les nour r i t , les réchauffa, finit 
par les élever h e u r e u s e m e n t . H u i t j ou r s plus 
t a rd , envi ron , l 'o iseleur mi t dans la m ê m e pièce 
u n a u t r e n i d , avec d e j e u n e s r o u g e s - g o r g e s ; 
l o r sque la faim fit c r ie r c e u x - c i , le vieux mâle 
s 'empressa d 'ar r iver , les cons idéra long temps , 
puis c o u r u t à sa m a n g e o i r e , y pr i t des larves de 
fourmis , les l eur appor t a , les éleva - en un mot 
avec au t an t de tendresse que ses p ropres pet i ts . 

N a u m a n n cite u n e h is to i re ana logue : il vou
lait élever u n e j e u n e l ino t te , q u i , tou jours affa
m é e , n e cessait de crier . El le excita la pitié d 'un 
r o u g e - g o r g e enfermé dans la m ê m e p i è c e ; 
celui-ci s 'élant app roché d 'e l le , elle lui d e m a n d a 
à m a n g e r , et le r o u g e - g o r g e de voler aussi tôt à 
la mangeo i re , d'y che rche r des mie l t es de pa in , de 
les lui me t t r e dans le b e c . 11 répé ta i t ce m a n è g e 
c h a q u e fois q u e la l inotte s 'adressai t à lu i . 

Même en l ibe r té , le rouge -go rge se lie parfois 
d 'amit ié avec d 'au t res oiseaux. « Dans une forêt , 
aux environs de R ô l h e n , r acon te Baessler , un 
rouge-gorgepond i t dans le m ê m e n i d q u ' u n pouil-
Iot. Ce dern ie r étai t le cons t ruc t eu r du n i J . L 'un 

et l ' au t re oiseau avaient p o n d u c h a c u n six œufs, 
et tous deux les avaient couvés s i m u l t a n é m e n t 
en parfai te h a r m o n i e . » 

Mais le rouge-gorge a encore d ' au t res qua l i t é s : 
c'est un de nos mei l leurs o iseaux c h a n t e u r s . Son 
chan t se compose de p lus ieurs t r i l les , a l t e rnan t 
avec des sons de flûte assez p ro longés , et lancés 
avec force. Ce chan t est auss i agréab le à en ten
dre dans u n a p p a r t e m e n t qu ' en plein air . 

En jui l le t ou en aoû t , les rouges -go rges muen t , 
puis ils e n t r e p r e n n e n t leurs m i g r a t i o n s . 

« A ce m o m e n t , d i t N a u m a n n , de c h a q u e b u i s -
son s ' échappe leur c h a n t . On l 'entend d 'abord 
près du sol, puis à u n e élévation de p lus en plus 
g r a n d e , j u s q u ' à ce q u e l 'oiseau a i t a t t e i n t l e som
m e t de l ' a rb re . A la nu i t close, t ou t devient s i
lenc ieux dans la forê t ; et c 'est alors q u e le rouge-
gorge fait r e ten t i r sa voix dans les a i rs . » 

Bientôt ces c h a r m a n t s oiseaux peup l en t les 
endroi ts où ils passeront l 'hiver . Là où, p e n d a n t 
tout l 'été, on aura i t va inemen t c h e r c h é un rouge-
gorge, on en voi t m a i n t e n a n t dans c h a q u e buis
son. On les r encon t r e auss i dans tou t le sud et 
le cen t re de l ' E s p a g n e ; là e n c o r e , c o m m e chez 
nous , c h a q u e couple a son d o m a i n e , et sait le 
défendre et le conserver . Mais le rouge-gorge est 
dans ce pays bien mo ins ex igeant q u e dans sa 
patr ie ; un seul buisson isolé lui suffit p o u r se 
loger, et tous para issent alors ne fo rmer q u ' u n e 
seule famille. 

Au c o m m e n c e m e n t de leur séjour dans ce nou
veau c l imat , ils sont paisibles et s i lencieux : ils 
souffrent, d i ra i t -on , du mal du p a y s ; cependan t 
leur gaie té na tu re l l e n e t a rde p a s à r e p r e n d r e le 
dessus : ils chan ten t , ils s 'agacent mu tue l l emen t 
et se ba t t en t ; en un mot , ils on t recouvré toute 
leur gaieté et l eur bonne h u m e u r bien avant 
l 'arr ivée du p r i n t e m p s . 

Le rouge -gorge arr ive o rd ina i r emen t chez 
nous au c o m m e n c e m e n t de m a r s , si la t empéra 
t u r e n 'est pas t rop basse , mais , à cet te époque , 
il a souvent à souffrir du froid et de la faim. 11 
voyage so l i t a i rement , la nu i t , en poussant des 
cris perçan ts et en volant h a u t dans l 'air. Le ma
t in , il s 'abat dans une forêt, un buisson, un j a r 
d in , p o u r s'y nour r i r et s'y reposer . Une fois 
qu ' i l s'est é tabl i , toute la forêt re ten t i t de son 
cri d 'appel : schnickeritlilz, qu ' i l répôle souvent , 
et qu ' i l lance parfois c o m m e u n t r i l l e ; le p re 
mier rayon du soleil est p o u r lu i le s ignal du 
chan t . On voit à ce m o m e n t le mâle pe rché sur 
une des plus h a u t e s b r anches d ' un a r b r e , les a i 
les pendan tes , la gorge gonflée, dans une a t t i 
tude flère, sér ieuse et solennel le , c o m m e s'il 
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rempl issa i t le devoir le p lus impor t an t de toute 
sa vie. 11 chan t e b e a u c o u p , s u r t o u t le m a 
tin et le soir, à l ' heu re du crépuscu le ; c 'est prin
c ipa lement au p r i n t e m p s qu ' i l se fait en tendre : 
souvent auss i , il gazouille en a u t o m n e . 

Il a son peti t domaine , qu ' i l ga rde avec j a l o u 
sie, et dans leque l il ne souffre aucun a u t r e de 
ses s e m b l a b l e s ; les différents couples vivent cha
cun p o u r soi, mais l 'un à côté de l ' au t re . C'est 
au cen t re du domaine q u e se t rouve le nid ; il est 
é l a h l i s u r l e s o l , a u r e b o r d d ' u n fossé, dans un t rou , 
sous une s o u c h e d ' a r b r e , au mi l ieu des rac ines , 
dans de la m o u s s e , dans u n e touffe d 'he rbes , 
dans la d e m e u r e a b a n d o n n é e d-'un q u a d r u p è d e . 
L 'extér ieur de ce nid est formé de rami l les ; 
l ' in tér ieur est tapissé d e r ac ines , de c h a u m e s , 
de poils, de p l u m e s . Si le nid n 'es t pas n a t u r e l l e 
m e n t pro tégé par le hau t , l 'oiseau lui cons t ru i t 
un toit, et m é n a g e l ' ouver tu re sur le côté . La 
ponte a lieu à la fin d'avril ou au c o m m e n c e m e n t 
de mai . Elle es t de cinq ou sept œufs d 'un b lanc 
j aunâ t r e , semés de points d 'un j a u n e - r o u x foncé. 
Les deux paren t s les couvent a l t e rna t ivement 
pendan t qu inze j o u r s ; ils élèvent en c o m m u n 
leurs pet i ts , les nour r i s sen t , les conduisent avec 
eux pendan t u n e hu i ta ine de jours après qu ' i l s 
ont pr is l eur essor; puis , ils les abandonnen t et 
ont une nouvel le couvée, si l 'é té le p e r m e t . 
Lorsqu 'on s 'approche soit du n id , soi t des jeu
nes, les pa ren t s font en t end re leur cri d 'appel 

et d ' aver t i ssement , et se m o n t r e n t t rès-agi les . 
Les pet i t s , dont on en tenda i t les cris, se taisent 
aussi tôt et disparaissent , en g r i m p a n t b ien plus 
qu ' en volant , dans les b r a n c h e s . 

Les j eu n es sont nour r i s d ' abord de vers ; plus 
t a rd , les pa ren t s l e u r d o n n e n t de tous les a l imen t s 
don t ils se nour r i s sen t e u x - m ê m e s : des insectes 
de t ou t e na tu re , des a ra ignées , de peti ts co l ima
çons , des vers de t e r r e , e t c . En a u t o m n e , j eu n es 
et vieux é m i g r e n t . 

C a p t i v i t é . — Le rouge-gorge , t an t à cause de 
son c h a n t que de sa genti l lesse, est souvent tenu 
en capt ivi té . Il s'y h a b i t u e d 'a i l leurs fac i lement ; 
il ne t a rde pas à pe rd re tou te c ra in te , à se m o n 
t re r confiant à l ' égard de l ' h o m m e . Il devient 
familier au bout de t r è s - p e u de t e m p s , e t conna î t 
son m a î t r e . Chaque fois qu ' i l l 'aperçoi t , il le 
sa lue d ' un joyeux g a z o u i l l e m e n t ; il gonfle son 
jabot et lui t émoigne de son m i e u x le plaisir 
qu il ressent à sa vue . Lorsqu ' i l est hien soigné, 
il suppor te la captivi té pendan t l o n g t e m p s , et 
para i t se faire par fa i t ement à son sor t . On en a 
vu qu i , lâchés au p r i n t e m p s , après avoir passé 
l 'hiver en cage, sont revenus e n a u t o m n e dans 
la maison de l eu ranc ien maî t re . On a pu en dres
ser à sort i r de leur cage et â. y r e n t r e r l i b r e 
m e n t ; on en a vu m ê m e s'y r e p r o d u i r e . 

Le r o u g e - g o r g e , en cap t iv i t é , s ' a ccom
m o d e par fa i t ement de la m ê m e nou r r i t u r e q u e 
l ' h o m m e . 

L E S MONTICOLIDI 

Die Schmalzer, 

Les mont icol idés sont Irès-voisins des h u m i c o -
lidés : ce sont de peti ts chan teu r s au p l u m a g e 
varié, et ayant en t re eux les plus g rands rappor t s 
quan t aux m œ u r s et au genre de vie. Les au t eu r s 
ne sont pas d'aiîcord sur les l imites à ass igner à 
cette famille : tandis que les uns r a n g e n t ce r 
tains mont ico l idés p a r m i les tu rd idés , d ' au t res 
les placent p a r m i les humico l idés . Mais, si l 'on 
n'a égard qu ' au genre de vie, on verra q u e l 'on 
ne peut séparer ces oiseaux, et que les diffé
rences qu ' i l s p résen ten t peuven t tout au plus 
être prises pour carac tè res géné r iques . 

C a r a c t è r e s . — Les mont icol idés on t le corps 

svelte.des ailes moyennes , sub-aiguës , la t ro is ième 
rémige é tan t la plus l o n g u e ; une q u e u e cou r t e , 
t ronquée à angle droi l ou l é g è r e m e n t é c h a n c r é e ; 
des tarses élevés; un bec pointu , à m a n d i b u l e s 
supér ieures se t e r m i n a n t par un crochet cour t et 

S — M0NT1C0LJE. 

Ihe Ruddy-Tails. 

faible. Le p l u m a g e est lâche et a b o n d a n t ; sa cou

leur varie suivant l 'âge e t le sexe. Les mâles 

ont des te intes plus belles que les femelles, et les 

jeunes sont t ache té s . Chez b e a u c o u p d 'espèces , la 

q u e u e est d 'une a u t r e c o u l e u r q u e le res te d u 

corps ; la gorge et la région aur icu la i re p ré sen ten t 

aussi géné ra l emen t des taches de couleur fon

cée, t r a n c h a n t sur le reste du p l u m a g e . 

Distribution géographique. — L e s montlCO-
lidés on t des représen tan t s dans le nord et le sud 
de l 'ancien c o n t i n e n t et dans la Nouvel le-Hol
l a n d e ; ils m a n q u e n t d a n s l ' hémisphè re occ i 
den ta l . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La p lupar t 

des mont icol idés hab i t en t , les uns les forôls ou 
les j a r d i n s , les a u t r e s les p r a i r i e s ; mais le plus 
g rand n o m b r e préfè ren t les endroi t s roca i l leux . 
P lus u n e localité est rocheuse , p lus une m o n t a -
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g n e est rav inée , p lus on est cer ta in de les y 
t r o u v e r en n o m b r e . Us vo len t a u t o u r des crê tes 
d e s r o c h e r s ; ils a n i m e n t le dése r t et t rouven t 
e n c o r e à subs is ter là où d 'au t res oiseaux n ' on t 
p l u s ou ont à pe ine de quo i se n o u r r i r . 

Tous les mont ico l idés se ressemblen t beau 
coup sous le r a p p o r t des m œ u r s et du genre de 
vie . Ce sont des o iseaux p r u d e n t s , actifs, gais, 
agiles, insociables . Ils vivent pa r couples dans 
u n d o m a i n e qu ' i ls se sont choisi , et où ils ne 
souffrent a u c u n au t r e o iseau d e leur e spèce . 
Sous ce r appo r t , ils diffèrent b e a u c o u p des t u r -
d i d é s . Même lors de leurs mig ra t ions , ils ne se 
r éun i s sen t pas en sociétés ; on ne les voi t que 
p a r pai res , ou , au p lus , pa r pet i tes familles. 

Éveil lés dès l ' au ro re , ils p a r c o u r e n t sans repos , 
j u s q u ' a u c répuscu le d u soir , u n d o m a i n e assez 
é t e n d u , et rev iennent tou jours à cer ta ines places 
favorites. Leurs m o u v e m e n t s sont assez singu
l iers . T o u s c o u r e n t p lu tô t qu ' i l s n e s a u t e n t ; 
q u e l q u e s - u n s s e m e u v e n t ag i l emen t au mi l i eu 
des b r a n c h e s ; la p lupa r t , c ependan t , n ' a imen t 
po in t à se p e r c h e r s u r les a rb res et préfèrent se 
t en i r su r des pierres ou des saillies de r o c h e r s . 
L e u r vol varie : il est g é n é r a l e m e n t r ap ide et 
facile. B e a u c o u p d ' en t r e eux s 'élèvent r a r e m e n t 
à de grandes h a u t e u r s , ma i s ceux qui h a b i t e n t 
les hau t e s mon tagnes m o n t e n t souven t b ien p lus 
h a u t dans les a i rs . Lorsqu ' i l s sont p e r c h é s et que 
q u e l q u e chose les exc i te , ils fléchissent r a p i d e 
m e n t leurs j a m b e s , baissent l eur corps , ag i ten t 
l e u r queue de hau t en bas ou l ' é ta ien t . 

La p lupa r t des mont ico l idés chan ten t b i en . 
L e u r chan t est var ié , h a r m o n i e u x , mais il s'y 
m ê l e que lques sons r a u q u e s qu i , chez cer ta ines 
espèces , rev iennent u n peu t rop souven t . P l u 
s ieurs d ' en t re eux possèdent un t rès-grand ta len t 
d ' imi ta t ion ; ils a p p r e n n e n t fac i lement à redi re 
des notes , des phrases en t iè res du c h a n t des 
au t res o iseaux, et les m ê l e n t h a b i l e m e n t à leurs 
p r o p r e s chansons . 

Tou te s les espèces de cet te famille qui vivent 
d a n s les régions d u Nord son t des oiseaux 
voyageurs . Elles a r r ivent chez nous au p r in 
t e m p s , p o u r n o u s q u i t t e r en a u t o m n e . Dans 
le midi de l 'Europe , on en r e n c o n t r e déjà quel
ques-unes qu i e r r en t sans é m i g r e r . Dans les par 
ties chaudes de l 'Asie et de l 'Afrique, le plus 
g r a n d n o m b r e d e m e u r e n t tou te l ' année dans la 
m ê m e loca l i té . On se r e n d r a fac i lement c o m p t e 
de cet te except ion , si l 'on veut cons idé re r que les 
mont ico l idés sont s u r t o u t des insect ivores et ne i 
m a n g e n t qu ' accesso i r emen t des baies ou des I 
fruits Lo r sque l 'hiver a r r i v e avec ses r i g u e u r s , J 

ils ne t rouven t plus de quo i se n o u r r i r et son t 
dès lors forcés d ' é m i g r e r ; t and is que dans les 
pays où il n ' y a pas d 'h iver , ils t rouvent t ou t e 
l ' année de quoi suffire à l eu r s beso ins . 

Au p r i n t e m p s , peu après l e u r r e tour dans l e u r 
pa t r i e , les mon t i co l idés s ' accoup len t . Le mâle 
c h e r c h e par des m o u v e m e n t s vifs et s ingul iers 
à capt iver l ' a m o u r de sa femel le , puis il cons t ru i t 
avec elle son nid, il l 'aide à couver e t p lus t a r d a 
n o u r r i r ses pe t i t s . Le nid est établ i dans u n e 
crevasse de r o c h e r , excep t ionne l l ement d a n s 
un t r o n c d ' a rb r e c r eux ou dans u n e fente de 
m u r . II n 'es t pas t r è s -a r t i s t emen t cons t ru i t , car 
il consiste en un a m a s désordonné de matér iaux , 
d o n t l ' i n té r i eur seul est disposé avec q u e l q u e 
soin. C h a q u e couvée est de q u a t r e à six œufs, 
g é n é r a l e m e n t d 'un bleu c la i r . 

Les mon t i co l idés ont les m ê m e s e n n e m i s 
que les a u t r e s pe t i t s o iseaux, mais ils sont t rop 
agiles et t r o p p r u d e n t s p o u r avoir b e a u c o u p 
à c r a ind re des rapaces et des carnass ie r s . 

C a p t i v i t é . — Quelques mont ico l idés sont t rès-
r ech e rch és c o m m e oiseaux d ' appa r t emen t . Us 
s u p p o r t e n t l ong t emps la capt ivi té , si on les 
soigne bien ; ils s 'apprivoisent pa r fa i t ement , 
s ' a t t achen t à l ' h o m m e et l ' égayent par l eu rs 
c h a n t s . Mais la p l u p a r t sont t rop vifs, t rop 
a m o u r e u x de leur l iber té p o u r se faire à la 
se rv i tude . On chasse b e a u c o u p les p remie r s , 
et ils sont l 'objet d 'un c o m m e r c e aussi cons idé
rable q u e les au t re s bons o iseaux c h a n t e u r s . A 
pa r t ce la , on p o u r s u i t p e u les mont ico l idés . 

L E S R O U G E S Q U E U E S — RUTICILLA 

Die Rothschwânze, the Rvdslarts. 

J u s q u ' à p résen t , on avait toujours r a n g é les 
r o u g e s - q u e u e s pa rmi les humieo l idés , mais ils 
ressemblen t b ien p l u s , c e m e s e m b l e , aux 
mont ico l idés . Us en on t le genre de vie, et, 
e x t é r i e u r e m e n t , ils on t des points de r e s 
semblance t r è s - n o m b r e u x avec p lus ieurs de ces 
dern ie r s . 

C a r a c t è r e » . — L e s r o u g e s - q u e u e s ont le corps 
é lancé , le bec po in tu , t e rminé par un pet i t c ro 
che t , mais sans é c h a n c r u r e ; les ta rses élevés et 
m i n c e s ; les ailes assez longues , sub-a iguës , la 
t ro i s ième r é m i g e dépassan t les au t res ; u n e 
queue m o y e n n e , p r e s q u e t r o n q u é e à angle droi t ; 
un p l u m a g e lâche , var iant suivant l 'âge et le sexe. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Us habi ten t 

l ' ancien m o n d e et ont su r tou t de n o m b r e u x 
r ep résen tan t s en As ie . 
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Fig. 177. Le Rouge-queue de murailles [p. G53). 

L E R O U G E - Q U E U E T I T H Y S — RVT1C1LLA TITHYS. 

Der Hausrothschivanz, the biade Redstart. 

C a r a c t è r e » . — Le r o u g e - q u e u e titìiys est no i r ; 
il a la tê te , le dos e t la poi t r ine d 'un gris cen
dré ; le ven t re b l a n c h â t r e ; les ailes variées de 
b l a n c ; la q u e u e et les p l u m e s du c roup ion d ' un 
roux j a u n â t r e , sauf les deux rec t r ices m é d i a n e s , 
qui sont d 'un b r u n foncé . 

Les femelles et les j e u n e s mâles d 'un an sont 
d 'un gris foncé. 

Les j eunes avant la p r e m i è r e m u e sont d ' un 
cendré roussâ t re en dessus et e n dessous , p lus 
clair et plus roussâ t re au ven t r e , avec les p l u m e s 
bordées de b r u n . 

Le r o u g e - q u e u e t i thys a 17 cen t , de long et 
27 c e n t . d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée mesu re 9 cen t . , 
et la queue 7 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le TOUge-

queue t i thys est p rop re à l 'Eu rope , à l 'Asie e t à 
l 'Afrique. „ 

M œ u r s , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Il n 'est 

personne , j e crois , dans no t re pays, qu i n e con
naisse le r o u g e - q u e u e . Dans t ou t e l 'Al lemagne , 
il n 'est pas un endro i t , g rand ou pe t i t , où chaque 
été on ne voie ce c h a r m a n t oiseau. Il fait pa r t i e 
de la d e m e u r e du paysan, c o m m e de celle du 
citadin, au m ê m e t i t re que le m o i n e a u , au m ê m e 

t i t re que l 'h i rondel le . Ge n 'es t qu ' excep t ionne l 

l emen t qu ' i l va s 'é tabl i r loin des l ieux habi tés , 

sur u n e paro i de r o c h e r , u n m u r de p ie r res , le 

long des rives rocheuses d 'un t o r r e n t de m o n 

t agne , où il pa r t age l 'habi ta t ion du cincle aqua 

t ique (cinclus aquaticus) et des b e r g e r o n n e t t e s ; il 

en est ainsi en Espagne et dans le Riesengebi rge , 

Le r o u g e - q u e u e est c o m m u n dans les m o n 

tagnes , et s u r t o u t dans les endro i t s r ocheux . 

« On le t rouve p a r t o u t dans les Alpes ,d i t Tschud i . 

C'est u n des ra res a n i m a u x des m o n t a g n e s 

qui se confient à l ' h o m m e . Souven t on le voit 

au mil ieu des ne iges , p e r c h é sur u n e p ie r re , 

a t t e n d a n t le voyageur , et q u a n d , en a u t o m n e , les 

t r o u p e a u x sont depu i s long temps r edescendus 

dans la vallée, il vole encore au tou r des chale ts 

a b a n d o n n é s . » 

Il est plus ra re dans la. p l a ine , et ne s 'é tend 

pas t rès- lo in vers le Nord . Dans le S u d , en E s 

p a g n e n o t a m m e n t , il n 'es t pas fort c o m m u n 

non plus en été : il n 'y hab i t e pas les maisons , 

et j e ne l'ai j a m a i s t rouvé q u e su r les r o 

che r s . Il en est a u t r e m e n t en hiver . Dans 

ce t te saison, le midi de l 'Europe fourni t de 

n o m b r e u x abr i s aux rouges-queues q u i fuient les 

r igueurs du froid; toutes les m o n t a g n e s sont 

alors r empl ie s de ces o iseaux i p a r t o u t où il 

y a la m o i n d r e place convenable , on est sûr qu ' i ls 

vont venir s'y fixer. 
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Chez nous , les rouges-queues a r r iven t vers la 
fin de m a r s . Ils voyagent la nu i t , isolés, les 
mâ les p récédan t les femelles de que lques j o u r s , 
mais tous s 'avançant avec la plus g rande vitesse. 
A peine de r e t o u r dans sa pa t r i e , le mâle re
p rend possession du toit qu ' i l habi ta i t l ' année 
p r é c é d e n t e , et de ce m o m e n t c o m m e n c e sa 
joyeuse vie d 'é té . 

Le r o u g e - q u e u e t i lhys , c o m m e tous les 
oiseaux de cet te famille, est gai, vif, tou jours 
en m o u v e m e n t ; le j o u r n e c o m m e n c e pas à 
po ind re qu ' i l est déjà évei l lé ; le soleil est couché 
depu i s long temps , qu ' i i ne songe poin t enco re à 
p r end re du repos. Le m a t i n , il est u n des p r e 
miers oiseaux à faire en t endre son c h a n t ; le soir , 
un des de rn ie r s à se t a i r e . Tous ses m o u v e m e n t s 
rappe l len t p lus ceux des monl ico l idés que des 
humieol idés . Il est très-vif, t r è s -ag i l e ; il sau le 
et vole avec l é g è r e t é ; il h o c h e é l é g a m m e n t la 
queue . Il y a dans sa t enue de la hardiesse et de 
la fierté ; il saute en faisant de g rands b o n d s , 
t an tô t en avant , t an tô t de côté , a En volant , 
dit N a u m a n n , ou bien il fend l 'air en l igne 
directe , c o m m e u n e flèche, ou bien il déc r i t 
une ligne l onguemen t o n d u l é e . Il sai t à m e r 
veille c h a n g e r de d i rec t ion , se r e t o u r n e r , se 
laisser t o m b e r de h a u t , pour se re lever en 
sui te . » l l p e u t , tou t en vo lan t , c a p t u r e r les insec
tes dont il se nou r r i t , c o m m e le font les gob e -
mouches . 

Ses sens, n o t a m m e n t sa vue, sont excel lents ; 
son intel l igence n 'est n u l l e m e n t b o r n é e . II est 
p ruden t ; il connaî t ses e n n e m i s , et les r edou te ; 
il est m ô m e dél iant à l 'égard de ses ami s . Les 
habi tan ts de la d e m e u r e où il v ient s 'établir , 
n 'ont pas tou jours tou te sa confiance : il se t ient 
c o n s t a m m e n t à une cer ta ine dis tance de l ' h o m m e 
el se pe rche de préférence sur la croie des toi ts . 
Là, il se sent en sûre té , et semble indifférent à 
tou t ce qui se passe au -dessous de lui ; le t u 
mul te de la ville la p lus popu leuse ne l ' émeut 
nu l l emen t . 

Comme les au t res oiseaux de la m ê m e famille, 
il est peu sociable , vit seul avec sa femelle, s 'é
car te peu de son domaine , dans lequel il ne 
souffre la présence d ' aucun de ses semblables , 
et se dispute p r e s q u e c o n s t a m m e n t avec les 
autres pet i t s o iseaux. 

Son cri d 'appel est assez a g r é a b l e ; on peu t le 
rendre par : fie tek tek. Lorsqu ' i l se croi t en 
danger , il le répè te p lus ieurs fois de su i te . Son 
chan t est peu r e m a r q u a b l e : il consis te en deux 
ou trois phrases , composées de notes , les 
unes r a u q u e s , les au t res sifflantes, n u l l e m e n t 

] h a r m o n i e u s e s . Mais le r o u g e - q u e u e a le ta lenl 
d ' imi te r la voix des au t res oiseaux. Jaecke l lui a 
e n t e n d u r e p r o d u i r e le c h a n t du poui l lot , de la 
fauvette , le cri d 'appel de la m é s a n g e , du mer l e , 
d u ser in , le babil des é tourneaux ; mon père a 
observé des faits ana logues . Mais, m ê m e en imi
t a n t ainsi des chan t s d ' au t re s oiseaux, le r o u g e -
q u e u e y môle les sons r a u q u e s qu i lui sont 
p ropres ; aussi n 'es t - i l pas fort e s t imé c o m m e 
oiseau c h a n t e u r . 

Le rouge -queue se n o u r r i t exc lus ivementd ' . in -
sectes , p r inc ipa lement de m o u c h e s . Il descend 
r a r e m e n t à t e r r e ; ce n ' e s t qu ' excep t ionne l l e 
ment qu ' i l y d e m e u r e q u e l q u e t e m p s , mais j a 
mais il ne fouille le sol , c o m m e le font les 
humieo l idés . Lorsque les fruit sont m û r s , on le 
voit assez souvent d a n s la p l a i n e ; d ' o rd ina i r e , 
il chasse dans les h a u t e u r s . 

C'esL au mois d 'avri l q u e le r o u g e - q u e u e se re 
p rodu i t . Dans les m o n t a g n e s , il construi t son n id 
dans des crevasses de r o c h e r s ; d a n s la p la ine , il 
n iche p r e s q u e exclus ivement dans les hab i t a 
t ions , dans les trous des m u r s , su r les chevrons , 
su r les endro i t s sai l lants et u n peu à l 'abri du 
mauva i s t e m p s . Quelquefois , mais r a r e m e n t , il 
l 'é tabl i t dans u n t ronc d ' a rb re c reux . Là où , dans 
les mon tagnes , les p ins et les sapins e n t o u r e n t 
des masses de r o c h e r s , il lui arr ive de cons t ru i re 
son nid sur le sol, sous u n buisson ou sous u n e 
p i e r r e . Le fait le p lus r e m a r q u a b l e de nidifica
t ion du r o u g e - q u e u e t i thys est celui d o n t p lu 
sieurs au t eu r s on t fait men t ion : u n couple de 
ces oiseaux a cons t ru i t son "nid et élevé ses peti ts 
dans une locomot ive de c h e m i n de fer fonc
t i o n n a n t t r è s - f réquemment . 

Ce nid est g ross iè rement fait, quand l 'oiseau 
l 'établi t dans un t rou ; il se b o r n e p r e s q u e à y 
en tasser , sans t rop d ' o rd r e , divers ma té r i aux ; il 
est, au con t r a i r e , un peu plus a r t i s t emen t t r a 
vaillé, q u a n d il est cons t ru i t en un lieu découver t . 
L ' ex té r i eu r du nid est formé d 'un amas de r a 
c ines , de c h a u m e s , de tiges d ' h e r b e s ; l ' i n t é r i eu r 
est m o l l e m e n t tapissé de p lumes et de poils . 
Chaque couvée est de c inq à sept œufs, d 'un 
blanc écla tant . 

Les deux pa ren t s couvent a l t e r n a t i v e m e n t ; le 
m â l e , que lques heu res au mil ieu de la j o u r n é e ; 
la femelle, le res te du t e m p s . Tous deux é lèvent 
l eur p r o g é n i t u r e avec la plus grande tendresse . 
E n cas de danger , ils déplo ien t un courage re
m a r q u a b l e , et c h e r c h e n t par tous les moyens 
possibles à d é t o u r n e r de leurs pet i ts l ' a t tent ion 
de leurs e n n e m i s . Les j e u n e s sont b ien tô t 
en é ta t de se suffire, e t les pa r en t s ont alors 
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une seconde et m ê m e une t ro i s ième couvée . 
11 arr ive parfois q u e , pendan t la saison des 

a m o u r s , cer ta ins rouges -queues con t rac t en t des 
amit iés ex t raord ina i res . « Dans m o n b û c h e r , dit 
Baessler , un r o u g e - q u e u e s 'était é tabl i dans un 
nid d 'h i rondel le . Trouvant son nid occupé au 
re tour de son voyage d 'h iver , l ' anc ienne p ropr ié 
ta i re s'en construis i t un nouveau à côté du pre
mie r . Elle ne l 'avait pas encore t e r m i n é lorsque 
le r o u g e - q u e u e c o m m e n ç a à couver . Souvent , 
celui-ci eut à recevoir des coups de queue de 
l 'h i rondel le affairée; souvent il fut poussé pa r 
elle, j a m a i s il n ' en fut t r oub l é . P l u s t a rd , l 'hi
rondel le couva à son t o u r ; les deux femelles 
res ta ient l 'une près de l ' au t re , vivant dans les 
mei l l eu r s r appor t s . L o r s q u e l 'h i rondel le mâle 
venait teni r société à sa c o m p a g n e , lui par la i t 
dans son langage du ciel et des insec tes , il s'a
dressai t parfois à sa voisine ; de son côté , l 'h i 
rondel le souffrait d 'ê t re t o u c h é e par le rouge -
queue m â l e , qui appor ta i t à ses pet i ts l eur nour
r i t u r e . Lorsque ceux-ci furent devenus g rands , 
le rouge-queue mâle choisi t u n e remise voisine 
p o u r y cons t ru i re son nouveau nid ; l 'h i rondel le 
le suivi t , appropr ia un anc ien nid , e t les deux 
coup les c o n t i n u è r e n t à vivre en parfaite ami 
t ié . » 

C a p t i v i t é . — Le r o u g e - q u e u e est facile à p ren
dre dans des t rappes c o n v e n a b l e m e n t disposées. 
Mais il n 'es t pas fait pour ê t re tenu en cage , car il 
est sauvage, t u r b u l e n t , et s 'hab i tue difficilement 
à son nouveau r é g i m e . Lors m ê m e qu ' i l est 
apprivoisé , il n ' a p o u r lui que sa p é t u l a n c e , et 
ne possède a u c u n e des qual i tés que l 'on reche r 
che chez les oiseaux d ' a p p a r t e m e n t . 

LE ROUGE-QUEUE DE MURAILLES — KUTICILLJ 

P1IOEIS1CURA. 

Dtr Garlenrothschwaiu, the Redstart. 

C a r a c t è r e » . — Le r o u g e - q u e u e de mura i l l es 

(fig. 117) est un bel o iseau. Le mâ le adu l t e a le 
front , les côtés de la tête et la gorge n o i r s ; le dos 
d'un gris cendré ; la po i t r ine , les flancs et la 
q u e u e d 'un roux de roui l le vif ; la par t ie supé 
r ieure de la tôte et le mil ieu du vent re b l a n c s ; 
l 'œil b r u n ; le bec et les pat tes no i r s . L 'oiseau 
a 15 cent , de l o n g u e u r totale e t 23 cen t , d 'enver
g u r e ; l 'aile pl iée m e s u r e 16 cent . et la q u e u e 6. 

La femelle a le dos gris foncé, le ven t r e g r i s ; 
quelquefois, elle a la gorge l égè remen t noi re . 

Les j eunes on t le dos gr is , t aché de j a u n e - r o u x 
et de b r u n ; les p lumes du ventre sont grises, et 
bordées d 'un liséré j a u n e - r o u x . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le I'OUgC-

q u e u e de mura i l les hab i te u n e g rande par t ie 

de l ' E u r o p e . On le t rouve en F rance , en Allema

gne , çn I ta l ie , et il y est c o m m u n dans les forêts 

où les conifères ne p r é d o m i n e n t pas. On le r en 

cont re encore assez loin vers le Nord e t dans 

p resque toute l'Asie sep ten t r iona le . Il émigré 

plus loin que son congénè re , et va passer l 'hiver 

aux Indes ou dans le cen t re de l 'Afr ique . 
Mœurs, habitudes et régime. — Les m œ u r s , 

les hab i tudes , le genre de vie d u r o u g e - q u e u e 
de mura i l l e s sont à p e u près les m ô m e s q u e 
ceux de l 'espèce p r é c é d e n t e : il n ' en diffère q u e 
parce qu ' i l se t ient de préfé rence sur les a rb res . 
Sa voix est plus r iche et plus h a r m o n i e u s e ; il 
Fait e n t e n d r e deux ou trois phrases , composées 
de no tes douces , semblables à celles de la flûte; 
ce c h a n t a q u e l q u e chose de mé lanco l ique , mais 
il est fort agréable . 

Le r o u g e - q u e u e de mura i l l e s se n o u r r i t 
d ' insectes , qu ' i l r amasse s u r les a rb res et sur 
le sol. 

Il n i che dans u n t ronc d ' a rb re c r eux , assez 
souvent dans une crevasse de m u r , r a r e m e n t dans 
u n e anfractuosi lé de roche r , mais tou jours dans 
des excavat ions , su r tou t d a n s celles à ouver tu re 
é t ro i te . Le nid , g ross iè rement cons t ru i t , est com
posé de rac ines et de c h a u m e s desséchés , en t r e 
lacés sans aucun o rd re ; la cavité en est tapissée 
de p l u m e s . La ponte c o m m e n c e dans la seconde 
moit ié d 'avril . Les couvées sont de cinq à hui t 
œufs, à coquil le lisse, de couleur b l eu -ve rdâ t r e . 
La seconde couvée a lieu en j u i n , mais dans un 
nouveau n id , cons t ru i t à u n e au t r e p lace . Au 
p r i n t e m p s , le r o u g e - q u e u e revient p r e n d r e pos
session de son p r e m i e r n id . 

C a p t i v i t é . — On voit p lus souvent en cap t i 
vité le r o u g e - q u e u e de mura i l les q u e son con
génère . Il c h a n t e bien et t o u t e l ' a n n é e ; mais il 
a le défaut de faire e n t e n d r e t rop souvent son cr i 
d 'appel , triste et m o n o t o n e : ouit, ouït, tak, tak, 
et il en devient fat igant p o u r l ' a m a t e u r . 

L E S T A R I E R S — PRATÍNCOLA. 

Die Wiesenschmâher, tte Chais. 

C a r a c t è r e » . — Les tariei 's sont de peti ts oi

seaux u n p e u lourds , à bec cour t , épais , ar

rond i , large à la base, c o u r b é s e u l e m e n t à la 

po in t e ; leurs ailes sont m o y e n n e m e n t longues , 

su rob tuses , la t ro is ième et la q u a t r i è m e r émige 

é tan t les plus l ongues ; la q u e u e est c o u r t e , à 

pennes é t r o i t e s ; leurs tarses sont élevés et min-
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F i g . 178. X e Tarier rubico le . 

ces. L e u r p l u m a g e est taché et var ié , sur le dos, 

de t aches longi tudina les . 
Distribution géographique. — TûUS les 

tar iers h a b i t e n t l 'ancien m o n d e ; ils sont su r tou t 
c o m m u n s dans les plaines couver tes de bu i s 
sons p e u é levés . 

LE TARIER VULGAIRE — PRATÍNCOLA RUBETRA. 

Dos Braunkchlchen, the Whinchat. 

Caractères. — Le ta r ie r vulga i re a le dessus 
de la t ê t e , du cou , du corps , les joues et les cou
ver tures supér ieures de la queue d ' u n b r u n no i 
r â t r e , avec de la rges b o r d u r e s roussâ l res sur cha
q u e p l u m e ; le devant du cou, la poi t r ine et les 
flancs d 'un roux p lus ou moins vif; l ' abdomen 
b l a n c h â t r e ; les sourci ls , le bas des joues , la 
gorge , les côtés d u cou , un mi ro i r sur l 'ai le, et 
les deux t iers an té r ieurs des rec t r ices d 'un blanc 
p u r ; l 'œil b r u n foncé ; le bec et les pat tes no i rs . 

Chez la femelle, t ou tes ces cou leurs sont moins 
v ives ; la l igne qu i s u r m o n t e l 'œil est j a u n â t r e ; 
le mi ro i r de l'aile moins net . 

Les j eunes on t le dos roux et gr is-noir , à raies 
longi tudinales d 'un j a u n e roux ; le ven t re roux 
clair, à t aches d 'un j a u n e roussâ t re ; les ex t r é -
t rémi tés des p lumes no i râ t res . 

L 'oiseau adul te a 14 cen t , de long et 22 cent . 

d 'envergure ; l 'aile pliée mesu re 7 c en t . , et la 
q u e u e 5. 

Distribution géographique. — Le tar ier vul
gaire hab i t e toute l 'Europe t e m p é r é e , l'Asie oc
c identa le , et pousse ses migra t ions j u s q u e d a n s 
le nord de l 'Afr ique . 

L E T A R I E R R U B I C O L E — PRATIBfCOLA RUBICOLA. 

Dos Schwarzkekkhen, the Stonechat. 

Caractères. — Le ta r i e r rubicole (fig. 178) 
est u n peu plus grand et a des cou leu r s plus 
belles q u e le p r é c é d e n t . Il a le dos et la gorge 
noi rs , le ven t re r o u g e - b a i , le c roup ion e t deux 
t aches , l 'une su r les côtés du cou, l ' au t r e sur 
l 'ai le, d ' un blanc p u r . 

La femelle a le dos et la gorge d ' un gris no i r , 
le ven t re j a u n e - r o u x ; les p lumes du dos b o r 
dées de j a u n e roux . 

Distribution géographique. — Le tar ie r T U -
bicole est n o n - s e u l e m e n t r é p a n d u dans presque 

toute l ' E u r o p e , mais aussi dans p lus ieurs par t ies 

de l 'Asie et de l 'Afrique sep ten t r iona les . 
Mœurs, habitudes et régime. — Les tar iers 

vulgaire et rubicole diffèrent si peu sous le r a p 
por t du g e n r e de vie, q u e l 'h is toi re de l 'un est 
en q u e l q u e sor te l 'his toire de l ' au t r e . Le tar ier 
vulgaire appara î t chez nous à la fin d 'avri l , et y 
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Fig. 179. Le Traquet njotteui. 

reste au plus ju squ ' à la fin de s e p t e m b r e ; il sé 
jou rne tou le l ' année en Espagne ; et , d 'après les 
assert ions u n a n i m e s des au t eu r s angla is , il ne 
qui t te pas la Grande -Bre t agne , en h iver . 

Des pra i r ies p a r c o u r u e s par des ru i s seaux o u 
voisines d 'un cours d'eau , confinant à des 
champs ou à des forêts , et semées de quelques 
buissons , sont les condi t ions q u e r eche rche le 
lar ier vulgaire : il fuit les endroi t s déser ts , et se 
t rouve presque exc lus ivement dans les l ieux cul
tivés. P lus u n e cont rée est fertile, p lus on est 
certain de l'y r encon t re r . Il est t r è s - c o m m u n 
dans les végas ou plaines fertiles de l 'Espagne . 
P e n d a n t la saison des a m o u r s , il d e m e u r e dans 
les p r a i r i e s ; p lus ta rd , il gagne les c h a m p s , su r 
tout ceux qui sont plantés de carot tes et de 
choux. Où qu'i l se t rouve , il est r a r e qu' i l échappe 
au regard , car il choisi t toujours des poin ts éle
vés pour se reposer , et pour , de là, gue t l e r sa 
proie . 

Le tarier rubicole se plaî t davantage dans les 
jeunes taill is, les hal l iers , sur les coteaux cou
verts de b ruyè res e t d 'arbres nains . P e n d a n t les 
fortes chaleurs de l 'été, il se re t i re sur les coteaux 
eL les collines nus , ar ides et sab lonneux. L 'h i 
ver, il descend dans les plaines et f réquente alors 
les prair ies na ture l les et les marécages . 

On ne saurai t n ier que le ta r ie r vulgaire ne 

l i i t t U M . 

soit p lus ennuyeux q u e les au t res espèces de la 
m ê m e famille ; il compte c e p e n d a n t p a r m i les 
oiseaux les p lus gais, les plus vifs, les plus agiles 
de no t re pays . A t e r r e , il saute r a p i d e m e n t ; 
tou tes les fois qu' i l se p e r c h e ou lorsqu ' i l est en 
repos , il s ' incline b r u s q u e m e n t en avant , et h o 
che la queue . E n volant , il décr i t des lignes o n 
dulées , p r e sque à ras du sol ; il peu t c h a n g e r su
b i t emen t de d i rec t ion , et p r en d re des insectes 
au vol. On le voit tou te la j o u r n é e , j u c h é à 
l ' ex t rémi té d 'un a rbus t e , des plus h au t e s t iges 
des p lan tes he rbacées ou d 'un buisson peu élevé, 
inspec te r de là ce qu i se passe au tou r de lui ; 
puis , tou t à coup , se préc ip i te r sur le sol, ra
masse r la proie qu' i l vient de découvr i r et r e 
t o u r n e r à son pos te ou sur un a u t r e point élevé. 

Le ta r ie r vulgaire n 'est pas sociable à p r o p r e 
m e n t par ler ; toutefois , il est moins quere l l eu r 
q u e d 'aut res espèces de la m ô m e famille. II se 
r éun i t volont iers à ses congénères ou à d 'au t res 
oiseaux, et r a r e m e n t des disputes s 'élèvent au 
sein de ces sociétés . 

Son cri d 'appel est nasi l lant ; on peu t le ren
dre par tza ou tjiaudeck. Son c h a n t est fort agréa
ble. Il est composé de divers t h è m e s , cou r t s , 
mais que l 'oiseau répè te avec d e n o m b r e u s e s 
variat ions. Les notes en sont pures et p le ines . Le 
tar ier rubicole mêle à son chant ceux des au t re s 
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oiseaux qu i vivent dans les localités qu' i l fré
q u e n t e ; par exemple , ceux du verdier , du cha r 
donnere t , de la l inot te , du bouvreui l , de la fau
ve t te , du pinson, e tc . Le ta r ie r c h a n t e avec 
a r d e u r : il c o m m e n c e à se faire en t endre de bonne 
h e u r e , le m a t i n ; r a r e m e n t il res te s i lencieux pen
dan t le j o u r , et souvent il chan t e e n c o r e q u e la 
nui t est faite. 

Les tar iers se nourr i ssent d ' insectes , p r inc ipa 
l e m e n t de coléoptères . Us m a n g e n t , en o u t r e , 
des sautere l les , des larves, des cheni l les , des 
fourmis , des m o u c h e s qu ' i l s r amassen t à la s u r 
face du sol ou qu ' i ls a t t r apen t au vol. 

Le ta r ie r vulgaire cons t ru i t son nid dans les 
pra i r ies , au pied d ' u n e touffe d ' he rbe s , sous u n 
peti t buisson, o rd ina i r emen t dans une légère dé 
pression du sol. Il le cache si b ien , qu ' i l est fort 
difficile d e le découvr i r . « Les faucheurs , d i t 
N a u m a n n , le t rouven t mo ins souvent q u e ceux 
qui r amassen t ensui te le foin avec des râ teaux ; 
j ' a i m ô m e vu des n ids échappe r aux uns et aux 
a u t r e s , et , m a l g r é la fenaison, le mâ le et la fe
mel le élever h e u r e u s e m e n t leurs pet i t s . Les pa
rois de ce nid sont formées de rac ines l â c h e m e n t 
ent re lacées , de t iges sèches , de c h a u m e s , de 
feuil les, d 'herbes , de mousses ; à l ' in tér ieur se 
t rouve u n e c o u c h e de m a t é r i a u x p lus dél ica ts , 
q u e tapissent des cr ins de cheval . » 

Chaque couvée est de c inq à sept œufs , ren
flés, lisses, d 'un vert b l euâ t re c l a i r ; m a r q u é s , 
sur tout au gros b o u t , de très-pet i ts points j a u n e -
rouge , à pe ine visibles. 

Le ta r ie r rubicole n iche d a n s les c h a m p s i n 
cul tes , p a r m i les p ie r res , dans les te r ra ins sa 
b l o n n e u x , quelquefois au mil ieu des r o c h e r s . Sa 
ponLe est éga lement de cinq à sept œufs , d ' u n 
bleu ve rdâ t r e pâ le , avec des taches roussâ t res 
p e u appa ren te s , et quelquefois r a p p r o c h é e s au 
gros bou t . 

Les pontes sont t e rminées à la fin de mai ou 
au c o m m e n c e m e n t de j u i n ; la femelle pa ra î t 
couver seule . L a d u r é e de l ' incubat ion est de 
t re ize à qua torze j o u r s . Les deux pa ren t s n o u r 
r issent leurs pet i ts d ' insectes ; ils leur t émoignen t 
u n e vive tendresse , e t emplo ien t toutes les ruses 
possibles pour en éloigner leurs e n n e m i s . « T a n t 
q u ' u n h o m m e est dans le vois inage, di t N a u 
m a n n , ils ne se r e n d e n t pas à leur n id , m ô m e 
s'ils on t des œufs ; ils ne poussent pas un cri qu i 
pour ra i t les t rah i r . » Lo r squ ' un couple de ta
r iers vulgaires n ' a pas été t roub lé , il n ' a q u ' u n e 
couvée pa r an . 

Les ta r iers ont b e a u c o u p d ' ennemis à r e d o u 
t e r , e t n o t a m m e n t tous les pet i ts carnassiers ; les 

ra t s et les souris dévoren t les j e u n e s ; les adul tes 
sont souvent la proie des rapaces . L ' h o m m e ne 
les poursu i t p a s ; dans ce r ta ins pays , au con 
t ra i re , il les p rend sous sa pro tec t ion . C'est une 
croyance popu la i re , en Suisse , que si l 'on t u e 
u n ta r ie r rub ico le , aussi tôt tou tes les vaches de 
l 'Alpe où le méfai t s 'est a ccompl i , fournissent 
d u lait r o u g e . 

C a p t i v i t é . — Ces oiseaux ne p e u v e n t êLre 
tenus en capt iv i té , car , m ô m e q u a n d on les laisse 
voler dans l ' appa r t emen t , ils sont s i lencieux, 
m a u s s a d e s , e n n u y e u x ; ils ne m a n g e n t pas et pé
r issent b i en t ô t . « B i e n peu, d i t N a u m a n n , p r e n 
n e n t les insectes qu 'on leur d o n n e ; j amais j e n 'a j 
p u en conserver plus d ' une s e m a i n e ; aussi j e 
leur donna is tou jours la l iber té dès qu ' i ls deve
na ien t t r is tes , l ' expér ience m 'ayan t appr is qu ' on 
ne pouvai t les garder plus l o n g t e m p s . » On a vu 
cependan t des ta r ie rs vulgaires vivre p lus ieurs 
années en cage , et c h a n t e r m ô m e , mais ces 
exemples sont t r è s - r a r e s . 

L E S É I ' H T H I A N U R E S — E P H T H I A N U R A 

Die Wipper, ihe Ephthianuras. 

Caractère*. — Les é p h t h i a n u r e s on t le bec 
plus cou r t que la tê te , assez droi t , c o m p r i m é la
t é r a l emen t , é chanc ré en avant de la poin te ; des 
ailes longues , sur -ob tuses , les t ro is ième e t qua 
t r i ème pennes é tan t les plus g randes ; u n e 
q u e u e c o u r t e , con ique ; des tarses m o y e n n e m e n t 
élevés, m i n c e s ; des doigts a l longés . 

Distribution géographique. — T o u t e s les es
pèces appa r t enan t à ce g e n r e son t p ropres à la 
Nouve l le -Hol lande . 

L'ÉPHTHIANURE A FRONT BLANC — EPHTHIA1SURA 
ALB1FJ101SS. 

Der Stelienwipper, the white-faced Ephlhianura. 

Caractères. — L ' é p h t h i a n u r e à front b l a n c 
ou é p h l h i a n u r e be rge ronne t t e a le dos gr is 
foncé, chaque p l u m e p ré sen t an t en son mi l ieu 
u n e t a c h e b r u n e ; les r émiges et les rec t r i ces 
médianes d ' un b r u n foncé ; les rec t r i ces la té ra les 
éga l emen t d 'un b r u n foncé, avec u n e longue t a 
che b l anche sur les ba rbes in t e rnes et p rès de la 
pointe ; le devant de la t ê t e , la face, la gorge , la 
poi t r ine , le ven t re d ' u n blanc pur ; l 'occiput 
no i r , ainsi q u ' u n e b a n d e qui descend su r les 
côtés d u cou et t raverse la poi t r ine ; l 'œil d 'un 
fauve r o u g e â t r e , le bec e t les pat tes no i r s . 

La femelle a le dos g r i s -b run , la gorge et le 
i vent re d ' un b l a n c fauve. Le collier no i r est fai-
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L E T R A Q U E T M O T T E U X . 657 

b l emen t m a r q u é , e t la tache des rect r ices la té
rales à pe ine i n d i q u é e . Cet oiseau a i l cent , de 
long. 

Distribution géographique. — Gould, qu i 

décrivit le p r e m i e r l ' éph th i anu re à front b lanc , 
le découvr i t dans les pet i tes lies du dét ro i t de 
Bass ; plus t a rd , il le t rouva dans tou t le sud de 
l 'Austral ie . 

Mœurs, habitudes et régime. — C'est u n 
oiseau aussi s ingul ier pa r son genre de vie que 
par son p l u m a g e . C o m m e tous les monl ico l idés , 
il est très-vif, t rès -prudent et t rès-craint i f ; 
c o m m e eux , il se t ient souvent pe rché à l 'extré
mité d 'une b r a n c h e sèche , ou sur une p ie r r e , et , 
si que lque chose l'effraye, il s 'envole p o u r al ler 
se poser à cenl ou deux cents m è t r e s p lus loin. 
Sur le sol, il t ro t t ine avec une g rande ag i l i t é ; on 
ne peut pas d i re qu ' i l m a r c h e , ni qu'i l s au t i l l e ; 
son a l lure t ou t e par t i cu l iè re es t en que lque sor te 
in te rmédia i re au saut et à la m a r c h e , en m ê m e 
temps, il h o c h e f r é q u e m m e n t la q u e u e . 

R a r e m e n t , on voit réunis p lus de cinq ou six 
éph th ianures . P e n d a n t la saison des a m o u r s , on 
ne les r e n c o n t r e q u e par couples isolés. Ils sont 
aussi peu sociables que les espèces q u e nous 
avons passées en revue j u s q u ' à présen t . 

C'est en sep tembre ou en oc tobre qu ' i l s se 
reproduisen t . Leur nid est établi dans u n peti t 
buisson, à u n e très-faible d is tance du sol ; la cha r 
pente est formée de b ranches sèches , puis vien
nent des h e r b e s , et enfin u n e couche de feuilles 
t endres , de poils , e t d 'autres m a t é r i a u x sembla 
bles. Rasay, qu i , le p r e m i e r , fit conna î t r e l eur 
mode de r ep roduc t ion , t rouva dans ces nids 
trois, r a r e m e n t q u a t r e œufs b lancs , à taches d 'un 
rouge-brun foncé, plus nombreuses au gros qu ' au 
petit b o u t . Les paren t s t é m o i g n e n t une telle 
inquiétude pour leur p rogén i tu re , qu ' i ls la font 
souvent découvr i r . Us c h e r c h e n t à éloigner d'elle 
l 'ennemi et à l ' a t t i re r sur eux en s imulan t u n e 
sorle de paralysie , c o m m e le font d ' au t res oi
seaux. 

Après leur seconde couvée, les paren t s se 
réunissent avec tous leurs pet i t s de l ' année et , à 
ce m o m e n t , les éph th i anu re s vivent pa r petiLes 
familles. 

L E S T R A Q U E T S — SAXICOLA. 

Die Steinschmâlter, the Wheatears. 

C a r a c t è r e s . — Les t raque t s peuven t Être con 

sidérés c o m m e le type de la famille : ils on t des 

formes sve l tes ; u n bec en a lêne , ré t réci en avant 

des na r ines , p l u s large q u e hau t à la base , à 

po in te un peu recourbée , à peine échanc rée , à 

a rê te a n g u l e u s e ; des tarses élevés et fa ibles ; 

des doigts de l o n g u e u r m o y e n n e , u n e queue 

cour te , assez l a r g e , t r o n q u é e à angle droi t , 

toujours a u t r e m e n t colorée q u e le corps , géné 

r a l emen t en par t ie b l a n c h e ; u n p l u mag e lâche 

e t abondan t . 

Distribution géographique.—Plusieurs espè

ces de t r a q u e l s hab i ten t l ' E u r o p e ; on en t rouve 

u n assez g rand n o m b r e en Asie, e t plus encore 

en Afrique. Mais tou tes se ressemblen t t e l l ement 

que n o u s pouvons nous conten te r de faire l 'h is 

toire de no t r e espèce indigène . • 

LE TRAQUET MOTTEUX — SAXICOLA QENANTIIE. 

Der Steinschmâlter, the Fallow Chat. 

C a r a c t è r e s . — Le t r aque t m o l l e u x (fig. 179) a 

le dos gr is -cendré clair , le c roupion , le ven t re et la 
gorge b lancs , l apo i t r ine j a u n e - r o u s s â t r e , le front 
et une ligne qui s u r m o n t e l 'œil b lancs , une tache 
al lant d u bec à l 'œi l , les cuisses et les deux rec 
tr ices médianes no i r e s ; les au t re s rec t r ices b l an 
ches , avec la pointe noire(1) ; l'oeil b r u n , le bec 
et les pattes no i rs . E n a u t o m n e , après la m u e , le 
dos p r e n d u n te in te rougeâ t r e e t le ven t re est 
j aune - roux . 

La femelle est d 'un gris cendré - roussâ l r e ; elle 
a le front et la l igne sus-oculaire d 'un blanc sale, 
la t ache de l 'œil d ' un noir t e rne , le ventre d 'un 
b r u n - r o u x clair , les r émiges d ' un noir de su ie , 
à bo rds j aune -c l a i r . Le m â l e a 17 cent , d e long 
et 30 cen t , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e s u r e 
9 cen t . , et la q u e u e 6. La femelle est un plus pet i te . 

Distrihntion géographique. — Il est plus 

facile de di re les cont rées .de l 'ancien m o n d e où 
T o n n e r e n c o n t r e pas cet oiseau, q u e d ' é n u m é r e r 
celles qu ' i l hab i t e . Ii vient- n i che r en été dans 
tou te l ' E u r o p e , a u m o n t des Pyrénées , des Alpes 
et des Balkans , j u s q u ' e n Laponie , et dans tou te 
l 'Asie , sous les m ê m e s la t i tudes . Il ne fait que 
t raverser l 'Espagne dans ses migra t ions ; il en est 
de m ô m e p o u r la Grèce, bien que L inde rmaye r 
croie l'y avoir vu se r e p r o d u i r e . Dans ses voya
ges , il pa r cou r t plus de la moiLié de TAfriquc. 
J e l'ai r e n c o n t r é dans le S o u d a n ; d 'autres n a t u 
ralistes, dans l 'Afr ique occ iden ta le . Il en est de 
m ê m e en Asie ; il va assez souvent passer 
l 'hiver dans le nord de l ' Inde, à ce que nous 
dit J e r d o n . 

(1) Voyez Brelim, les Oiseaux : Introduction. Tome III, 
p. IX. ' 
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M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Les lieux OÙ 

p r é d o m i n e n t les roeailles sont les endro i t s favoris 
des t r aque t s . Ils sont rares dans les endroi ts cul t i 
vés, cependan t on les y r e n c o n t r e , là su r tou t où se 
t rouven t des tas de p ie r res , des blocs de roche r s 
ou des mura i l l es . E n S u è d e , dans le sud de l'Al
l e m a g n e , en Suisse, le t r a q u e l m o t t e u x est 
c o m m u n dans les h a u t e u r s , c o m m e dans les 
vallées ; le long des paro is r ocheuse s , c o m m e dans 
la p la ine . En Scand inav ie , c 'est u n des dern ie rs 
ê t res vivants que l 'on r e n c o n t r e . J e l'ai t rouvé 
pa r tou t , en Lapon ie , et su r les glaciers des 
Galdhoepigyen , Dans les Alpes , il s'élève j u s 
q u ' a u - d e s s u s de la zone des forê ts ; aussi les 
Suisses lui on t - i l s donné le n o m de rossignol des 

montagnes. 

Le t r aque t m o t t e u x est u n oiseau gai , vif, 
agi le , toujours en m o u v e m e n t , insociable et p ru 
den t ; il a peu r de l ' h o m m e . Il a ime l ' i so lement et 
n e vit en paix avec a u c u n a u t r e o i seau ,pas m ê m e 
avec ses semblables . Ce n 'es t qu ' au m o m e n t des 
migra t ions q u ' o n voit les t r a q u e t s se r éun i r à 
d ' au t res de leurs c o n g é n è r e s ; ma i s , à ce t te époque 
encore , ils vivent c h a c u n p o u r soi , sans c o n t r a c 
t e r r ée l l emen t ami t ié avec leurs compagnons de 
voyage. Si d e u x couples , ce qui arr ive q u e l q u e 
fois s 'établissent n o n loin l 'un de l ' au t re , ce sont 
en t re eux des quere l les con t inue l les . 

Le t r a q u e t m o t t e u x se t ient tou jours su r l ' en
droi t le p lus élevé de son d o m a i n e , et il ne 
res te pas t ranqu i l l e u n seul ins tan t . Il est sur 
u n e p i e r r e , sur u n e m o t t e , le corps droi t , ma i s 
à c h a q u e ins tant il h o c h e la q u e u e , se baisse, 
se re lève, su r tou t si q u e l q u e chose inaccoutu
m é e vient f rapper son a t ten t ion : c'est ce qu i 
lui a fait d o n n e r pa r les Espagno l s le n o m de 
sacristain. A t e r re , il sauti l le si r a p i d e m e n t q u e 
l 'on croi ra i t qu ' i l r ou le , c o m m e le fait r e m a r q u e r 
N a u m a n n . Mais, dans sa course la plus préc ip i tée , 
il s ' a r r ê t e b r u s q u e m e n t ; il a r encon t r é une pierre , 
il y g r i m p e aussi tôt , fléchit ses pat tes p lus ieurs 
fois, pu is cour t plus lo in . Il vole toujours pres
q u e à ras du sol, m ê m e p o u r passer d 'une m o n 
tagne sur une a u t r e . E n volant , il bat des ailes à 
coups préc ip i tés , s 'avance en décr ivant une l igne 
à pe ine courbe vers u n objet élevé, et u n e fois 
arr ivé au p ied , il s 'élève p re sque pe rpend icu l a i 
r e m e n t j u s q u ' a u faîte. 

Quand il vole, on r e m a r q u e s u r t o u t la cou l eu r 
b lanche de son c roup ion , et N a u m a n n le compare 
alors , avec assez de jus tesse , à une p lume d'oie 
empor t ée par le vent . Cet te a l lu re change au 
m o m e n t des a m o u r s . Il s'élève alors en chan'.ant 
à u n e h a u t e u r de 8 à 10 m. ; pu i s , levant les ailes, 

il se laisse t o m b e r ob l iquemen t , et t e r m i n e sa 
chanson au m o m e n t où il revient su r le sol. 

Son cr i d 'appel p e u t se r e n d r e par : guiouf, 

guiouf; q u a n d il est exci té , il y a joute u n au t re 
cri : tac; tac. Son c h a n t est s ingul ier , sans être 
ag réab le . Il consiste en de cour tes phrases , dans 
lesquelles son cri d ' appe l a l t e rne avec des sons 
r a u q u e s . L 'oiseau c h e r c h e à suppléer par son 
a r d e u r au ta len t q u e la n a t u r e lui a refusé. Il 
chan te du m a t i n au soir , et souvent encore on 
entend sa voix p e n d a n t la nu i t . 

Le t r a q u e t m o t t e u x se n o u r r i t de pet i ts co
léoptères , de papi l lons , de m o u c h e s , de larves, 
de cheni l les . De son poste d 'observat ion, il in
specte t ou t son d o m a i n e , et a u c u n ê t re qui 
c o u r t sur le sol ou vole dans les a i rs , n ' é c h a p p e 
à son œil pe rçan t . Il a t t rape les insectes à la 
course ou bien au vol, c o m m e le font les rouges-
q u e u e s . 

11 n iche dans les fentes des roche r s , dans les 
t rous des m u r s , les tas de p i e r r e s , p lus r a r e m e n t 
dans des tas de bois , sous de vieux t roncs d 'ar
bres , dans des cavités c reusées en t e r r e , sous 
u n e saillie de roche r , dans u n t r o n c d ' a rb re 
c reux , ma i s tou jours à u n endro i t b i en caché et 
pro tégé par en h a u t . Son nid est u n e cons t ruc t ion 
gross ière , à paro is épaisses, formées de rac ines , 
de feuilles, de t iges d 'herbes ; l ' i n té r i eur est 
tapissé de la ine , de duvet , de poi ls , de p l u m e s . 
Les œufs, au n o m b r e de cinq à sept , sont renflés, 
d 'un bleu tondre ou d 'un blanc ve rdâ t r e , unico
lores ou t r è s - r a r emen t m a r q u é s de points d 'un 
b r u n - r o u g e â t r e c la i r . La femelle couve s e u l e ; 
mais les deux pa ren t s p r e n n e n t u n e pa r t égale 
à l ' éducat ion des pet i ts . T a n t que la femelle 
est su r les œufs , le mâle se t i en t aux envi rons , et 
veille à la sûre té du nid ; dès q u ' u n danger m e 
nace, il fait e n t e n d r e des cris d 'angoisse . La 
femelle a souvent r ecour s à la ru se p o u r d é t o u r 
ner de ses pet i t s l 'a t tent ion de leur e n n e m i . 

La ponte a lieu au mois de ma i . D 'o rd ina i re , 
le t r aque t m o t t e u x n 'a q u ' u n e couvée par an , 
t r è s - ra remen t deux . Les pet i ts passent t ou t l 'été 
avec leurs pa ren t s et e n t r e p r e n n e n t l eu r voyage 
avec eux . Us s'en vont à la fin de s ep t embre , 
pour reveni r en m a r s . 

C a p t i v i t é . — Les t raque t s n e s u p p o r t e n t pas 
la capt ivi té : ils sont t e l l emen t vifs et sauvages, 
qu ' i ls ne ta rdent pas à se briser la tê te con t re les 
ba r reaux de leur c a g e ; d 'un aut re côté , ils ne 
s 'hab i tuent pas faci lement à leur nouveau r é 
g ime . D'ai l leurs , ils ne c o m p e n s e n t pas la peine 
qu 'on est obl igé de se d o n n e r pour les conserver . 
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Fig. 180. Le Traquet oreillard. 

LE TRAQUET OREILLARD — SAXÍCOLA AU Kl TA. 

Der Ohrensteinschmâtzer, the Ear-wheatear. 

C a r a c t è r e s . — Le t r aque t orei l lard (fig. ISO) 

a i e dos gr is -b lanchât re , le ven t re b l a n c - r o u x ; 

les l o r u m s noirs ; la j oue m a r q u é e d ' une tache 

a l longée de m ê m e cou leu r ; les ailes, les r ec t r i 

ces méd ianes et l ' ex t rémi té des rec t r ices l a t é 

rales no i res . 

La femelle a des teintes plus t e rnes , t i r an t da

vantage sur le roux . 

Cet oiseau a 17 cent , de long et 29 d 'enver

gure ; l 'aile pliée m e s u r e 9 cen t . , et la queue 7. 

LE TRAQUET STAPAZUV — SAXÍCOLA STAPAZIFfA. 

Der schwartkehlige Sleinschmâlier, the black-throaled 

Wheatear. 

C a r a c t è r e s . — Le t r aque t stapazin a le dos , 

la poi t r ine et le vent re roux ; la gorge et les ailes 
noires ; la tige des peti tes couver tu res supé r i eu 
res de l'aile rousse ; la queue noire et b l anche . 

Les j e u n e s ont la tê te , la n u q u e et le cou d 'un 
gris j a u n â t r e , c h a q u e p lume ayant la t ige b l an 
che et se t e rminan t par un liséré gris ; le ventre 
d 'un b lanc sale ; la po i t r ine gr i sâ t re , les p lumes 
de cette par t ie étant l égè rement bordées de gr is-

b r u n ; les r émiges et les rectr ices d 'un b run 
noi r ; les couver tu res supér ieures de l'aile grisâ
t res , bordées de roux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ces deux e s 

pèces r e m p l a c e n t Je t r a q u e t mo t t eu x dans le 

mid i de l 'Europe . 

L E S D R O M O L Ë S — DROMOLMA. 

Die RenmchmâUer. 

C a r a c t è r e s . — Sous le n o m d e dromolea, Ca

banis a r é u n i des mont ico l idés à p l u mag e g é n é 

ra l emen t noir , et différant des t r a q u e t s pa r un 

bec plus long, plus la rge à la base , p lus fin à la 

po in te , plus c o m p r i m é l a t é ra lement , t e r m i n é par 

un c roche t fo r tement r ecourbé ; par leurs ailes 

plus longues et plus p o i n t u e s . 

J 'a i eu l 'occasion, dans mes voyages, d 'obser

ver p lus ieurs d romolés ; u n su r tou t m 'a causé 

beaucoup de plais ir , et j e n e peux m ' e m p ê c h e r 

d 'écr i re son h i s t o i r e . 

LE DR0SI0LÉ A QUEUE BLANCHE — DROMOLMA 
LEVCVRA. 

Der Trauersleinschmàtzer, 

C a r a c t è r e s . — Le dromolé à q u e u e b l a n c h e , 

ou traquet rieur de la p lupa r t des a u t e u r s , est 
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un assez g rand oiseau de 20 cent , de long et de 
32 cen t , d ' envergure , don t l'aile pliée m e s u r e 
10 cen t . , et la q u e u e 8. Il est en t i è r emen t noi r , 
sauf la majeure par t ie de la q u e u e , qui est b lan
c h e ; les rémiges sont g r i s -cendré clair à la r a 
c ine , ensu i te noires ; la queue se t e r m i n e pa r 
une bande noi re , qu i occupe les deux c inquièmes 
de la longueur des deux rec l r ices médianes e t 
qui est moins m a r q u é e sur les au t r e s . 

La femelle , au lieu d'Être no i re , est d ' un b run 
de suie . 

Les j eunes ressemblen t , les mâles à leur pè re , 
les femelles à leur m è r e ; leurs cou leu r s sont 
p lus t e rnes cependan t . 

Distribution géographique. — Le d r o m o l é 

à queue b l a n c h e est p r o p r e au sud de no t re 
con t inen t . On le r e n c o n t r e assez c o m m u n é m e n t 
en Espagne , en Sicile, en Sarda igne , en Corse, 
en I tal ie et dans le midi de la F r a n c e . On le 
t rouve aussi dans que lques rég ions m o n t u e u s e s 
de l'Asie e t d u no rd -oues t de L'Afrique. Une 
espèce voisine le r emplace dans le nord-est de 
cel te par t ie du m o n d e . . Il se t rouvera i t aussi en 
Sibér ie , mais la descr ip t ion q u ' e n donne Radde 
conco rde si peu avec les résu l ta t s de mes obser
vat ions , que l 'espèce qu ' i l a é tud i ée pour ra i t 
b ien ê t re différente. 

Mœurs, habitudes et régime. — Cet oiseau 

appa r t i en t aux m o n t a g n e s ; il en fait par t ie p r e s 
q u e aussi b ien que les rochers e u x - m ê m e s , e t 
semble préférer p a r m i ces roche r s ceux aux 
te in tes s o m b r e s . 

Celui qu i n ' a j ama i s qu i t t é la ver te A l l emagne , 
ne peu t se faire une idée des mon tagnes de l 'Es
p a g n e . Elles sont bel les, majes tueuses à leur 
façon, mais on ne peu t les c o m p a r e r à celles du 
Nord . R a r e m e n t , u n e forêt les recouvre ; j ama i s , 
u n e ver te pra i r ie ne tapisse leurs flancs, le loin
tain seul les colore ; sur l 'azur d u ciel, ne t r a n 
c h e n t que les te intes des r o c h e r s . Néanmoins , 
elles font sur le voyageur u n e profonde impres 
sion ; ca r ma lg ré leur ar id i té et leur sauvager ie , 
elles sont vé r i t ab lement splendides dans toutes 
leurs pa r t i e s . 

Quand l'on qui t te la plaine verte e t fertile, où 
un filet d 'eau , aux m é a n d r e s t o r tueux , fait p o u s 
ser une luxu r i an t e végétat ion, et que l 'on s ' en
gage dans la m o n t a g n e , on se trouve tou t à coup, 
c o m m e en Egyp te , au mil ieu du déser t . On t ra
verse bien le campo, où croissent encore , p lan tés 
en l igne droi te , des oliviers sécula i res , les immor
tels, c o m m e on les appe l l e ; m a i s , c e r t e s , aucun 
a r b r e n 'es t moins fait que l 'olivier pour a t t é n u e r 
la tristesse du déser t . On les laisse der r iè re soi ; 

le pied ne frappe p lus q u ' u n sol du r , sil iceux, q u e , 
çà et là, une plante t raverse encore , ma i s pour ê t re 
b rû lée au bout de que lques j ou r s par les a rdeurs du 
soleil . Le voyageur ne voit p lus que la m o n t a g n e 
et sa beau lé sauvage. Des blocs de roche r s roulés 
pa r les eaux en couvren t le pied et l 'entrée des 
vallées. P a r m i ces rochers s 'élèvent des buissons 
de laur iers-roses ; sur les flancs de la m o n t a g n e , 
c ro i ssen t le r o m a r i n et des c h a r d o n s i n n o m b r a 
bles : ce sont eux qu i r e m p l a c e n t la forêt. De 
t e m p s à a u t r e , on aperçoi t un vau tou r ou un 
aigle qui p lane au-dessus de la m o n t a g n e ; au 
p lus , voit-on encore que lques h i ronde l les de r o 
che r s ou que lques niverolles ; tout le reste s e m 
ble m o r t . T o u t à c o u p , u n c h a n t j o y e u x vient 
f rapper l ' o re i l l e ; c 'est le mâle du d romolé qu i 
fait en t end re sa voix. Le na tura l i s te se h â t e , il 
c h e r c h e u n passage au mil ieu des r o c h e r s , et n ' a 
d 'au t re b u t q u e de suivre cet o i seau , qu i fuit 
sans j ama i s se laisser a p p r o c h e r à por tée de fusil. 
Si ce t te chasse es t des plus fa t igantes e t des 
moins f ructueuses , elle nous a p p r e n d a u moins 
à conna î t r e le g e n r e de vie d ' u n e des c r é a t u r e s 
les p lus in téressantes . 

J ' a i toujours r encon t r é le d romolé à queue 
b l a n c h e , dans les mon tagnes , depu i s l eur pied 
j u squ ' à u n e al t i tude de 1,600 mè t re s au-dessus 
du niveau de la m e r . Il serait possible q u ' e n é té , il 
s'élevât encore plus h a u t , et q u ' e n hiver , il de s 
cendî t dans la p la ine . 

Il r e c h e r c h e les roche r s les p lus déser t s , les 
l ieux les p lus rav inés . P lus la te in te de la r o c h e 
est foncée, p lus on est cer ta in de le r e n c o n t r e r ; 
il ne m a n q u e c e p e n d a n t pas sur les roches de 
calcaire b lanc . 

Le d romolé est un oiseau vif et p r u d e n t . Le 
m â l e est souvent fort a m u s a n t . Il danse bur u n e 
table de roche r s , ou bien il t ro t te en dansant le 
long d ' une paro i . Il é ta le sa q u e u e et ses ailes, 
c o m m e le coq de b ruyè re ; il baisse la t ê t e , se 
t o u r n e , se re tourne , s 'élève en chan t an t et finit 
par descendre l en t emen t , les ailes et la q u e u e 
l a r g e m e n t ouver tes , p o u r faire en t endre de plus 
près à sa femelle les dern ières notes de son chan t . 
De temps à au t r e , il va se reposer à la c ime d 'un 
arbre isolé ou sur un buisson de c a c t u s ; le plus 
souvent , il se pose sur les saillies des rocher s . Il 
ne c ra in t pas de descendre des h a u t e u r s qu' i l 
hab i t e , p o u r venir su r les m u r s des villes des 
mon tagnes , ou bien il mon te j u s q u ' a u x e rmi t a 
ges isolés, sur les pics les p lus élevés. 

Il ne c o m m e n c e à cons t ru i re son nid q u e 
vers la fin d'avril ou dans les p remie r s j o u r s de 
m a i . Les lieux convenables p o u r l ' é tabl i r n e lui 
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font pas défaut . Pa r tou t , en effet, le long des pa
rois rocheuses , il trouve des excavations, des cre
vasses propices . Son nid est g rand , il est formé 
de c h a u m e s et de rac ines ent re lacées ; l ' in tér ieur 
est tapissé de poils de chèvre . Chaque couvée 
est o rd ina i r emen t de qua t re ou cinq ceufs, excep
t ionne l l emen t de six ou de sept . Ces œufs son t 
d 'un ver t -b leuâ t re clair , sans t aches , et que lque 
fois, mais r a r e m e n t , avec rie t r è s -pe t i t s poinls 
ronssâ t res , disposés en forme de cou ronne su r le 
gros bou t . 

J e t rouvai un nid au c o m m e n c e m e n t de j u i l 
let 1857, dans la S ie r ra de los Anches , p rès de 
Murcie . Il était au fond d 'une caverne assez 
g r ande , au mil ieu d 'éhoul i s . L ' endro i t é ta i t ad
mi rab lemen t chois i , car il est ra re q u ' u n h o m m e 
se hasarde d a n s un lieu aussi d é s e r t ; mais , m a l 
gré sa p rudence , l 'oiseau n 'avait pas pensé q u ' o n 
pouvai t a t te indre faci lement son n id . J ' y t rouvai 
c inq j eunes , enco re dépourvus de p lumes ; j e 
n 'avais pas fini de les cons idérer q u e les pa ren t s 
a r r ivèren t . J a m a i s j e n 'avais eu mei l leure occa
sion p o u r app roche r ces o i s eaux ; ils sembla ien t 
avoir dépoui l lé toute c ra in te , e t n ' é ta ien t pas à 
quinze pas de moi , l 'un à d ro i t e , l ' au t re à g a u c h e . 
La femelle volait anxieuse d 'un r o c h e r à l 'autre ; 
le mâle restai t à sa place e t chanta i t , c o m m e pour 
m e pr ier de ne r ien faire à sa p r o g é n i t u r e ; il 
dansai t , il t ro t ta i t de côté e t d ' au t r e , se baissait, 
chanta i t , puis se remet ta i t à danser . La si tuat ion 
étai t t ouchan t e : d 'un côté , la femelle tou jours 
inqu iè te et devenant de plus en p lus h a r d i e ; le 
m â l e , ne sachan t plus que faire , dans son an
goisse , pour é loigner son e n n e m i . Devais-je tuer 
cet o i seau? Non , m e dis-je, et je m ' en allai . Une 
joyeuse chanson p a r u t m e r emerc i e r . 

Un peu plus loin, j e vis des paren t s guider les 
p remie r s pas de l eu r j e u n e p r o g é n i t u r e . Us vo
laient de pier re en pier re , de roche r en roche r , 
et les peti ts les suivaient . Un des paren t s poussai t 
un signal d 'aver t i ssement , et , en un clin d'ceil, 
t ou te la pet i te famille avait d isparu dans une 
crevasse ou au mil ieu des rocai l les . Quelques 
minu te s après , sur un nouveau cr i d 'appel , elle 
était toute r éun ie de nouveau sur le s o m m e t de 
que lque rocher : l ' ennemi avait d isparu . Les 
parents se m e t t e n t en chasse ; ici , ils cap tu ren t 
un pet i t insecte ; là, un ver ; ils poursu ivent dans 
les airs les m o u c h e s et les papi l lons , e t r a r e m e n t 
la proie qu'i ls convoi ten t leur é c h a p p e ; leurs pe
tits ont été t émoins de l eu r adresse , et c'est à 
qui sera le p r emie r à avoir sa par t de la p r i s e ; 
ils cou ren t , ils se poussent , ils piai l lent ; ma i s 
p resque tou jours ce sont les mâles , p lus vifs, 

plus agiles et p lus forts que les femelles , qui r e 

çoivent la b e c q u é e . 

Après la m u e , la famille se sépare p a r coup les . 

La m u e a lieu de ju i l le t à s e p t e m b r e ; à la fin 

d 'oc tobre , ou au c o m m e n c e m e n t de n o v e m b r e , 

les coup le ; se sont formés. E n janvier , r e c o m m e n 

cen t les a m o u r s ; en février, on e n t e n d le c h a n t 

du d r o m o l é r e t en t i r dans les m o n t a g n e s ; il r e s 

semble à celui du pé t roc inc le b leu ; cependan t il 

est mo ins fort, moins v ib ran t , et se t e r m i n e d 'or

dinaire pa r u n son r a u q u e et rou l an t , assez sem

blable au cr i du r o u g e - q u e u e vulga i re . 

L E S P É T R O C I N C L E S — PETROCINCLA. 

Die Felsschmàlier, the Slone-thrushes. 

C a r a c t è r e s . — Ce genre est composé d 'o i 
seaux d'assez forte ta i l le ; aussi , b e a u c o u p de na 
tura l is tes le placent- i ls p a r m i les t u rd idé s . Les 
pé t roc inc les on t le corps é l a n c é ; le bec po in tu , 
fort, a l longé , large à la base , l é g è r e m e n t con 
vexe, à bords de la mand ibu l e infér ieure tail lés 
vers la poin te dans le sens de la c o u r b u r e de la 
mand ibu l e s u p é r i e u r e ; des tarses de moyenne 
longueur , épais ; des ongles longs , t rès - recourbés ; 
les ailes assez longues , sub-a iguôs , la t ro i s i ème 
p e n n e dépassan t les a u t r e s ; la q u e u e c o u r t e ; le 
p l u mag e lisse, b igar ré ou un i fo rme . 

LE PETROCIJÍCLE SAXATILK -
SAXATILIS. 

PETROCINCLA 

Der Steinrôih.el,die Gebirgsamsel. 

C a r a c t è r e s . — Le pé t roc inc le saxati le ou de 

roches (fig. 181) est u n bel oiseau de 24 cen t , de 
long et d 'environ 39 cen t , d ' e n v e r g u r e ; don t l 'aile 
pliée m e s u r e 12 cen t . , et la q u e u e 8. l i a la t è t e , 
le cou , la n u q u e et le c roup ion d 'un b leu c e n 
d r é , le bas du dos d 'un blanc b leuâ t re ou b l a n c ; 
le ven t re et la poi t r ine d ' un rouge vif ; les p l u m e s 
de l ' épaule d 'un gris c e n d r é foncé ou no i r d 'ar 
d o i s e ; les rémiges d 'un b r u n noi r , à pointes 
c l a i r e s ; l ' ex t rémi té des grandes couver tu res des 
ailes bordée d ' un blanc lavé de j a u n â t r e ; les 
rec t r ices de m ô m e cou leur q u e le ven t re , sauf 
les deux méd ianes qui sont d 'un gris foncé. En 
a u t o m n e , après la m u e , toutes les p lumes ont un 
liséré clair . L 'œil est b r u n - r o u x , le bec d ' un noir 
mat , les pa t tes sont d 'un gris rougeâ t re . 

La femelle a le dos d 'un b r u n ma t , à taches 
claires, le cou b l a n c , le ventre roux clair , les ti
ges des p lumes é tan t plus foncées que les bar 
bes . 

Les j eu n es sont tachetés . 
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Fig. 181. Le Pétrocincle saxatilo. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pétrocincle 

de roches habi te p re sque toutes les montagnes 
du m id i de l 'Europe , et n o t a m m e n t la Grèce 
et l ' I ta l ie ; il est plus ra re en Espagne . Quelques-
uns v iennent parfois n icher en A l l e m a g n e . On 
en rencon t re assez r é g u l i è r e m e n t en Styrie , en 
Car in lh ie , dans la Hau te -Au t r i che , dans le Tyrol , 
et le long du R h i n ; excep t ionne l lement en B o 
h è m e , en Lusace e t dans le Harz . 

Dans leurs migra t ions , ' ces oiseaux p a r c o u r e n t 
u n e g rande pa r t i e de l 'Afrique sep ten t r iona le ; 
je les ai trouvés j u sque dans les forêts, le long 
des rives du Nil Bleu . 

Mœurs, habitudes et régime. — L e pét roc in
cle saxatile appara î t dans les cont rées où il 
vient se r ep rodu i r e à la fin d 'avr i l ou a u c o m 
m e n c e m e n t de ma i , et y res te j u s q u ' à la fin de 
sep t embre . Il choisi t p o u r d e m e u r e les rochers 
les plus d é n u d é s , les ravins les p lus roca i l leux , 
où ne poussent que que lques a rbres épars . . 

Les hab i tudes des pé t roc inc les de roches r e s 
semblen t beaucoup à celles du r o u g e - q u e u e t i -
thys . Comme lu i , il est p r u d e n t , vif, ag i l e ; r a r e 
m e n t , il passe tou te la j o u r n é e dans un m ê m e 
e n d r o i t ; il rôde tou t le j o u r dans son doma ine , 
et ne se pose j a m a i s que p o u r que lques ins tants . 
Il cour t r a p i d e m e n t sur le sol, et sauti l le c o m m e 
le tithys ou c o m m e le t r a q u e t m o t t e u x . Son 
vol est rapide et faci le; il file droi t devant lui ; 
plane et décr i t des cercles avant de se poser ; il 
peut p rendre les insectes au vol. 

Son cri o rd ina i re est : tac tac, il r e ssemble 
a u t a n t à celui du mer l e q u ' à celui du t r a q u e t 
m o t t e u x ; son cri d 'angoisse p e u t se r e n d r e par 
oui, oui, qu ' i l r épè te p lus ieurs fois de sui te . Son 
chan t es t r i che et var ié , les notes en sont p le ines 
et ha rmon ieuse s : il a beaucoup de ressemblance 
avec celui du rouge -queue de mura i l l e s . Auss i , 
le pét rocincle est-il souvent t enu en cage . 

« De tous les oiseaux indigènes propres à de 
venir oiseaux d ' appa r t emen t , le pé t roc inc le de 
roches doi t t en i r le p r emie r r a n g , éc r i t à m o n 
père le comte Gourcy . Sa voix est agréable , elle 
rappel le le son de la ilûte ; elle est forte, sans ê t re 
t rop b ruyan te , et il la fait e n t e n d r e tou te l ' année . 
S'il est né en captivi té , il siffle ses chansons s u r 
u n ton des p lus c h a r m a n t s , et fait en t endre de 
n o m b r e u s e s var ia t ions . S'il est pr is adu l t e , son 
c h a n t est encore plus parfa i t ; il est doué d 'un très-
grand ta len t d ' imi ta t ion , el on p eu t , a j u s t e t i t re , 
lui donner le n o m d'oiseau moqueur. J e possède 
un vieux mâle qui chan t e sa propre chanson , et, 
de p lu s , fait en tendre que lques notes , les unes 
r a u q u e s , les au t res sifflantes, e t r appe lan t celles 
du mer l e . Il imi te le chan t du p inson , du lor iot , 
d u rouge-gorge , de la fauvet te , du ross ignol , de 
la caille, de la pe rd r ix , le cr i d u coq . J 'a i un 
j e u n e pé t roc inc le de roches qui répè te les chan t s 
d u mer l e , de la grive mus i c i enne , de l ' a loue t te , 
d u rossignol , le cri de la perdr ix , moins bien ce
p e n d a n t q u e le vieux. U n a u t r e q u i a été élevé 
en capt ivi té , imi te éga lemen t la voix des a u t r e s 
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oiseaux, mais il a moins d ' a rdeu r à c h a n t e r . » 

Le pé l roc inc le saxati le se n o u r r i t d ' insec tes ; 

en a u t o m n e , il m a n g e , en ou t r e , des baies , des 

rais ins, des fruits de t ou t e espèce . Il r amasse 

les insectes sur le sol, sans c e p e n d a n t fouiller la 

l e r r eavec son bec . Comme le rouge -quene l i lbys , 

il a t t rape d 'au t res insectes au YOI et les pou r su i t 

souvent l o n g t e m p s . P r o b a b l e m e n t , il se nour r i t 

aussi de vers et de co l imaçons . 

Peu après son ar r ivée , le pé t roc inc le saxatile 

se r eprodu i t . Le mâle chan te alors avec la p lus 

grande a r d e u r , il danse , le corps droi t , les ailes 

cl la queue frot tant cont re le sol, les p l u m e s du 

dos hérissées, la têle re je tée en a r r i è re , le bec 

largement ouver t , les yeux à demi fermés. Le 

n id , toujours so igneusement caché ,es t établi dans 

un endroi t inaccess ib le , dans u n e fente de 

mur ou de r o c h e r , dans un tas de p ie r res , 

sous des r ac ines , dans u n buisson épais . Dans 

les contrées d.i Sud . on le t rouve cependan t assez 

souvent dans des fentes de roche r s , à une faible 

hau teur du sol. L ' ex té r ieur est tapissé de rac ines , 

TÎHEHM. 

de b ranches de bruyères , d 'éclats de bois, de 

br ins de pai l le , de feuilles d 'he rbes , de mousses , 

le tout en t re lacé sans o r d r e ; l ' in tér ieur forme 

une excavat ion n e t t e m e n t a r r o n d i e , tapissée de 

ma té r i aux choisis avec soin. Les œufs , au n o m b r e 

de q u a t r e à six, ont une coqui l le m i n c e , et sont 

d 'un b leu ve rdâ t r e . Ils r e s semblen t à ceux du 

rouge -queue de mura i l l es , d o n t ils diffèrent ce 

p e n d a n t par une taille b i en p lus g r ande . 

On n e sait si les deux pa ren t s couven t a l ter 

na t i vemen t ; tou jours est- i l que le père p rend 

u n e par t active à l ' éducat ion des pet i t s , et se 

m o n l r e t rès - inquie t l o r s q u ' u n d a n g e r les m e 

nace . Il pousse dans ce cas u n cri q u ' o n peut 

r end re p a r : frilschris c/iacvhac, qu ' i l répèle à plu

s ieurs reprises , en se c o u r b a n t et en h o c h a n t la 

q u e u e à c h a q u e fois. 

C a p t i v i t é . — - L e s j eunes que l 'on p rend au nid 

s 'élèvent faci lement avec la pâ tée dont on nour 

rit les grives et les rossignols . Quand on s 'oc

cupe b e a u c o u p d 'eux, ils s 'apprivoisent parfaite

men t , c o m m e nous l ' apprend le comte Gourcy, et 
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ils chan ten t dés qu' i ls aperçoivent leur m a u r e . 
« J ' e n ai vu p lus ieurs , dit ce t au t eu r , qui se 
me t t a i en t à siffler, à n ' impor t e quel le h e u r e du 
j o u r et de la nui t , aussitôt que leur maî t re ent ra i t 
dans la pièce où ils é ta ient , et qui ne se ta isa ient 
que lorsque la l u m i è r e était é t e in t e . Dans ces 
c i rcons tances ils ne f j n t que répé te r que lques 
phrases qu 'on leur a appr i ses , et n e c h a n t e n t pas 
l eu r propre chanson . On dirai t qu ' i ls veulen t 
par le r à l ' h o m m e et se faire c o m p r e n d r e de lu i . 
S'ils sont seuls, ils font en t end re le c h a n t qui 
leur est par t icul ier . » 

Les pétrocincles de roches , en capt ivi té , p r é 
sen ten t encore ce fait s ingul ier , d 'ê t re par i n t e r 
valles c o m m e frappés de folie. Us sau ten t sans 
cesse dans leur cage , refusent tou te n o u r r i t u r e , 
e t ils pér i ra ien t , si on ne les faisait m a n g e r de 
force. C'est à l ' époque des migra t ions su r tou t 
qu ' i ls se m o n t r e n t ainsi affolés. Cet état d u r e 
h u i t ou dix j o u r s , pu is d ispara î t sans laisser de 
t races . Us sont aussi excess ivement peu reux : 
un objet i n a c c o u t u m é , qui laisserait les au t r e s 
oiseaux parfa i tement indifférents, les effraye sou
vent au point de les faire s au te r dans l eu r cage , 
c o m m e lorsqu ' i ls on t leurs accès de folie. 

LE PÉTROCIKCLE BLEU — EET110C1NCLA CYA1SEA. 

Der liluudmsiel, the bine Thiu<h. 

Caractères. —-Le pat rocínele bleu est un peu 
plus grand que l 'espèce p récéden te ; il a de 24 
à 25 cent , de long, et 39 cent, d ' e n v e r g u r e ; 
l 'aile pliée mesure environ i 4 cen t . , et la q u e u e 
9. Le mâle est bleu ardoise ; les pennes des 
ailes et de la queue sont no i res ,bordées de b l eu . 

La femelle est d 'un b run b leuâ t re , avec les 
p lumes bordées de cendré en -des sus , la gorge 
est tachée de b r u n - r o u x clair, le devant du cou 
et la poi t r ine sont variés de taches roussâ t res . et 
le ventre o lire des croissants d'un b r u n foncé ; 
les pennes des ailes et de la queue sont éga lement 
d 'un brun foncé. 

Les j eunes ressemblen t aux femelles : ils en 
diffèrent c e p e n d a n t par des t aches d'un b run 
clair , qui font para î t re leur dos b igar ré . Après la 
m u e , toutes les p l u m e s du mâ le sont bordées 
de gris , mais ces b o r d u r e s ne la rden t pas à s 'u
ser, et alors le p lumage se m o n t r e dans tou te sa 
beau té . L 'œil esl b r u n , le bec et les pa t tes sont 
noirs . 

Distribution géographique. — Le péLl'OCÎn-
cle bleu hab i te tout le midi de l 'Europe , le nord 
de l 'Afrique et une g rande par t ie de l 'Asie cen
t ra le . E n Al lemagne , il ne vient n i c h e r qu 'excep

t i onne l l emen t , et s e u l e m e n t dans le sud du 
Tyro l , dans la Slyrie et la Car in th ie . 11 esl c o m 
m u n en Grèce, en Dalmat ie , en I ta l ie , dans le 
mid i de la F r a n c e , en Espagne , en Egypte et en 
Algér ie . Tous les hivers , il appara î t aux Indes . 
On ne peu t cependan t pas le r a n g e r pa rmi les 
oiseaux voyageurs , car , dans le mid i de l 'Europe 
déjà, il d e m e u r e toute l ' année dans une m ê m e 
loca l i t é ; c'est au plus s'il se r en d d 'un lieu dans 
un a u t r e l ieu voisin, m i e u x exposé au soleil. 11 
semble donc que que lques individus s eu l emen t 
e r ren t après la saison des a m o u r s , et qu ' en s'éloi-
gnan t peu à peu de l 'endroit où ils se sont r ep ro 
dui ts , ils p a r c o u r e n t de la sorte d'assez grands 
espaces . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans ses 

m œ u r s et ses hab i tudes , le pét rocincle bleu r a p 
pelle assez l 'espèce p r é c é d e n t e . C e p e n d a n t , plus 
encore q u e celle-ci, il a ime le déser t , les parois 
de rochers , les vallées é t roi tes dégarn ies d 'a rbres , 
les ravins . Il évite les forêts et, d 'un a u t r e côté , il 
pénè t re dans les l ieux hab i tés . On le voit perché 
sur les tou r s , les r e m p a r t s , les to i t s élevés, sur 
les m o n u m e n t s en r u i n e , c o m m e en Egyp te . 
Néanmoins , c'est avec ra ison qu 'on lui a d o n n é 
quelquefois le n o m d'ermite ou de solitaire, car il 
est aussi insociable que possible. 11 ne se montre, 
pas I rès-eonb 'antà l 'égard de l ' h o m m e ; quoiqu ' i l 
vienne s 'établir près de lui, il conserve toujours 
son i n d é p e n d a n c e . Il semble ne pas vivre en 
b o n n e h a r m o n i e avec a u c u n a u t r e o i seau; il se 
m o n t r e défiant envers tous e t ne se réuni t m ê m e 
pas à ses semblab les . Ce n 'es t q u e pendant la 
saison des a m o u r s q u ' o n voit les pé l roc inc les 
b leus réunis par pa i res , avec leurs pe t i t s ; plus 
la rd , vers l ' a u t o m n e , tous se séparen t , chacun 
n e vivant plus q u e pour soi . J e dois d i re cepen
dant , qu ' en Egyp te , j ' a i quelquefois vu de peti tes 
bandes formées par ces oiseaux insociables . 

Le pétrocincle étai t déjà bien connu des an
c iens . « Cet oiseau, qu ' on appel le aijanus, dit 
Gesner, qui r ep rodu i t ce q u e les au teurs ont dit 
de vrai et de faux, hai t l ' h o m m e par na tu re ; il en 
fuit la société, m ê m e dans les endroi t s sauvages 
qu' i l h a b i t e ; il a ime les lieux déser ts et les som
mets élevés des m o n t a g n e s . Il ha i t UEpire c l les 
au t res îles p e u p l é e s ; par c o n t r e , il a ime Scyros 
et les au t re s l ieux déser t s et stéri les, » 

Mais le pét rocincle bleu a aussi ses q u a l i t é s : 
il est gai, vif, agile et chan te avec a rdeu r . Son 
chan t ressemble beaucoup à celui du péLrocincle 
de roches ; il lui est m ê m e supér ieu r , et il le fait 
en t endre p re sque en toute saison. Dans tous ses 
m o u v e m e n t s , le pé l roc inc le bleu se rapproche 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus des saxicolidés q u e des tu rd idés ; il cour t et 
vole aussi b ien , s inon mieux q u ' e u x . Aucun au t re 
monl ico l idé , à ma conna issance , ne vole aussi 
loin et aussi faci lement que le pé t roc inc le bleu ; 
il franchit souvent d ' une seule t ra i te un espace 
de plus d 'un k i l omè t r e ; il passe d 'un s o m m e t de 
m o n t a g n e à l ' au t re sans p r e n d r e pied. Il vole 
d 'une façon qu i rappelle Hes grives les plus 
agiles ; il p lane c e p e n d a n t plus qu'el les avant de 
se poser. 

Son chan t me paraî t r e ssemble r beaucoup à 
celui du dromolé , ; on peu t m ê m e le confondre 
avec lui . A. von Homeyer le c o m p a r e aussi à c e 
lui du pé t roc inc le de roches , et cela m o n t r e 
combien ces oiseaux sont voisins les uns des 
au t res . Le chan t du pétrocincle bleu a b e a u c o u p 
de no tes a p p a r t e n a n t à d 'aut res oiseaux : il a i e s 
sons g u t t u r a u x du pé t roc inc le de roches , mais 
plus r auques et plus f o r t s ; les sifflements 
de la grive mus i c i enne , des phrases du c h a n t du 
m e r l e . Cependan t , la voix du pé t roc inc le de r o 
ches est p lus flexible, plus douce, p lus ag réab le ; 
son chan t est p lus varié, il est moins perçant , 
aussi est-i l p lus agréable c o m m e oiseau d 'appar 
t e m e n t que le pé t roc inc le b l eu . Celui-ci r épè te 
deux, t rois et j u s q u ' à c inq et dix fois la m ô m e 
phrase , ce qui fait que son chant para î t encore 
moins varié qu'il ne l 'est en réal i té . Parfois , le 
pé l roc inc le bleu ne fait e n t e n d r e q u e des sons 
doux et t r emblan t s , c o m m e la voix d 'un tou t 
pe t i t oiseau. Il chan te b e a u c o u p le soir, au c ré 
puscule , quelquefois à la lumiè re de la l a m p e , 
l i a ses phrases favori tes ,son c h a n t de b ienvenue , 
dont il salue les pe r sonnes qu ' i l c o n n a î t ; seu le 
m e n t , il le r épè te à en devenir fal igant . C'est ce 
que disent Gourcy et A. von Homeye r . Gesner 
écrivait déjà: «Il chan te t rès -b ien , t r ès -agréab le 
m e n t , sur des modes t rès-var iés . I I est t rès-faci le 
à ins t ru i re , et ce qu'i l apprend , il m o n t r e pa r les 
inflexions de sa voix avec quelle in te l l igence il le 
saisit . Son cri d 'appel est : tak, iak, et quand il 
a peur , il crie : ouit, ouit. » 

Les allures d u pé t roc inc le bleu, au m o m e n t 
des a m o u r s , rappel lent la danse de l 'espèce p ré 
c é d e n t e ; le mâle , le corps hor izonta l , la gorge 
gonflée, baisse la tôte, et , c o m m e les me r l e s , 
lève et r aba t sa q u e u e . Le nid est établi dans u n e 
fente de rocher , sur un clocher , dans des ru i 
nes , e tc . Il est assez vaste, mais g ross iè rement 
const rui t avec des br ins d 'herbes , des c h a u m e s , 
des t iges ; sa cavité est tapissée de fines rac ines . 
La ponle a lieu dans les p remie r s j o u r s de mai ; 
elle est de quat re œufs, d 'un vert b l euâ t r e , se 
més de taches d 'un gris violet à l 'une des extré

mi tés , d 'un b run roux à l ' a u t r e ; parfois, on ren

cont re des œufs un ico lo res . 

Le pé t roc inc le bleu a encore moins à c r a ind re 

des carnass iers que son c o n g é n è r e ; les vieux 

échappen t , grâce à l eur p r u d e n c e ; les j e u n e s , 

grâce à l 'endroit inaccessible où le nid est é t a 

bl i . De t emps à a u t r e , cependan t , l 'un ou l 'autre 

de ces oiseaux, que lque rapide que soit son vol, 

périt sous la serre du faucon. 

Chasse. — Les péfrocincles bleus adul tes sont 

difficiles à s u r p r e n d r e . Ils sont te l lement défiants 

qu 'on n e peut g u è r e les chasser qu 'à l'affût, l.e 

chasseur doit découvr i r u n e des places favorites 

de ces oiseaux, s'y c ache r , et faire feu, dès que 

l 'oiseau se m o n t r e ; car il d i spara î t , sans cela, 

aussi vite qu ' i l est venu . Ce n 'est que par h a s a r d 

qu 'on p e u t a r r i v e r à p r e n d r e u n pé t roc inc le bleu 

a d u l t e ; aussi , ne voi t-on guè re en cage q u e des 

j eunes , qu 'on a dén ichés . 

c a p t i v i t é . — Les pétrocincles b leus , b ien soi

gnés , peuven t ê t re conservés assez long temps 

en capt ivi té . Une fois hab i tués à un endro i t , ils 

n ' a i m e n t pas à le qu i t t e r . «. Lor squ ' à La Valet te 

on ouvrit le nouveau m a r c h é , raconte W r i g h t , 

p lus ieurs m a r c h a n d s a p p o r t è r e n t leurs p é t r o 

cincles bleus dans leurs nouvel les b o u t i q u e s ; 

mais tous ces oiseaux dev in ren t malades , l 'un 

après l ' au t re , et au b o u t de q u e l q u e s semaines 

il n 'en res ta i t p lus un seul . » 

En I ta l ie , à Malte , en Grèce , les pé t roc inc les 

bleus sont t r è s - r e c h e r c h é s c o m m e oiseaux d ' a p 

p a r t e m e n t . C h a q u e a n n é e , nous di t Linder-

mayer , on en expor te une g rande quan t i t é de la 

Grèce en T u r q u i e ; à Malte, on les l ient en h a u t e 

es t ime , et un bon c h a n t e u r s'y paye j u s q u ' à 60 et 

80 fr. de no t re m o n n a i e . Une r iche Maltaise , 

r appor t e W r i g h t , se r ega rda c o m m e t r è s - h e u 

reuse d 'avoir pu se p rocu re r pour 180 fr. u n 

pé t roc inc le b leu , excel lent chan teu r , d o n t son 

anc ien p ropr ié ta i re ne s 'était séparé qu ' ap rè s 

beaucoup d 'hés i ta t ion . Les Maltais ne m a n q u e n t 

j amais de p e n d r e à la cage de leurs pé t roc inc les 

bleus un l ambeau d'étoffe r o u g e , a r r angé d 'une 

ce r ta ine façon, p o u r p ro téger les captifs du 

mauvais œil . En Espagne , on voit peu de p é t r o 

cincles en cage . Les Espagnols , d 'a i l leurs , ne 

sont guè re a m a t e u r s d 'oiseaux, l ibres ou captifs. 

L E S T I 1 A M N O L É S — TIJA MNOL/EA. 

Die Buscltschmâlzer. 

C a r a c t è r e s . — Le genre l h a m n o l é est ca rac

té r i sé , d 'après Cabanis , par un bec cour t , for te

m e n t r e c o u r b é , des ailes m é d i o c r e m e n t poin-
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Fiy. 183. La Grive musicienne, 

tues, obtuses, la q u a t r i è m e rémige dépassant les 

aut res ; une q u e u e longue et t rôs-ar rondie ; des 

pat tes cour tes . 

LE THAHXOLE A EPAULETTES BLANCHES — 
T1JAMNOLJEA ALBfSCAPC L iTA. 

Der Busehscfaràtzer. 

C a r a c t è r e s . — Le thamno lé à épaule t tes blan
ches (fig. 182) a 22 cent , de long et 37 cent , d 'en
v e r g u r e ; l'aile pliée m e s u r e 12 cent . , et la queue 9. 
Le mâle a la tê te , le cou , le dos , les a i l e s , la 
queue , les cuisses d 'un b leu-noi r foncé ; le ven t re 
d 'un roux vif; la par t ie s u p é r i e u r e de la poi t r ine 
no i r e , la par t ie in té r i eure rousse c o m m e le 
ven t r e , les deux couleurs é tan t séparées par u n e 
bande b l anche ; les pet i tes couver tu res supé
r ieures de l 'aile d ' un blanc de neige ; les sus-
caudales d 'un roux de roui l le , bo rdées de no i r . 

Les j eunes et les femelles n ' on t de blanc ni 
sur les ailes, ni sur la po i t r ine . 

Distribution géographique. — Cet oiseau 

hab i le les m o n t a g n e s de l 'Abyssinie ; il n 'es t pas 

rare aux environs de M e n s a h . 

Mœurs, habitudes et régime. — J 'ai eu | 

p lus ieurs fois occasion d 'observer le t h a m n o l é à I 

épaulet tes b lanches , et j ' a i pu cons ta te r qu ' i l avail I 

des r appor t s , pa r sa m a n i è r e de vivre, avec les 
grives, les rouges -queues et les t r aque t s . On le 
r encon t r e toujours par pa i res . Il ne m e souvient 
pas d 'en avoir vu t rois e n s e m b l e . Cependant , il 
semble assez peu quere l l eu r . On r e m a r q u e sou
vent p lus ieurs couples h a b i t a n t l ' un près de 
l 'autre et vivant en paix parfai te . On ne conna î t 
pas au jus t e l 'habi ta t du t h a m n o l é . On t rouve 
cet oiseau aussi bien le long des parois rocheuses , 
sur les blocs de roches , que su r les a rb res et 
sur la t e r r e . Sur les roche r s , il se compor t e 
c o m m e le t r aque t mo t t eu x ou , mieux , c o m m e le 
p é t r o c i n c l e d e r o c h e s ; sur les a rbres , il r e ssemble 
davantage à u n e grive. Il se c r a m p o n n e au 
t ronc , et che rche les insectes logés dans I 'écorce ; 
ou b ien il se p e r c h e sur la c ime e t de là fait 
r e t en t i r son chan t j o y e u x ; ou b ien enco re , il 
se cache au mil ieu du feuil lage. 

Son c h a n t , i n t e rméd ia i r e à celui de la grive 
et à celui du t r a q u e t mot t eux , ressemble beau 
coup au chan t du d romolé . Son cri d 'appel est 
assez h a r m o n i e u x ; on peu t le r e n d r e par groui, 
groui. 

Le mâlee t la femelle vivent en parfaite h a r m o 
nie. On les voit r égu l i è r emen t sur l e m ê m e roche r 
ou sur la m ô m e b r a n c h e . Us ne se c o u r b e n t pas 
c o m m e les pét rocincles d é r o c h e s , m a i s , c o m m e 
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e u x , ils c o u r e n t su r le sol, e t ce n 'es t q u e su r 
les a rbres qu ' i ls ont les a l lures des grives . Sans 
ê t r e craint ifs , ils sont moins confiants que d ' a u 

tres oiseaux de l 'Abyssinie, et il est assez diffi

cile de les p r e n d r e . J e ne sais r ien t o u c h a n t l eur 

r e p r o d u c t i o n . 

LES TURDIDÉS — TU1WI. 

Die Drossein, the Thrushes. 

C a r a c t è r e * . — Les lu rd idés fo rment une fa

mille t r è s - n o m b r e u s e . Ils sont les plus grands des 

oiseaux chanLeurs , et q u e l q u e s - u n s on t la taille 

du p igeon . Tous on t le corps p lus ou moins 

élancé ; le s o m m e t de la tê te a r rond i ; des yeux 

g r a n d e m e n t ouve r t s ; le bec de longueur m o y e n n e , 

p resque droi t , à arête de la m a n d i b u l e supé

r ieure l é g è r e m e n t infléchie, des tarses a l longés , 

géné ra l emen t grê les , le plus o rd ina i r emen t r e 

couver ts en avant et dans p r e s q u e toute l eu r 

é tendue par u n e seule scu te l l e ; des ailes poin

tues, sans ê t re t r è s - longues ; une q u e u e de lon

gueur m o y e n n e , t r o n q u é e à angle droi t ou 

l égè remen t a r r o n d i e . Leur p l u m a g e est doux et 

mol , de couleurs t rès-var iables . Les j e u n e s po r 

tent une livrée qui leur est p ropre . 

D'après Nitzsch, les organes in te rnes p résen

tent les m ê m e s disposi t ions que chez les aut res 

oiseaux c h a n t e u r s . Les musc les du larynx infé

r ieur ex i s ten t ; le s t e r n u m , les os coraco ïd iens , les 

os longs , le squele t te de la langue , le palais p r é 

sen ten t la m ê m e d ispos i t ion ; le n o m b r e des 

côtes est le m ê m e ; l ' e s tomac est fa ib lement 

m u s c u l e u x , les lobes du foie sont inégaux , la 

ra te est ve rmicu la i r e , les c œ c u m s sont c o u r t s , 

les sacs aér iens disposés c o m m e chez tous les 

chan t eu r s , mais l ' h u m é r u s n ' es t pas p n e u m a t i 

q u e , et l ' ensemble du sque le t te cont ien t moins 

de cellules aé r i ennes . 

Distribution géographique. — Des quafre-

vingts et que lques espèces de tu rd idés ac tuel le
m e n t connues , v ing t -hu i t a p p a r t i e n n e n t aux 
régions sep ten t r iona les , savoir : seize à l ' h émi 
sphè re o r i en t a l ,— douze à l ' hémisphè re occ iden
t a l , — quinze aux Indes e t aux pays env i ron
n a n t s , — cinq à l 'Austral ie — et vingt-sept à 
l 'Amér ique du Sud . 

M œ s n , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — TOUS les t u r -

didés ont les plus g rands r appor t s de m œ u r s , 

d 'hab i tudes et de carac tè res ; aussi ne p e u t -
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on nier l 'é t roi te pa ren té qu i les un i t . Cependant 
on a essayé de les diviser en plusieurs genres . 
Nous a d m e t t r o n s p o u r l e s turd idés deux divisions 
ou g roupes , cor respondant à des genres é tab l i s . 

L E S G R I V E S — TUR DUS. 

Die Drosseln. 

Caractères. — Les grives, i n d é p e n d a m m e n t 
des caractères de la famille, se d i s t inguen t pa r 
tie, i l iè rement en ce que les adu l tes on t , soit la 
gorge, soit la poi t r ine , soit les flancs parsemés de 
m o u c h e t u r e s , de taches ou de g r i v e l u r e s ; et en 
ce que les deux sexes sont en généra l s e m 
blables . 

LA GRIVE VISCIVORE — TU1WÜS VISCIVORUS. 

Die Misteldroisel, the Alissel-Thrush. 

Caractères. — La grive viscivore, ou draine, 
est la plus g rande de nos espèces ind igènes . Elle 
a 28 cent , de long et 43 à 48 cent , d ' enver 
g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 15 à 16 cent . , et la 
q u e u e 11 à 12. Le dos est gr is f o n c é ; la face 
i n t é r i eu re du corps est b l a n c h â t r e , semée de t a 
ches d 'un b r u n noir , t r i angula i res à la go rge , 
ren i formes ou ovales à la poi t r ine ; les p l u m e s 
des ailes et de la q u e u e sont no i r â t r e s , à bo rds 
d 'un gr is - jaunâtre clair . L 'œil est b r u n , le bec 
j a u n â t r e à la base et b r u n dans le res te d e son 
é t e n d u e ; les pa t tes sont couleur de chai r . 

La femelle est un peu plus pet i te que le m â l e . 

Chez les j e u n e s , les p lumes du ven t re sont 
m a r q u é e s de taches longi tudina les j a u n â t r e s , et 
no i râ t r e s à l ' ex t rémi té ; les p lumes des couver
tu re s supér i eu res de l'aile sont j aunes le long de 
la t ige. 

Distribution géographique. — CetLe grive 

h a b i l e toute l 'Europe , depuis l ' ext rôme nord 
j u s q u ' à l ' ex t rême sud ; elle vit dans les grandes 
forêts , su r tou t dans celles de conifères . En hiver , 
les individus du nord se di r igent vers le sud . 
On l'a encore r encon t rée en S ibér ie , et q u e l q u e 
fois dans le nord-ouest de l 'Afr ique. 

LA GRIVE MUSICIENNE — TURVUS MUSICUS. 

Die Singdrossel, die Zippe, the Song-Thrush. 

Caractères.— Semblab le à l 'espèce p récéden
t e , mais plus pet i te qu 'e l le , la grive m u s i c i e n n e , 
ou grive commune, grive des vignes (fig. 1813), l'oi
seau favori de tous, les m o n t a g n a r d s , a 24 cent , 
de long et 35 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e 
sure 12 cen t . , et la queue 1 1 . Elle a le dos gr is-

olivâtre, le ventre b lanc- jaunâ t re , semé de taches 
b runes , ovales ou t r iangula i res , moins serrées 
que chez l 'espèce p r é c é d e n t e ; les couver tu res 
infér ieures de l'aile d 'un j a u n e - r o u x clair , les 
couver tures supé r i eu res tachées de jaune- roux 
sale, occupan t J ' ex t rémi té et non les bords des 
p l u m e s . Les deux sexes ne diffèrent l 'un de 
l 'aut re que pa r la taille. 

Les j e u n e s on t sur le dos des taches j a u n â t r e s 
et b r u n e s . 

Distribution géographique. — La grive mu
sic ienne habi te les m ê m e s pays que la grive 
viscivore. On la t rouve dans p re sque toute l 'Eu
rope ; elle ne n iche cependan t pas d 'o rd ina i r e 
dans le midi , et n e s'y m o n t r e qu ' en h iver . El le 
est t r è s - commune dans le nord ; on la r encon t r e 
dans une g rande par t ie de l 'Asie. Elle est assez 
c o m m u n e dans ie no rd -oues t de l 'Afrique et p lus 
ra re dans le nord- est. En Al l emagne , elle n i c h e 
dans tou tes les g randes forêts. 

LA GRIVE LITORNE — TURDUS {ARCEUTORNIS) 
PILJRIS. 

Die Wachholderdrossel, the Fieldfare. 

Chaque h iver , on voit ar r iver dans nos con 
t rées , et quelquefois y nicher , deux espèces de 
grives or iginaires des pays sep ten t r ionaux , la 
grive l i lorne et la grive mauvis , don t on a 
voulu r é c e m m e n t faire un genre spécial , celui 
des arceutornis; ma i s les s imples carac tè res de 
colorat ion q u e l'on a invoqués c o m m e ca r ac t é 
r is t iques , sont insuffisants p o u r mot iver u n e 
telle d is t inct ion. 

Caractères. — L a g r i v e l i t o r n e ( P l . X V I I ) a 2 8 c . 
de long et 46 cent , d ' e n v e r g u r e , l 'aile pliée m e 
sure 15 cen t , et la queue u n peu plus de 11 . El le 
a la tê te , la par t ie pos té r i eu re du cou, le c r o u 
pion d 'un gris c e n d r é ; le dos , les couve r tu re s 
supér ieures des ailes et les épaules d 'un b r u n -
châta in foncé ; les rec t r ices no i res , avec les deux 
méd ianes bordées de blanc à la poin te ; les r é 
miges b runes , les pr imaires bordées ex té r ieure 
m e n t de cend ré , les secondaires larvées d e châ
tain c l a i r ; le devant du cou d ' un j aune - roux 
foncé, à raies longi tudina les n o i r e s ; les côtés de 
la poi t r ine b r u n s , c h a q u e p l u m e é t an t bordée 
de b lanc ; le ven t re b l anc ; l'œil b r u n , le bec 
j aune ; les pat tes d ' u n b r u n foncé. 

La femelle a des couleurs un peu plus t e rnes 
que le m â l e . 

Distribution géographique. — La grive li
t ó m e est or iginaire des g randes forêts de bou
leaux du Nord. Dans no t re pays, on a t rouvé 
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des n ichées de cet te espèce sur des p ins et des 

chênes . Les bandes de ces grives nous arr ivent 

à la fin de l ' a u t o m n e ; elles se dispersent dans 

tou te l 'Eu rope cen t ra le , e r r en t b e a u c o u p , m lis 

ne vont que r a r e m e n t j u sque dans les pa Lies les 

plus mér id iona les de l 'Europe . 

LA GRIVE MAUVIS — TU1WUS 1LIACVS. 

Die Rothdrossel, the Redwing. 

c a r a c t è r e s . — La grive mauvis (fig. 184) a 
24 cent , de long et 37 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliée m e s u r e 12 cent . , et la queue 9. Le dos est 
brun-ol ive, le ven t re b l a n c h â t r e ; les côtés de la 
poiLrine et le dessous des ailes sont d 'un roux 
vif; le cou est j a u n â t r e ; le dessous du corps est 
en grande parLie couver t de taches a l longées , 
a r rond ie s ou t r iangula i res , d 'un b r u n foncé ; 
l'œil est d 'un b r u n de café, le bec noir , avec la 
b a s e d e la mand ibu le infér ieure j a u n e ; les pa t tes 
sont rougeâ t r e s . 

La femelle a des cou leurs un peu plus t e rnes 
q u e le mâle . 

Les j eunes on t le dos b r u n j a u n â t r e , à taches 
j a u n e s , les couve r tu re s inférieures des ailes roux 
de roui l le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La grive 

mauvis hab i t e le nord de l 'Eu rope , et ce n 'es t 
q u e lout à fait excep t ionne l l emen t qu 'e l le n i che 
plus au sud . Elle appara î t dans nos con t r ées 
en môrne t emps q u e la l i torne et va j u s q u e dans 
le nord de l 'Afrique ; la p lupar t , cependan t , 
h ive rnen t enco re en E u r o p e . On a aussi observé 
cet oiseau en A s i e ; il ne paraî t pour t an t pas 
se t rouver à l 'est d ' I rkoutzk . 

Outre les espèces q u e nous venons de décr i re 
rap idement , on a encore observé dans nos con 
trées p lus ieurs grives exot iques , or ig inai res de 
la Sibérie , de l 'Amér ique du Nord, et môme des 
Indes, du J a p o n et de l 'Aus t ra l ie . Telles sont , 
pai mi les espèces s ibér iennes : la grive b r u n e 
(turdus fascatus) ; la grive de N a u m a n n (turdus 

ISaumunni), dont tous les au t eu r s ne reconnais
sent pas l ' i ndépendance spécifique ; la grive à 
co'i roux (turdus ruficollis) ; la grive pâle (T. 

palkns) ; la grive de Sibérie [T. sibiricus). 

Parmi les espèces de l 'Amér ique du Nord : la 
grive voyageuse (T. migratoriu*) ; la grive soli-
t a i r e ( 7 \ solitaria); la grive de Wilson (7 . Wil

son/); la grive de Swainson (T. Swainsoni) ; et la 
grive naine (7'. viinor). 

Parmi les espèces de l'Asie du sud : la grive à 

p lumes molles (T. mollissimus) ; et la grive à 
gorge noi re (T. atrigularis), et enfin, une espèce 

aus t ra l i enne , la grive variée (T. varias). 

L E S M E R L E S — ME RULA. 

Die Amieln, the Blackblrds. 

C u r a c t è r e s . — Les mer les n e diffèrent pas des 

grives q u a n t aux c a n d o r e s g é n é r i q u e s ; ils s 'en 
d i s t inguen t s eu l emen t par le sys tème de colora
t ion, les mâles adu l tes é tan t p resque unicolores 
et n ' ayant ni la gorge , ni la poi t r ine , ni les flancs 
variés de m o u c h e t u r e s , de gr ivelures ou de ta
ches . E n ou t r e , la l ivrée de la femetle diffère d e 
celle du m â l e , 

LE MEULE A COLLIER — MEllUL 1 TOItQUATJ. 

Die Ringdrossel, the Ring-Ouzel. 

C a r a c t è r e s . — Le mer le à col l ier a 28 cen t , 
de long et 41 cent , d ' enve rgure ; l'aile pliée m e 
sure envi ron 15 cent . , e t la q u e u e 12. Le 
mâle a les part ies supér ieures d 'un brun-noi r en
fumé ; la gorge, le devant du cou, l ' abdomen et 
le vent re d 'un brun-no i r moins in tense , avec les 
p lumes bordées de gris b l anchâ t r e ; la po i t r ine 
t raversée par un large plas t ron b lanc au p r in 
t emps , d 'un blanc sale et quelquefois var ié de 
b r u n â t r e en a u t o m n e ; les r émiges et les rec t r i ces 
d 'un no i r de suie, bordées e x t é r i e u r e m e n t d e 
gris b lanchâ t re ; l 'œil b r u n ; le bec no i r , avec la 
base de la mand ibu l e infér ieure rousse ; les p a t 
tes d 'un b r u n noir . 

La femelle a des teintes p lus t e rnes , plus gri
sâtres ; la bande pec to ra le , chez elle, est à peine 
i nd iquée ; elle est gris sa le ,au lieu d'ôtre b l anche . 

Les j eu n es r e s semblen t b e a u c o u p à ceux de ¡a 
l i torne , cependan t leurs teintes sont plus som
bres ; ils ont les p lumes du dos d 'un b r u n foncé, 
bordées d 'un liséré clair , et m a r q u é e s de taches 
d 'un j a u n â t r e c l a i r ; la gorge j a u n â t r e , m a r q u é e , 
sur les côtés , de taches foncées ; la poi t r ine 
rousse, le ventre j a u n â t r e clair , l 'un et l ' au t re 
parsemés de taches a r rondies sur la p remiè re , 
demi -c i rcu la i r e s sur le ven t re . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le mer l e à 

collier est un hab i t an t des m o n t a g n e s , et on le 
trouve su r tou t dans les hau tes régions II est aussi 
c o m m u n dans la Scandinavie qu ' en Suisse . Dans 
ses mig ra t ions , il Lra\erse tou te l 'Europe et ar
rive ju squ ' à l 'Atlas. 
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LE 1IERLE VULGAIRE — MERULÂ VULGARIS. 

Die Amsel, die Schwarzdrossel, the Amzel. 

C a r a c t è r e s . — Le mer le vulgaire ou m e r l e 

noir (fig. 185) a de 27 à 28 cent , de long et de 

37 à 38 cent , d ' envergure ; l 'aile pliée mesure 

de 12 à 13 cent . , et la queue 12. 

Le mâle adul te est en t i è r emen t noi r ; il a l 'œil 

b r u n , le bec et le bord des paup i è r e s d 'un j a u n e 

vif; les pat tes d 'un b r u n foncé. 

La femelle adul te a le dos noi r - te rne , le ventre 

gris-noir , t aché de gris clair ; la gorge et la par

t ie supé r i eu re de la poi t r ine d 'un gris m a l , ta

chées de b l anchâ t r e ou de roussâ t r e . 

Les j e u n e s Ont le dos g r i s - b r u n , m a r q u é de 

taches t ransversales d 'un j a u n e r o u x ; le vent re 

roux, à taches t ransversales b r u n â t r e s . 
D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Depuis le 

66° de la t i tude nord j u s q u ' à l ' e x l r è m e sud de 
l 'Europe , le mer l e no i r est pa r tou t un des oiseaux 
les p lus c o m m u n s . On l'y t rouve toute l ' année 
dans les forêts h u m i d e s , les p lan ta t ions d 'a rbres 
où sont de n o m b r e u x taillis, et ceux qui vivent 
dans les contrées les plus septentr ionales sont les 
seuls qui émigren t ; mais on en voit déjà un g r a n d 
n o m b r e passer l 'h iver dans le sud de la S u è d e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e d e s g r i v e s e t 

des m e r l e s . — Les grives vivent dans les pays les 
plus divers , au mi l ieu des condi t ions les plus va
riées, mais pa r tou t elles r e c h e r c h e n t les bois . 
Moins difficiles q u e les humico l idés , tout l ieu 
leur plaî t p a r t o u t : ce ne sont pas seu lement les 
bois touffus des pla ines ou les g igan tesques fo
rê ts vierges des t rop iques qu i les a t t i r en t , elles 
se fixent aussi dans les forêts de conifères ou dans 
les bois c la i r - semés des s teppes . Même a u delà 
de la zone supé r i eu re des a rb re s , au mi l ieu des 
glaciers , elles t rouven t encore u n abri suffisant. 

11 en est peu qui d e m e u r e n t tou te l ' année au 
m ê m e endro i t ; la plupar t de celles qui hab i ten t 
le no rd , aussi b ien que celles qu i vivent dans les 
régions t empérées , sont voyageuses et pa rcou 
rent des dis tances cons idérables . Celles q u e nous 
avons signalées c o m m e s 'étant parfois r e n c o n 
trées dans no t re pays avaient dû , pour y ar r i 
ver, pa rcour i r la moi t ié d u g lobe . Par t i es de 
l 'ext rême or ient de la Sibér ie , du K a m t s c h a t k a , 
elles avaient passé la m e r de B e h r i n g , t raversé 
toute l 'Asie, avant d ' a t t e indre l 'Eu rope . « Cer
taines d 'ent re elles, dit N a u m a n n , sont venues 
chez nous en peli t n o m b r e et ont semblé ne 

plus oser r e tou rn3 r d 'où elles é ta ient par t ies . 
Elles se sont r ep rodu i t e s , elles ont élevé leurs 
pet i ts sur la te r re é t r angè re . Nous s o m m e s sur
pris en s o n g e a n t a u x dis tances considérables 
qu 'e l les ont dû p a r c o u r i r et au p e u de temps 
qu 'e l les ont employé à faire c e c h e m i n , à sur
mon te r ou à t o u r n e r les obstacles qui s 'oppo
saient à leur passage . » Il nous est difficile de 
d i re quel le est la cause p r o c h a i n e de ces migra 
t ions ; mais on peu t cependan t c ro i re , avec Nau
m a n n , que les inst incts sociables de ces oiseaux 
y c o n t r i b u e n t pour u n e g rande par t , ainsi que les 
vents défavorables , les t e m p ê t e s , les ouragans 
qui les j e t t en t hors de leur r o u t e hab i tue l l e . Ces 
écar ts sont rares , il est vra i , mais , m ê m e en t emps 
o rd ina i re , les grives p a r c o u r e n t de t rès- longs 
espaces . 

Tou tes les grives sont des oiseaux par fa i t ement 
doués . E l l esson t agiles, p ruden te s ; l e u r s s e n s s o n t 
dé l ica t s ; elles c h a n t e n t b ien ; elles sont sociables , 
mais u n peu que re l l euses ; elles o n t , e n u n mo t , 
mille bonnes qual i tés ; c e p e n d a n t elles on t aussi 
leurs défauts . Depuis le m a t i n j u s q u ' a u soir , on 
les voit con t inue l l emen t en m o u v e m e n t ; ce n ' es t 
qu 'aux a rdeu r s du soleil de mid i que leur p é t u 
lance para i t un peu en défaut. Dans leurs a l lu res , 
elles ressemblen t b e a u c o u p aux humico l idés . A 
te r r e , elles sau ten t avec agil i té, en faisant de 
grands b o n d s . R e m a r q u e n t - e l l e s q u e l q u e chose 
d ' ex t raord ina i re , elles re lèvent la q u e u e et bat
ten t des ai les . Elles ne se m o n t r e n t pas m o i n s 
adroi tes à se mouvo i r dans les a rb res ; elles sau
ten t loin d ' une b r a n c h e à l ' au t re , en s 'a idant de 
leurs ai les . La p lupa r t , q u a n d on les effraye, ne 
font que voleter avec assez de ma lad re s se , rasant 
le sol et al lant d 'un buisson à l ' au t re ; mais , une 
fois qu 'e l les se sont élevées à une cer ta ine h a u 
teur , ces m ô m e s grives fendent les airs avec une 
t rès -grande rap id i té . P a r m i nos espèces ind igè 
nes, la grive mus i c i enne , la l i torne et la grive 
mauvis sont celles qu i volent le m i e u x ; la dra ine 
et le m e r l e , qui on t des ailes b e a u c o u p plus 
cour tes , volent le p lus ma l . Le vol de la dra ine 
est lourd, o b l i q u e ; n é a n m o i n s cet oiseau f ranchi t 
de g rands espaces avec u n e cer ta ine rap id i té ; 
q u a n t au mer le , il vole ho r i zon ta l emen t , p a r sac
cades , et r e m u e peu les a i les . C o m m e tous les 
oiseaux à cour tes ailes, il est a d m i r a b l e m e n t 
conformé p o u r t raverser les buissons les plus 
épais, et change r a i s émen t et b r u s q u e m e n t de 
d i rec t ion . 

Les sens des grives sont assez éga lement déve
loppés. Elles voient t r è s -b ien et aperçoivent de 
très-loin le plus peti t i n s e c t e . Il en est de m ô m e 
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de l 'ouïe : elles en tenden t a d m i r a b l e m e n t , et sa

vent d is t inguer les sons, c o m m e on peu t le con- j 
d u r e de leur chan t . Elles son t fr iandes, ce qui 

tend à p rouver qu 'e l les ont du goû t . Quant à 

leurs au t re s sens , nous ne saur ions nous p r o 

noncer . Qu iconque les connaî t , ne peu t leur re • 

fuser l ' in te l l igence. Elles sont rusées , p ruden te s 

sans ê t re craint ives , ha rd ies et méfiantes tout à 
la fois. Dans la forêt, ce sont des consei l leurs , 

des a v e r t i s s e u r s , qu ' écou ten t n o n - s e u l e m e n t 

leurs semblables , mais encore les au t re s oiseaux 

et m ê m e les mammifè re s . T o u t ce qui est nou

veau, i n a c c o u t u m é , éveille leur a t ten t ion . Elles 

s 'approchent avec curiosi té p o u r mieux consi

dérer ce qu i les a frappées, t ou t en d e m e u r a n t 

p r u d e m m e n t sur leurs ga rdes . Celles qui ont 

grandi dans les forêts désertes du Nord sont fa

ciles à s u r p r e n d r e , à a t t i rer dans des p i èges ; 

niais une fois ins t ru i tes par l ' expér ience , ce qui | 

f j R F F l M . 

ne tarde guè re , elles ne se laissent plus p r en d re 

j de la m ô m e façon. 

Les grives, à que lques except ions p r è s , sont des 

a n i m a u x soc iab les ; elles n e peuvent vivre les 

unes sans les au t res , et r a r e m e n t l 'une pousse 

son cri d 'appel sans q u e les au t r e s y r é p o n d e n t 

et accouren t . Malgré ces inst incts de soc iabi 

lité, elles ne sont p o u r t a n t pas pais ib les ; b ien au 

c o n t r a i r e , elles se d i spu ten t p resque cont inue l 

l emen t . Elles se réunissent souvent plus ieurs 

espèces différentes ensemble , et voyagent ainsi 

de concer t . Parfois aussi elles se jo ignen t à d 'au

tres o iseaux, sans c e p e n d a n t con t rac te r ami t ié 

avec eux . L ' h o m m e leur inspire peu de con

f iance; celles m ê m e s qu i v iennen t s 'établir près 

de ses d e m e u r e s , sont tou jours sur leurs gardes . 

D 'a i l leurs , elles savent d is t inguer ceux qu i peu

vent l eur nu i re de ceux qu i sont inoffensifs, et 

I se laissent app roche r de bien p lus près par les 

III — 2 % 
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paires que par les chasseurs . Pr i ses vivantes, elles 
se m o n t r e n t d ' abord t rès-sauvages, mais , ap r è s 
q u e l q u e s j ou r s de captivité et les bons soins 
a idan t , leur ca rac tè re s 'adouci t et elles finissent 
par s 'a t tacher à la pe r sonne qui les so igne . 

Les cris des différentes grives ont b e a u c o u p 
d 'analogie : on peu t cependan t r econna î t r e 
celui de c h a q u e espèce . La d ra ine a p o u r cri 
d 'appel la syllabe schnerr; on l ' imite parfa i te
ment en frottant avec u n e bague t t e les dents d ' un 
p e i g n e ; quand elle est exci tée , elle y ajoute les 
syllabes : ra, ta, ta. Son cri d 'angoisse est difficile, 
s inon impossible à déc r i re . Le cr i d 'appel de la 
grive mus ic ienne est u n sifflement r a u q u e , tzip, 

que suit d 'o rd ina i re la syllabe : tack ou tock; 

q u a n d l 'oiseau est exci té , son cri e x p r i m e : styx, 

stijr, styx. Celui de la l i torne est tschack, tschack, 

tschack, dit p lus ieurs fois de sui te et t r è s - r ap ide 
m e n t ; q u a n d elle appel le ses c o m p a g n e s , elle y 
ajoute : gri, gri. La grive mauvis a c o m m e cri 
d 'appel , une note t r è s - h a u t e et. t r a înan te , tzi, que 
s u i t u n e note plus basse , gack: son cri d 'angoisse 
est : scherr ou tscherr. Le mer l e à collier crie loec, 

toeck; il y mêle la syllabe tack, p rononcée sur un 
ton b e a u c o u p plus bas . Le m e r l e noir lance un 
trille : sri ou truenk. Que lque chose de suspec t 
l 'a-t-il f rappé, il crie avec force : dix, dix, et s'il 
se voit obligé de fuir, il y a joute : gri, gich, gich. 

Tous ces cr i s , q u e nous n e pouvons noter q u e 
d 'une man iè re fort imparfa i te , sont t r è s -va r i é s ; 
mais toutes les grives les c o m p r e n n e n t ; on les 
voit p rê te r t o u t e leur a t ten t ion aux cris des a u 
t res espèces , s u r t o u t au cri d 'aver t i ssement . 

Les grives peuvent ê t re rangées parmi les o i 
seaux bons e h a n l e u r s . La p r e m i è r e place appar 
t ient à la grive m u s i c i e n n e ; à côté d'elle v ient 
le mer l e , puis la d ra ine et la l i to rne . Les N o r w c -
giens appe l len t la grive mus ic ienne le rossignol 

du Nord, et le poêle W e l c k e r lui a donné le nom 
de rossignol des forêts. A ses no tes , qui rappel len t 
les sons de la flûle, s'en mêlen t m a l h e u r e u s e m e n t 
d ' au t r e s , c r i a rdes , peu agréables ; n é a n m o i n s , 
la g râce de ce chan t en est p e u a l t é rée . 

Le chant du mer l e est à pe ine inférieur à celui 
de la grive c o m m u n e . 11 se c o m p o s e de p lus ieurs 
ph rases a d m i r a b l e m e n t be l les ; toutefois ce c h a n t 
est plus triste que le p récéden t . La dra ine n 'a que 
c inq ou six phrases au plus , peu différentes les 
u n e s des au t res , mais c o m p o s é e s à p . j u p iès 
exc lus ivement de notes ple ines e t flùtées. Il en 
est de m ê m e de la grive mauvis et d u mer l e h 

coll ier . « L e u r chan t n ' a pas, il est vrai , tout le 
fondu de celui du rossignol, dit Tschud i , mais 
des cen ta ines d ' individus le font re ten t i r dans la 

forêt c o m m e un c h œ u r mé lod ieux , et il an ime 
les paysages déser ts des hau te s m o n t a g n e s . » 

Les espèces exot iques ne sont pas moins re
marquab l e s sous ce r a p p o r t . « Le c h a n t de la 
grive chochi ou à vent re rouge du Brésil , d i t le 
pr ince de W i e d , est fort h a r m o n i e u x : les sons 
en sont flùtés; les var ia t ions en sont r i ches , 
quo ique moins n o m b r e u s e s que chez les gr ives 
d 'Europe . C o m m e ses congénères de l ' anc ien 
m o n d e , cel le grive est un des plus beaux o r n e 
men t s des g igan tesques forêts vierges, et la mes 
sagère d u p r i n t e m p s . » C'est en t e rmes e n t h o u 
siastes que les na tura l i s tes amér ica ins cé l èb ren t 
les grives de leur p a t r i e . « Le c h a n t de la grive 
sol i taire , dit A u d u b o n , q u o i q u e composé de 
que lques notes s e u l e m e n t , est si fort, si c la ir , si 
h a r m o n i e u x , si l i m p i d e , q u ' o n ne peut l ' en ten
dre sans se sent i r é m u j u s q u ' a u plus profond de 
son ê t r e . J e ne sais à quel i n s t r u m e n t de m u s i 
q u e le c o m p a r e r ; j e n ' e n connais a u c u n qui so i t 
aussi h a r m o n i e u x . » Sans ê t re t o u t à fait auss i 
en thous ias te q u e ces au t eu r s , nous n 'hés i tons 
pas à m e l t r s les grives pa rmi les bons oiseaux 
c h a n t e u r s . 

Tand i s que la p lupa r t des oiseaux a c c o m p a 
gnent leurs chansons de m o u v e m e n t s d 'ai les , de 
q u e u e , de tou t le corps , les grives res ten t t r a n 
quil les, solennel les , q u a n d elles font e n t e n d r e 
leur chan t . Chacune d e leurs phrases est a r r o n 
d ie , c h a c u n e de leurs no tes n e t t e m e n t p r o n o n 
c é e . L e u r c h a n t s ' appropr ie tou t à fait a u x fo
r ê t s ; p o u r les a p p a r t e m e n t s , il est beaucoup 
t rop fort. Les grives c o m m e n c e n t à c h a n t e r de 
bonne h e u r e , et n e cessent que vers la fin de 
l 'é té. Le mer l e fait e n t e n d r e ses chansons dès le 
mois de février, quand tou t e la forêt est enco re 
couverte de ne ige et de g lace . La grive m u s i 
c ienne , réfugiée à l ' é t ranger , pense à sa pa t r i e , 
et semble vouloir lui consacre r ses chan l s . Il en 
est de m ê m e de la grive voyageuse de l ' A m é r i 
q u e du Nord , et p r o b a b l e m e n t de toutes les e s 
pèces qui é m i g r e n t plus ou mo ins loin. C o m m e 
chez les au t re s o iseaux c h a n t e u r s , les mâles riva
lisent en t re e u x : une grive se pe rche sur la c ime 
d 'un a r b r e et l'ait en t end re sa v o i x ; aussi tôt 
toutes les au t re s se h â t e n t de lui r é p o n d r e . Cet 
oiseau sait, d i ra i t -on, combien son chan t est 
excel lent ; il a une ce r t a ine vanité à cet égard . Au
t an t il se t i en t caché d 'o rd ina i re , a u t a n t il se 
mon t r e quand il se me t à c h a n t e r . Il se p e r c h e 
alors sur un a r b r e élevé, à l 'extrémité d ' une 
branche et lance ses no tes a rgen t ines , qui re ten
tissent dans la forêt. 

Les grives se nourr i ssent d ' insectes , de col i -
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m a ç o n s , de vers de tou te espèce ; en a u t o m n e , 
elles m a n g e n t des baies . Elles r amassen t leur 
n o u r r i t u r e sur le s o l , et consacren t c h a q u e 
jours p lus ieurs h e u r e s à sa r e c h e r c h e . On les 
voit qu i t t e r la forêt, et s 'abat t re sur les c h a m p s , 
les p ra i r i es , les bords des cour s d 'eau ; cou r i r 
çà et là e t recuei l l i r ce qu 'e l les t r ouven t sur le 
sol, ou fouiller avec leur bec les tas de feuilles 
sèches . Elles ne chassent p re sque pas d ' insectes 
au vol. La p l u p a r t sont t rès-fr iandes , celles-ci de 
frui ts , celles-là de baies . La draine ne por te pas en 
vain le n o m de grive de gui, ca r elle a ime b e a u 
coup les baies de ce paras i te , et livre à ses s e m 
blables des combats a c h a r n é s p o u r la possession 
de ces baies. Les anc iens croyaient q u e c 'é ta i t 
par les grives q u e le gu i se r épanda i t , et cet te 
c royance pa ra i t ê t re fondée. Le m e r l e à col
lier, après la saison des a m o u r s , se r end dans les 
b ruyères , y m a n g e des myrt i l les en telle quan t i t é , 
que , d 'après Schauer , s a c h a i r e n d e v i e n t b l e u e , ses 
musc les r o u g e s , ses p l u m e s t ache tées . En hiver , 
la l i torne r e c h e r c h e les buissons don t elle por te 
le n o m , se nour r i t de leurs fruits , et sa chair en 
p rend un goût tout pa r t i cu l i e r . Les grives m a n 
gent en ou t r e des groseil les, des sorbes , des m û 
res , des f ramboises , des p rune l l es , des cer ises , 
des ra i s ins . Il en est de m ê m e des espèces a m é 
r ica ines . Tou te s sont t rès- f r iandes de fruits. 

P e u après leur arr ivée dans leur pa t r i e , les 
grives se r ep rodu i s en t ; celles qu i hab i t en t l 'ex
t r ê m e Nord n e le font guè re avant le mois de 
j u i n . P lu s i eu r s d ' en t r e elles, n o t a m m e n t les l i -
tornes et les mer les à collier, res tent en société , 
m ê m e dans la saison des a m o u r s ; d ' au t res , au 
con t ra i r e , se séparen t par couples , qu i habi ten t 
chacun un ce r ta in d o m a i n e . Les nids des diffé
rentes espèces se ressemblent b e a u c o u p , mais ils 
occupen t des posit ions diverses selon les espèces . 
La draine n i c h e en m a r s , su r un cornière , un 
chêne b lanc , à 10 ou 12 mè t r e s au-dessus d u sol. 
Son nid est formé de br indi l les sèches , de t iges 
d 'herbes , de l ichen, de mousse s , de rac ines . 
Chaque couvée est de qua t r e ou c inq œufs, lis
ses, d 'un b lanc gr isâ t re ou roussâ t re , semés de 
points p lus ou moins g rands , r o u x - b r u n e t gr i s -
violet. Dans les bonnes années , c h a q u e coup le 
niche deux fois dans l 'é té. 

•La grive m u s i c i e n n e établi t son nid su r un 
petit a r b r e ou sur u n buisson, et le compose 
des m ê m e s ma té r i aux que l 'espèce p r écéden t e ; 
mais elle en garn i t l ' in té r ieur de mousse , de 
bois pour r i , coupé m e n u , e t main t ien t le tout 
avec une forte couche de t e r re gâchée . Au com
mencemen t d 'avril , on y t rouve qua t r e ou six 

œufs lisses, d 'un bleu verdâ t re plus ou moins in
tense , et m a r q u é s de po in t s noirs ou d 'un b r u n 
noir . Au c o m m e n c e m e n t de l ' é té , cet te grive 
l i che p o u r la seconde fois. 

La l i torne a été vue dans ces d e r n i è r e s années 
n ichan t en A l l emagne : les forêts de b o u l e a u x 
du Nord sont p o u r t a n t sa vraie d e m e u r e . Elle 
s 'établit ind i f fé remment dans celles qu 'avois inent 
des hab i t a t ions h u m a i n e s et dans celles q u e 
rien ne t roub le . On t rouve là des nids p r e s q u e 
sur c h a q u e a r b r e ; les nouveaux sont cons t ru i t s 
à côté des a n c i e n s ; j ' e n ai vu souvent de c inq à 
six sur un m ê m e pied, mais g é n é r a l e m e n t un 
seul de ces nids était hab i t é . J e suis, p e r s u a d é 
q u e ces oiseaux se chois issent p o u r n i che r 
u n e par t ie d é t e r m i n é e de la forêt. Si on y p é 
nè t re p e n d a n t qu ' i l s on t des œufs ou des pe
tits, on t rouve par tou t la vie et l ' an imat ion . 
T o u t e la forêt r e ten t i t de leurs cris et de leurs 
chan t s ; car on peu t p o r t e r à p lus ieurs centa ines 
le n o m b r e des couples qui couvent l 'un près de 
l ' au t re . L e u r s nids sont établis sur le h a u t des 
bou leaux , r a r e m e n t à m o i n s de 66 cen t , du 
sol. Chaque couple a son doma ine , mais celui -
ci est si peu é t endu , q u e l 'on peut cons idé re r 
chaque a rb re c o m m e faisant le cen t re de l 'un 
d 'eux . Le nid est cons t ru i t de ramil les , de chau
mes et de b r in s d 'herbes ; l ' in té r ieur est t a 
pissé de que lques he rbes dél icates ; la hase est 
souvent formée par une couche de t e r re assez 
épaisse. Les œufs , au n o m b r e de c inq ou six, 
sont d 'un vert p lus ou moins vif, semés de points 

1 d 'un b run rouge , plus ou moins nets , p lus ou 
moins confluents e t rassemblés a u t o u r du gros 
bout en forme de c o u r o n n e . L 'on a r e m a r q u é 
que les l i tornes qui avaient n i ché en Al lema
gne , formaient aussi de pet i tes b a n d e s . 

La grive mauvis hab i t e à peu près les m ê m e s 
localités que l 'espèce p r é c é d e n t e ; elle r eche r -
c h e c e p e n d a n t davantage les forêts m a r é c a g e u s e s . 
On l'a aussi vue quelquefois n i c h e r en Al lema
gne . Son nid ressemble à ce lu i de la grive m u 
s ic ienne ; il est tapissé i n t é r i e u r e m e n t de dé t r i tus 
de bo is , de t e r r e et d 'argi le agg lu t inés . Ses œufs 
sont u n peu plus pet i ts q u e ceux de la grive 
mus ic i enne . 

Le mer l e à col l ier ne n iche dans l 'Europe cen
t ra le qu 'à une a l t i tude d ' au moins 1,000 mèt res 
au -des sus du n iveau de la m e r ; dans la Scandi 
navie, on le r encon t r e depuis les côtes j u s q u ' à 
un» a l t i tude d 'envi ron 1,300 m è t r e s . Dans nos 
m o n t a g n e s et en Suisse , il s 'établit su r les ar
bres r abougr i s , q u i r e p r é s e n t e n t les forêts à ce t te 
h a u t e u r . Gloger en t rouva des nids dans les 
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Riesengeb i rge , aune a l t i tude de 1,500 mè t res , sur 
des pins r abougr i s , à 1 m è t r e environ d u sol, 
p rès des maisons aussi bien que dans les l ieux 
déser ts . Chaque paire a son peti t doma ine , et vit 
en paix avec ses voisines. Les nids sont élablis 
au mi l ieu des l ichens pendus aux b ranches , et 
q u e l q u e s r ameaux secs de l ' a rbre sont compr i s 
dans sa cons t ruc t ion . La cha rpen t e en est formée 
de t iges d 'herbes , de peti ts r a m e a u x , de c h a u 
m e s , de mousses, reliés ensemble au moyen 
d ' un peu de te r re dé t r empée ou de tourbe ; la 
cavité en est tapissée de c h a u m e s et d 'herbes 
fines. Les œufs, au n o m b r e de q u a t r e ou c inq , 
sont d ' un vert pâle , semés de points , de taches et 
de raies d 'un violet et d 'un b r u n roux . La p o n t e a 
lieu au mois de mai . Dans l 'Europe cen t ra le , les 
adultes n i chen t deux fois pa r an ; en S c a n d i 
navie, il n ' en est pas de m ô m e ; au mois de j u i n , 
j ' y ai t rouvé les adul tes déjà en t ra in de m u e r . 

Le mer le noir niche dans les fourrés , s u r t o u t 
dans ceux d é j e u n e s conifères, a u n e faible h a u 
t e u r du sol, souvent sur le sol l u i - m ô m e . Le 
nid varie beaucoup suivant les loca l i t é s . Parfois , 
il es té tabl i dans le t ronc g r a n d e m e n t ouver t d 'un 
a r b r e ; ce n 'es t alors q u ' u n a m a s de mousse et 
de c h a u m e s desséchés . Lorsqu ' i l repose sur un 
a r b u s t e , un buisson, e tc . , il est formé ex té r i eu 
r e m e n t de r ac ines , de br ins d 'he rbes , et tapissé 
i n t é r i e u r e m e n t d 'une couche d 'he rbe parfai te
m e n t lisse, mêlée à de la t e r re d é t r e m p é e . Quand 
la saison est t rès-favorable , la pon te a lieu en 
m a r s . La n i chée est de qua t r e ou six œufs , d 'un 
ve r t -b l eu pâle , s emés de points et de taches d 'un 
r o u x de roui l le , Meuâlres ou olivâtres e t cen
d rée s , quelquefois peu apparen tes et fondues. 
Une seconde couvée a l ieu au c o m m e n c e m e n t 
de ma i . 

Chez tou tes les grives, le m â l e ne relaye la cou
veuse q u ' a u mil ieu de la j o u r n é e ; le reste du 
t emps il ne cesse de la dis t ra i re par ses chansons . 
Les deux paren ts t é m o i g n e n t à l eurs pet i ts le 
plus vif a m o u r , et se m o n t r e n t t r è s - inqu ie t s 
q u a n d on s ' approche du mil qui les recèle : leurs 
cr is de détresse c o n t r i b u e n t m ê m e à les faire 
découvr i r . On a dit que la l i torne chercha i t à 
é loigner son e n n e m i en laissant t o m b e r sur lui 
ses e x c r é m e n t s ; p o u r ma par t , j e n ' a i r ien o b 
servé de pare i l . P a r cont re , les grives a t t a q u e n t 
souvent l eur adversa i re ; elles fondent sur lui, 
l 'effleurent p re sque de leurs ailes et che rchen t 
ainsi à l'effrayer. Si cela ne leur réuss i t pas , elles 
o n t r ecours à la r u s e ; elles vole t tent et sau t i l 
l en t pén ib l emen t , c o m m e si elles é taient blessées 
ou paralysées, a t t i rent leur e n n e m i pa r l ' e spé

rance d 'une proie facile, l 'é loignent de leur nid, 

puis r ev i ennen t joyeuses vers l eu r s pet i ts . 

Les j eu n es éclosent après u n e incubat ion de 

qua torze à seize j ou r s ; ils sont n o u r r i s d' insectes 

et leur acc ro i s sement est t rès - rap ide : à trois se

maines , ils sont capables de voler. Après qu ' i ls 

ont pr is leur essor, ils res tent encore que lques 

jours avec leurs pa ren t s , puis ils sont abandonnés 

à e u x - m ê m e s j u s q u e vers l ' a u t o m n e . Peu de se

maines après qu ' i ls ont pris l eu r volée, ils 

m u e n t , et au m o m e n t de leur migra t ion tous 

ont l eur second p l u m a g e . 

Le mer l e excepté , toutes les grives nous quit
tent en a u t o m n e et se d i r igent vers le sud . Les 
espèces or ig ina i res de l ' ex t rême Nord peuvent 
bien passer l 'hiver dans le cen t re de l 'Europe ; 
mais la p lupar t ne s ' a r rê ten t que dans le Midi, 
où c h a q u e espèce se fixe dans les locali tés qu i 
lui conviennent . Les mer les à collier s 'é tabl is
sent en bandes plus ou moins n o m b r e u s e s su r 
les versants exposés au soleil des h a u t e s m o n t a 
gnes de l 'Espagne mér id iona le . Les grives m u 
s ic iennes , les grives mauvis , les l i tornes , se 
t rouvent pa r mil l iers dans les forêts , les bu is 
sons et les vignobles . La d ra ine s'y voit aussi , 
mais elle est plus r a r e . Il en est de m ê m e en 
Grèce et en I ta l ie . J e dois cependan t faire r e 
m a r q u e r que , d 'après les observations concordan 
tes du comte von der Mühle et de L indermayer , 
le m e r l e à collier y est excess ivement rare . 

Tou te s les grives voyagent par bandes t r è s -
n o m b r e u s e s . « Dans l ' au t o mn e de 1852, di t Ga-
d a m a r , j ' ava is affaire dans la forêt. Tou t à coup 
j ' en t end i s au-dessus de ma tête u n b ru i s semen t 
effrayant, a ccompagné d 'un sifflement ext raordi 
na i re . J ' eu s p e u r ; j e m 'a t tenda is à ê t re renversé 
par la chu t e d ' u n mé téo re ; mais b ien tô t , j e sus 
à quo i m ' en teni r : je me t rouvais au-dessous 
d'au moins dix mil le grives mauvis q u i , se lais
sant t o m b e r d ' une h a u t e u r p rod ig ieuse , v in ren t 
se p e r c h e r sur tous les a rb res env i ronnan t s ; 
leur chu t e étai t t e l l ement rap ide , q u e j e n e pus 
les d is t inguer que lorsqu'el les furent pe rchées , a 

Dans le cour s de leur voyage, ces bandes se 
divisent en t roupes plus p e t i t e s ; mais celles-ci 
ne sont pas c o m p l è t e m e n t i ndépendan te s les 
unes des a u t r e s ; on les voit couvrir des espaces 
de p lus ieurs l ieues ca r rées , chaque buisson en 
logeant q u e l q u e s - u n e s . 

Chasse. — On c o m p r e n d q u e , depuis des siè
cles, l ' h o m m e ait chassé ces bandes d 'o iseaux. 

Du gibier qu'au chasseur l'air ou la plaine envoie, 
Grive et lièvre, à mon goût, sont la plus noble proie. 
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disai t Martial (1) en cé lébran t la chair dé l ica tedes 

grives. D 'aut res au t eu r s de l 'ant iqui té a s su ren t 

que cette chair est souvera ine contre diverses m a 

ladies, et i nd iquen t la man iè re de l ' a ccommoder . 

Nous pouvons a d m e t t r e que , de tout t e m p s , on a 

•capturé les grives c o m m e on les p rend encore au

j o u r d ' h u i , c ' e s t -à -d i re à l 'aide de t rappes , de re 

je t s ou sauterel les amorcées avec les baies et les 

fruits que les grives r eche rchen t . H e u r e u s e m e n t 

que le n o m b r e des oiseleurs va en d iminuan t ; ce

pendan t , on cap ture encore c h a q u e année , en 

Al lemagne , des centa ines de mille â e ces o i 

seaux . Nous devrions bien a b a n d o n n e r cet te des

t ruc t ion aux peuples du Midi. En F r a n c e , en 

Ital ie , en Espagne , en Grèce, chacun chasse les 

grives, et l 'on ne peu t évaluer le n o m b r e qu 'on 

e n fait pér i r . 

«,En P rovence n o t a m m e n t , su r tou t dans les 

env i rons de Marseille, les postes-deyienneul pour 

les grives des s tat ions b ien dangereuses . Ces 

postes , lieux de chasse à d e m e u r e , installés pour 

u n t ir a s su ré , et consis tant en u n e h u t t e en 

b r a n c h a g e s feuil lus, quelquefois en planches ou 

en m a ç o n n e r i e , sont établis sur un co teau cou

vert de bois taill is et à une faible d is tance d 'un 

a r b r e élevé, isolé, au s o m m e t desquels est a t t a 

c h é e une forte b r a n c h e m o r t e de noyer ou de 

tou te au t re essence. Les grives voyageuses, solli

ci tées soit par les cris de grives capt ives , soit pa r 

un i n s t r u m e n t n o m m é chilet, à l 'aide duque l le 

chasseur imi te leur chan t , a r r iven t à l 'appel , se 

p e r c h e n t de préférence sur la b r a n c h e m o r t e 

dont l ' a rb re est c o u r o n n é , et t o m b e n t d ' au t an t 

plus s û r e m e n t sous le coup du chasseur caché 

dans la h u t t e , q u e celui-ci les t i re de près et peu t 

les viser tou t à son aise. Cette chasse ne laisse 

pas que d 'ê tre f ructueuse q u a n d le passage est 

abondan t . Elle a lieu de 6 h e u r e s et d e m i e à 

9 ou 10 heures du mat in , et dans cet espace d e 

t emps on peut t ue r deux et j u squ ' à t rois d o u 

zaines de grives. La grive mus i c i enne et la d ra ine 

se chassent de la sorte t an t que d u r e leur pas 

sage, c 'es t -à-di re du 4 ou 5 oc tobre au 20 ou 

25 du m ê m e mois ; la grive mauvis et la l i to rne , 

depuis le mois de novembre j u s q u ' à la fin de 

janvier , aussi long temps , par c o n s é q u e n t , qu ' i l s 

sé journent en Provence . 

C a p t i v i t é . — Les grives ne peuven t ê t r e ga r 

dées en captivi té qu ' au t an t qu' i l est possible de 

leur d o n n e r u n e g rande volière en plein a i r . 

Leur voix est t rop ple ine , t r o p forte pour un 

a p p a r t e m e n t ; l eur voraci té en t ra îne à sa sui te 

des inconvénien ts auxque l s on ne p e u t pa re r , 

m ê m e avec la plus g rande p rop re t é . Lorsqu ' i l 

est possible de leur d o n n e r u n e volière convena

ble, les grives dev iennent des captifs c h a r m a n t s . 

Leur voraci té et leur pé tu lance nous d i s t r a i en t ; 

leur chan t ravit l ' amateur , à u n e époque où se 

ta isent encore tous les au t res o i s e a u x ; car , en 

captivi té c o m m e en l iber té , les grives c o m m e n 

cent à faire en t end re l e u r voix dès le mois de 

février. 

L E S MIMIDÉS — MIM1. 

Die Spottdrosseln, the Moclcing-Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les m i m i d é s ou m o q u e u r s sont 
t rès-voisins des tu rd idés . Us ont le corps t rès-
a l longé ; les ailes cour t e s , fo r tement a r rond ies , 
dépassant à pe ine la rac ine de la q u e u e , qui est 
longue et étroite ; les tarses longs, recouver ts 
en avant par u n e série de scu te l l e s ; les doigts 
in t e rne et ex te rne bien p lus cour t s que le m é 
dian ; le bec plus élevé q u e celui des t u r d i d é s ; 
le p lum age m o u et l âche . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La famille des 

m i m i d é s est carac té r i s t ique de la faune de l 'Amé

r ique . Elle est à peu près éga lement r ep résen tée 

d a n s l 'une c o m m e dans l 'autre par t ie de ce con

t inen t , mais les espèces d u sud sont plus n o m 

breuses que celles du nord . 

( 1 ) Martial. Traduction inédite de M. Ch. Meaux Saint-
Marc. 

| M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Les m œ u r s 

et l 'habi ta t var ien t b e a u c o u p suivant les espèces : 
tandis q u e les unes rappel len t encore les grives, 
les au t re s se r a p p r o c h e n t b e a u c o u p des fauvettes. 
Les m o q u e u r s n ' h a b i t e n t pas les forêts, à p r o 
p r e m e n t par ler ; ils se t rouven t p lu tô t dans les 
lieux découver ts , semés de que lques buissons 
épars , ou sur les bords des cours d 'eau. Les u n s 
vivent dans les buissons , les aut res dans les r o 
seaux ; ceux-ci s 'é tabl issent t ou t près des hab i t a 
t ions h u m a i n e s , ceux-là d a n s les l ieux déser t s ou 
sur les côtes de la m e r . Les espèces qui hab i t en t 
le sud sont sédenta i res ; celles qui vivent dans le 
nord é m i g r e n t t o u s les h ive r s ,ma i s vont , au plus , 
j u s q u e dans le sud des Eta ts -Unis et dans l ' A m é 
r ique cent ra le . II en est de m ê m e de celles qui 
p c u p l e n t l a z o n e t e m p é r é e d e l 'Amér ique d u S u d ; 
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elles se dirigenL en hiver vers le nord, en se 
r app rochan t de l ' équa teu r . 

D'Orbigny a fait ressort i r les différences qui 
exis tent en t re les m œ u r s e t es hab i tudes des 
tu rd idés et des m i m i d é s . A côté des grives t i m i 
des , qui a i m e n t t an t l ' ombre et qui c h e r c h e n t 
t an t à se cacher , les mimidés para issent des 
oiseaux trés-conliants ; ils d e m e u r e n t dans le 
voisinage imméd ia t de l ' h o m m e ; ils v iennent se 
p e r c h e r sur le toit de ses habi ta t ions , sur les 
arbustes qu i les e n t o u r e n t ; on dirai t qu ' i l s v e u 
len t ôtre v u s ; ils r e c h e r c h e n t les endroi t s élevés 
pour se poser et font e n t e n d r e en toutes saisons 
leur voix r e t en t i s san te , tandis q u e les t u r d i d é s 
n e c h a n t e n t q u ' à l ' époque des a m o u r s . 

A en croire les natural is tes amér ica ins , a u c u n 
oiseau c h a n t e u r n ' éga le ra i t les m i m i d é s . Les 
voyageurs eu ropéens ne sont pas tout à fait de 
cet avis ; cependan t ils sont obligés d ' avouer q u e 
la p lupar t des oiseaux a p p a r t e n a n t à ce t te famille 
doivent figurer pa rmi les bons c h a n t e u r s . 

La famille des m i m i d é s n 'es t pas t r è s - r i che en 
e s p è c e s ; cel les-ci , tout en p r é s e n t a n t un type 
c o m m u n , diffèrent p lus en t re elles q u e celles de 
la famille p r é c é d e n t e ; aussi p e u t - o n fac i lement 
diviser les m i m i d é s en plus ieurs genres . Cer ta ins 
au teu r s ont voulu r éun i r aux m i m i d é s quelques 
oiseaux de l ' Inde et de l 'Afrique, qui en diffèrent 
c o m p l è t e m e n t par les m œ u r s et le g e n r e de vie. 
Aussi , c royons-nous devoir ne laisser dans ce t t e 
famille que les m i m i d é s de l 'Amér ique . 

L E S M O Q U E U R S — MIMUS. 

Die Spoltdrosscln. 

Caractères. —• Les m o q u e u r s ont le bec de la 
l ongueu r de la tè te , m i n c e , c o m p r i m é , à arôte 
p rononcée et assez for tement r e c o u r b é e ; des 
ailes su rob tuse s , les q u a t r i è m e et c inqu i ème r é 
miges é tant égales et les plus longues ; u n e q u e u e 
é tagée ; des tarses assez épa i s ; u n pouce r o b u s t e 
et des ongles méd ioc res . Leur p l u m a g e est géné 
r a l e m e n t pe in t de cou leurs s o m b r e s . 

LE MOQUEUR POLYGLOTTE — MIMVS 
rOLYGLOTTUS. 

Die Spoltdrossel, the Mocking-Bird. 

Caractères. — Cette espèce (fig. 186} est la 
plus c o n n u e , n o n - s e u l e m e n t du genre , mais aussi 
de la famille : sa l ongueu r totale est de 26 cen t . , 
e t son envergure de 3 1 . Elle a le dos gris foncé, 
le front et les côtés de la tête m a r q u é s de b r u n ; 
le ven t re d 'un blanc b r u n â t r e ; les rémiges d 'un 
b r u n noir , les p r imai res tachées de b lanc à la ra

cine ; les rec t r ices médianes d 'un noir de su ie , 

les in te rmédia i res b lanches sur les t a rbes - in te r 

nes, les plus ex ternes e n t i è r e m e n t b lanches ; l'œil 

j a u n e p â l e ; le bec n o i r - b r u n ; les pat tes d 'un 

b r u n foncé. 

La femelle a des cou leurs plus t e r n e s ; les r e c 

trices la térales sont chez elle plus foncées; le 

b lanc est moins p u r . Sa taille est à peu près celle 

du mâ le . 

Distribution géographique. — Les E t a t s -

Unis sont la pat r ie du m o q u e u r polyglot te . Il est 

plus c o m m u n dans le sud que dans le nord . P o u r 

les hivers , il émig ré vers des la t i tudes p lus c h a u 

d e s ; c e p e n d a n t , il est séden ta i re dans la L o u i 

s iane . 

Mœurs, habitudes et régime. — Le m o q u e u r 

polyglotte h a h i t e les bu issons de tou te n a t u r e , 
les forêts c la i r -semées, les p lan ta t ions , les j a r 
d i n s ; il n i che dans le voisinage de l ' h o m m e e t , 
en hiver su r tou t , il ne s 'éloigne j a m a i s b e a u c o u p 
des hab i t a t ions . Il r e c h e r c h e p r inc ipa l emen t les 
plaines sab lonneuses , le bord des fleuves, les côtes 
de la m e r , là où poussent des arbusLes ou des a r 
bres peu élevés. Il est r a r e dans les grandes forêts. 
Le m o q u e u r polyglot te saute sur le sol c o m m e 
les gr ives; souvent , il étale sa q u e u e et la referme 
b r u s q u e m e n t . Quand il vole d 'un buisson à l 'au
t re , il décr i t u n e ligne ondu lée , à courbes cou r 
tes ; à ce m o m e n t aussi , t an t ô t il étale sa q u e u e , 
t an tô t il la r e fe rme . Dans ses voyages, il pa rcour t 
de grands espaces , ma i s j a m a i s il ne franchit 
d 'une seule t ra i te de g randes d i s t ances ; toujours 
il vole d ' a rb re en a r b r e . 

Le c h a n t du m o q u e u r polyglot te rappel le celui 
de la grive mus i c i enne , d ' ap rès Gerhard t ; ce 
n 'es t pas ce chan t , cependan t , qui a valu à cet 
oiseau sa répu ta t ion , et qu i a r emp l i d ' e n t h o u 
s iasme tous les na tura l i s tes amér i ca in s . Wi lson 
et A u d u b o n , d 'un c o m m u n accord , disent q u e le 
m o q u e u r polyglotte est le p r e m i e r de tous les 
oiseaux c h a n t e u r s , q u ' a u c u n au t r e n ' a u n e voix 
aussi é t e n d u e et aussi var iée . « Ce ne sont pas 
les doux sons de la flûte ou de que lque au t r e 
i n s t r u m e n t de m u s i q u e , q u e l'on en tend , dit 
A u d u b o n , mais c 'est la voix bien plus m é l o 
dieuse de la n a t u r e e l l e - m ê m e . On ne peu t se 
figurer des notes aussi pleines , des sons aussi 
var iés , aussi é t endus . Il n 'y a pas un au t r e oiseau 
dans le m o n d e qui puisse r ival iser avec ce roi du 
chan t . Des E u r o p é e n s ont dit que le c h a n t du 
rossignol valai t celui du m o q u e u r ; j ' a i e n t e n d u 
l 'un et l ' au t re o iseau, en l iber té c o m m e en capti
v i t é ; j ' a c c o r d e par fa i tement que , prises isolé
men t , les notes du rossignol soient aussi belles 
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q u e celles du m o q u e u r ; mais , en envisageant le 

chant dans son ensemble , on ne peu t le compa

rer à celui de no t re espèce, » 

W i b o n va moins loin, et les connaisseurs euro

péens sont d 'un avis d i a m é t r a l e m e n t opposé. 

< i L e m o q u e u r polyglot te , di t Gerha rd t , doi t sa 

r e n o m m é e au ta lent avec lequel il imi te le chan t 

d e s au t res oiseaux. Les bons chan teur s sont t rès-

rares dans le nouveau m o n d e ; il suffit qu ' i l s'en 

t rouve un passable p o u r qu ' on le por te aux 

n u e s . » Gerha rd t confirme d 'a i l leurs p l e i n e m e n t 

tout ce que disent les na tura l i s tes amér ica ins du 

ta lent d ' imi ta t ion de cet o iseau. « Le 29 j u in , 

raconle- t - i l , j ' obse rva i un m o q u e u r polyglotte 

mâle , qui faisait e n t e n d r e sa voix non loin de 

moi . C o m m e d 'ord ina i re , le cri d 'appel et le 

c h a n t du roi telet d ' A m é r i q u e formaient bien le 

qua r t de sa chanson . Il c o m m e n ç a par le chan t 

d e cet oiseau, con t inua par celui de l 'h i rondel le 

p o u r p r é e , cria t ou t à coup c o m m e le rhynchodon 

sparverius, pu is , s'en volant de dessus la b ranche 

où il s 'était posé, il imi ta le cri de la mésange 

t r icolore e t celui de la grive voyageuse. Il se mi l 

e n s u i t e à cou r i r a u t o u r d 'une ha ie , les ailes 

pendan t e s , la q u e u e en l 'air, et reproduis i t les 

•chants du g o b e - m o u c h e , du ca r rouge , du tau gara, 

Je cri d 'appel de la mésange cha rbonn iè r e ; il 

vola sur u n buisson de framboisiers , y picola 

•quelques fruits et poussa des cris semblab les à 

c e u x d u pic doré èt de la caille de V i r g i n i e ; il 

a p e r ç u t un cha t qu i se glissait le long d 'une 

souche d ' a r b r e ; il fondit sur lui en cr ian t , et 

lo rsque celui-ci eu t pris la fuite, il vint se per

cher sur une b r a n c h e et r e c o m m e n ç a ses c h a n 

sons. » 

« Le m o q u e u r , dit Wi l son , a u n e voix p le ine , 

for te , var iab le au possible. Elle passe des noies 

mol les et claires de la grive des forcis, au cri 

sauvage des vau tours , en pa rcouran t tous les tons 

in t e rméd ia i r e s . Le m o q u e u r polyglot te répèle 

f idèlement l ' in tonat ion el la m e s u r e de la c h a n 

son qu ' i l imi te , mais il l ' expr ime avec encore 

p lus de grâce el de force . Dans les forêts de sa 

patr ie , a u c u n oiseau ne peu t rivaliser avec lu i . 

Ses chants sont on ne peut plus variés : ce sont 

de peti ts thèmes de deux à six notes , qu' i l lance 

avec force et rapidi té , et p e n d a n t p lus ieurs heu

res de su i te . Souvent , le voyageur croit avoir 

affaire à un g rand n o m b r e d'oiseaux qu i se sont 

r éun i s pour chan t e r au m ê m e e n d r o i t , les au l res 

oiseaux e u x - m ê m e s y sont souvent t r ompés . » 

Les chan t s du m o q u e u r polyglot te varient sui

vant les locali tés. Dans les forêts, il imi te ceux 

•des oiseaux sylvicoles; près des habi ta t ions , il 

r épè te fidèlement tous les b ru i t s qu i se font 

en t end re dans les fermes : le cri d u coq, le 

g loussement des poules , le cri de l 'oie, du canard , 

le m i a u l e m e n t du cha t , l ' abo iemen t du .chien , le 

g r o g n e m e n t du po rc , le g r i n c e m e n t d 'une por te , 

d ' une g i roue t t e , le b ru i t de la scie, le tic lac du 

m o u l i n . Parfois , il m e t les a n i m a u x domest iques 

en é m o i . Il siffle le ch ien e n d o r m i , et celui-ci 

se révei l lant b r u s q u e m e n t c o u r t et c h e r c h e sou 

maî t re qu' i l croi t l 'avoir a p p e l é ; i l m e l l e s poules 

au désespoir en i m i l a n i le cri d 'angoisse d u 

poussin ; il effraye tou te la basse-cour en répé-] 

tant le cri d 'un r a p a c e ; il t r o m p e le m a t o u en 

r épé tan t les appels de la cha t t e en folie. En cap-j 

t ivilé, il ne perd rien de son talenL ; bien p lus , ilj 

app rend encore mille au t re s bru i t s et les mé lange 

souvent de la façon la p lus c o m i q u e ; ma i s , d 'un 

a u t r e cô té , il arr ive qu ' i l ennuie l ' ama teu r el lui 

devient tout à fait i n suppor tab le . 

Le m o q u e u r polyglot te n i che plus ou moins 

ta rd , su ivant les con t rées . Dans le sud des Éta l s - ; 

U n i s , il c o m m e n c e à cons t ru i r e son nid en avri l ; 

d . ins le nord , il y t ravai l le r a r e m e n t avant le 

mois de m a i ; ici, il n ' a q u e deux couvées par 

a n ; là, il en a t ro is . Le mâle c h e r c h e par tous 

les moyens à c h a r m e r sa femel le . Il étale sa 

q u e u e , laisse p e n d r e ses a i les , et se p r o m è n e 

ainsi , grave et fier, su r le sol ou sur une b ran 

c h e ; ou bien, il voltige a u t o u r de sa c o m p a g n e 

en b a t l a n t d e s ailes, c o m m e un papi l lon ; il danse 

l i t t é ra lement dans l 'air, il expr ime ses s en t imen t s 

de mille façons. 

Le nid est cons t ru i t sur u n a rb re touffu ou 

dans un buisson, t a n t ô t t rès-près des hab i t a t ions , 

t an tô t dans les endro i t s déser ts et écar tés . Le fon

d e m e n t est formé de b r a n c h e s sèches ; les parois 

sont const i tuées par des br indi l les , des c h a u m e s , 

des flocons de laine et de c o l o n ; l ' in té r ieur est 

occupé pa r u n e couche assez épaisse de rac ines 

t endres et ent re lacées les unes avec les au t r e s . 

La p remiè re couvée est de q u a t r e à six œufs , la 

seconde de c inq au p lus , la t ro i s ième r a r e m e n t 

de plus de t rois . Ceux-c i sont a r rond i s , d 'un vert 

clair , semés de points et de lâches d 'un b run foncé. 

Il semblera i t q u e la femelle seule couve. La du

rée de l ' incubat ion est de qua torze jou r s . Les 

jeunes des deux p remiè re s couvées croissent 

t r ès -v i t e ; ceux de la de rn iè re n ' a t t e ignen t q u e 

très-lard leur taille définitive. 

P e n d a n t l ' i n c u b a l i o n , le couple se m o n t r e très-

allaclic à sesœufs . Si la femelle r e m a r q u e q u ' o n 

l é s a touchés , elle pousse des c r i s 'd ' angoisse e t 

appelle le mâ le . Les Amér i ca ins c ro ient q u e , 

dans ces cas , les paren ts abandonnen t leur c o u -
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vée; A u d u b o n , par con t r e , affirme q u e leur a m o u r 
r e d o u b l e , et qu ' i ls ne qu i t t en t plus l eur n id . 

Le r é g i m e de ces oiseaux est var iable . E n é t é , 
ils se nour r i s sen t p r i nc ipa l emen t d ' insec tes ; en 
a u t o m n e , j eunes et vieux m a n g e n t des baies de 
tou te espèce . C o m m e les grives, les m o q u e u r s 
poursu iven t dans les airs les papi l lons, les c o 
léop tè res , les m o u c h e s , les m o u s t i q u e s , ou bien 
ils les p r e n n e n t à la surface des b r a n c h e s et des 
euilles. 

Tous les carnass iers et les rapaces de l 'Amér i 
q u e dé t ru isent les m o q u e u r s ; les j eunes on t à 
r e d o u t e r les se rpen ts . Quant aux A m é r i c a i n s , ils 
on t pr is cet oiseau en telle affection, que j a m a i s 
pe r sonne ne le chasse p o u r le m a n g e r ; chacun , 
au con t r a i r e , le p ro tège dans la m e s u r e de ses' 
forces. On se borne à p r e n d r e les j eunes p o u r les 
élever c o m m e oiseaux d ' a p p a r t e m e n t . 

C a p t i v i t é . — Quand on les soigne b ien , les 
m o q u e u r s ne t a rden t pas à s 'apprivoiser parfa i 
t e m e n t . On peu t m ê m e les hab i tue r à sor t i r de 
l eu r cage et à y r en t r e r . Us se r ep rodu i sen t en 
capt iv i té , et m ê m e hors de leur p a t r i e ; ainsi à 
W e i m a r , G e b s e r a e u , p e n d a n t d i x a n n é e s d e s u i t e , 
de jeunes m o q u e u r s polyglot tes , et il en a élevé 
plus de soixante individus . Les m o q u e u r s s 'ac
c o m m o d e n t en cage de la n o u r r i t u r e que l'on 

d o n n e aux grives ; mais ils sont plus difficiles 

qu'el les et r éc l amen t su r tou t des œufs d e f o u r m i s 

et des vers de farine en g rande quan t i t é . 

L E S T A X O S T O M E S — TAXOSTOMA. 

C a r a c t è r e s . — Les espèces , que Ton a dé ta 

chées des m o q u e u r s sous le n o m g é n é r i q u e de 
taxostomane diffèrent de ceux-ci q u e pa r un bec 
re la t ivement plus grê le , r e m a r q u a b l e m e n t long 
e t a r q u é ; des ailes plus cour t e s et une q u e u e 
p lus a l longée. 

Cinq espèces ont été r appo r t ée s à ce pet i t 
g r o u p e . Nous ci terons pa rmi elles celle que quel
ques a u t e u r s enreg i s t ren t c o m m e ayant fait des 
appar i t ions accidente l les en E u r o p e . 

LE TAXOSTOME ROUX — TAXOSTOMA BUFVM. 

Die rothe Spottdrossel, the red Mocking-Bird. 

C a r a c t è r e s . — Le taxos tome roux a le dos 

d 'un b r u n roux , les parLies infér ieures roussâ t res , 
avec des taches longi tud ina les d 'un b r u n no i r 
à la poi t r ine et su r les flancs, les grandes et les 
moyennes couver tures de l 'aile bo rdées de b lanc 
à l ' ex t rémi té , ce qui p rodu i t une doub le bande 
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t ransversale b l a n c h e ; l 'œil j a u n e ; le bec bleuâ

t re , les pat tes b r u n e s . Cet oiseau a environ 

33 cent , de long, sur lesquels la q u e u e figure 

presque p o u r la moi t i é ; la longueur de l 'aile est 

de 12 cent . 

L E S G A L É O S C O P T E S — G A L E O S C O P TES 

Caractères. — Les galéoscoptes sont des m o 

q u e u r s à q u e u e t rès - longue , égale ou l égè rement 

a r rond ie sur les côtés ; leur bec est p resque dro i t , 

et s u r t o u t bien p lus cou r t q u e celui des taxo-

s tomes. 

La p lupar t des a u t e u r s ne séparent pas les ga

léoscoptes des m o q u e u r s . 

LE GALÉOSCOPTE DE LA CAROLINE — 

GALEOSCOPTES CAIiOLlJSENSIS. 

Der Kalienvogel, the Cat-Bird. 

C a r a c t è r e » . — Le galéoscopte de la Carol ine 

[f>g. 18") , Y oiseau chat de Catesby, a le dessus du 

corps d 'un b run foncé, avec la tôle d 'un brun 
no i râ t re ; la gorge , le devant d u cou, la po i t r ine , 
le ven t re et les flancs d 'un gris cendré ; les c o u 
ver tures inférieures de la queue d 'un rouge r o u x ; 
le bec noir , les pat tes b r u n e s . Il a 25 cent , de 
l o n g ; l 'aile pliée m e s u r e 11 cent . , et la q u e u e 
12 . 

Distribution géographique. — Cette e spèce 

habi te p e n d a n t l 'été la Virginie, la Carol ine et 
l 'Etat de New-York . 

Elle ferait , d i t -on , des appar i t ions accidentel les 
en E u r o p e : u n individu au ra i t é té tué dans la 
m ô m e localité q u e le taxos tome roux , à Helgo-
land. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Le galéo-

scopte de la Carol ine se l ient plutôt dans les buis
sons e t sur les arbr isseaux que sur les a r b r e s ; il 
est vif et actif. Son cri ressemble au m i a u l e m e n t 
du chat , ce qu i lui a valu le n o m de cat- bird, que 
les Anglais lui ont d o n n é . Il fait son nid de feuil
les et d 'herbes sèches en dehors , de fibres et de 
rac ines en dedans , et pond des œufs b leuâ t res . 

BR E B U . J!I — 297 
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LES T l MALI I DÉS — TL M ALI JE. 

Die Lârmdrosseln. 

C a r a c t è r e s . — Les t imal i idés , vu lga i r emen t 

grives bruyantes, sont t rès-vois ins des mimidés . 

Us on t le corps r amassé , les ailes t r è s - c o u r t e s , 

a r r o n d i e s , la q u e u e m o y e n n e , p lus ou moins ar

r o n d i e , à pennes larges ; les pat tes v igoureuses ; 

le bec fort, c o m p r i m é l a t é ra l emen t , à po in te de 

la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e l égè remen t r e c o u r b é e ; 

l e p l u m a g e lâcbe , o rné de couleurs s o m b r e s . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Les t imal i idés 

h a b i t e n t l 'Afrique et le sud de l 'Asie. 
M œ u r s , h a l i i t u d e g e t r é g i m e . — Sous Cer

t a ins r a p p o r t s , ils r e s semblen t aux grives ; sous 
d ' au t r e s , ils se r a p p r o c h e n t des geais , des pies-
g r i èches ou des fauvettes. Us vivent dans les 
buissons , dans les tai l l is , dans les fourrés de ro
seaux . Us sont t rès -soc iab les , mais pas a u poin t 
de fo rmer des bandes n o m b r e u s e s ; l e u r vivacité 
est t rès -grande , et ils c r i en t p r e s q u e con t inue l l e 
m e n t . Quelques-uns sont bons c h a n t e u r s . Tous , 
à peu près , se gl issent avec la plus g r a n d e ag i 
l i té dans les buissons les p lus épa i s . Us n e volent 
pas t r è s - b i e n , et il en est peu qu i s 'élèvent j u s 
q u ' a u s o m m e t des p lus g rands a r b r e s . Ils se 
nour r i s sen t d ' insec tes , de mol lusques , de ve r s , 
de frui ts , n o t a m m e n t des baies , don t les forêts 
où ils vivent sont si a b o n d a m m e n t pourvues . 

L E S T U R D O Ï D E S — PYCNONOTUS. 

Die Grauvôgel, Ihe Grey-Birds. 

C a r a c t è r e s . — Les tu rdo ïdes ont u n bec fort, 

de longueur m o y e n n e , à côte dorsa le l égè remen t 
convexe ; des patLes v igoureuses ; des ailes m o y e n 
n e s , d o n t l a c inqu i ème rémige est la p lus l o n g u e ; 
u n e q u e u e l é g è r e m e n t a r r o n d i e l a t é r a l e m e n t ; 
u n p lumage t r è s - l âche , de cou leu r s o m b r e , sauf 
les couver tu res infér ieures de la q u e u e , qui sont 
d 'o rd ina i r e d 'un rouge vif ou j a u n e vif. 

LE TURDOÏDE ARSINOÉ — PYCNOISOTVS AltSINOE. 

Der Grauvôgel, the Grey-Bird. 

C a r a c t è r e s . — L'ars inoé (fig. 188), l 'espèce la 

pins c o n n u e et, à ce qu ' i l m e semble , la mieux 
douée de ce genre , a 20 cen t , de long et 30 cent , 
d ' e n v e r g u r e ; l 'aile p l iée m e s u r e 9 cen t . , et la 
queue 8 . Il a le dos et la tê te d 'un g r i s -b run 
foncé ; la gorge d ' u n b r u n noi r , le ven t re et la 

poi t r ine d 'un b r u n g r i s â t r e ; l 'œil b r u n ; le bec 

et les pa t tes noi rs ; le p l u mag e est le m ô m e dans 

les deux sexes. 

Distribution géographique. — Le turdoïde 
ars inoé est or ig inai re de l 'Afrique et du sud de 
l 'Asie; on ne le r encon t r e qu ' excep t ionne l lement 
dans l 'Arabie Pé t rée , et plus except ionnel lement 
encore en E u r o p e . E h r e n b e r g le découvr i t dans 
l'oasis de Fa j iouw, où j e le vis é g a l e m e n t ; mais 
il est enco re t r è s - ra re sous cel le la t i tude , et ce 
n'est g u è r e q u ' à par t i r d u 25" nord qu ' i l d e 
vient c o m m u n . Dans le nord de la Nubie , on 
peu t ê t re sûr d'en t rouver sur c h a q u e buisson 
de m i m o s a ; dans le S o u d a n or ien ta l , c'est un 
des oiseaux les plus c o m m u n s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — II semble 

se plaire par tou t : au sein des forêts vierges, 
c o m m e dans les j a r d i n s ; su r les mimosas des 
s teppes , c o m m e sur les buissons rabougr i s des 
hau te s m o n t a g n e s . Il r e c h e r c h e cependan t les 
arbres ou les buissons ombragés ; c 'est ainsi q u e , 
dans le bassin infér ieur du Nil, on lui voit p r é 
férer à tou t au t r e a rb re les sycomores . 

Le t u r d o ï d e a rs inoé est u n être gai, vif, cha r 
m a n t , qui ne c ra in t pas de s 'établir au voi
s inage i m m é d i a t des hab i ta t ions , qui exerce son 
indus t r i e au mi l ieu des hu t tes des Nubiens et des 
Soudanais . Mais ce qui tixe sur tou t l ' a t ten t ion de 
l 'observateur , c 'est son c h a n t . Cet oiseau est, 
en effet, u n des mei l leurs chan t eu r s du nord-est 
de l 'Afrique, un de ceux qui peuvent rivaliser 
avec nos oiseaux d ' E u r o p e . Son chan t c la i r , 
h a r m o n i e u x et r i che , ressemble à celui de la 
grive ; il a, en o u t r e , u n carac tère par t icul ier 
et indesc r ip t ib le . Son c i t d 'appel est le m ê m e 
chez les deux sexes et peut se r e n d r e par : gub, 
ga, gub. 

Au milieu des b ranches , l 'ars inoé se m e u t 
avec la plus g r a n d e l é g è r e t é ; à te r re , il sauti l le 
ad ro i t emen t ; ma i s son vol est g a u c h e et lourd . 
Du ma l in au soir , on le voit sans cesse occupé , 
sans cesse en m o u v e m e n t , e t son chan t joyeux 
t émoigne de sa b o n n e h u m e u r . S'il se repose (ce 
qu ' i l ne fait j a m a i s q u ' u n ins tan t ) , il se t ient lg 
corps droi t , et p rend u n e a t t i tude fière. De temps 
en t emps , il relève les longues p l u m e s de son 
occ ipu t ; il r egarde t o u t au tou r de lu i , s 'avance 
en sau tan t et en examinan t avec soin les fleurs et 
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les feuilles, à sa ilroiLe et à sa gauche , car c'est 
de la qu' i l re t i re sa n o u r r i t u r e . Quand les m i 
mosas sont en fleur, il se nour r i t p resque exclu
s ivement des insectes qu ' i l t rouve dans leurs 
peLiles fleurs j a u n e s , et qu' i l sait découvr i r et 
re t i rer du fond de leurs cachet tes . Souven t , a lors , 
les p lumes de ses flancs sont couvertes de pol len, 
et p r ennen t u n e te in te d 'un beau j a u n e de sou
fre. 11 chasse encore les cheni l les , et poursu i t 
souvent au loin les papi l lons . Au t e m p s des 
fruits, il m a n g e aussi des baies . 

On t rouve les tu rdo ïdes ars inoés par pa i res ou 
par pet i tes familles, suivant les saisons. Le mâle 
et la femelle sont très-fidèles l 'un à l ' au t re , et 
les familles sont t rès-unies . La saison des a m o u r s 
ne vient m ô m e pas r o m p r e leurs l iens ; on 
trouve souvent p lus ieurs couples , s inon su r le 
m ê m e a rb re , au moins dans le m ê m e j a r d i n ou 
dans la m ô m e par t ie de forêt. Su ivan t les en
droi ts , ils n ichen t plus ou moins t a rd : dans le 
nord , au p r i n t e m p s ; dans le S o u d a n , au c o m 
m e n c e m e n t de la saison des pluies . Le nid est 
établi dans un buisson épais . Il est a r t i s t emen t 
cons t ru i t , mais les parois en sont t r è s -minces , 
p resque t r anspa ren t e s . Des rac ines , des c h a u 
mes , des herbes , m a i n t e n u s avec des toiles d 'a
ra ignée , en forment l ' extér ieur ; l ' in té r ieur est 
très- l isse e t tapissé d e fibres cor t ica les t r è s , 
fines. Les œufs sont pet i ts , d 'un b lanc r o u g e â l r e , 

s e m é s de points b l anchâ t re s et d ' u n b r u n foncé, 
disposés en c o u r o n n e a u t o u r de c h a q u e e x t r é 
mi t é . 

C a p t i v i t é . — Les ind igènes du nord de l 'A

frique sont t rop paresseux et t rop indifférents 
pour p r end re des ars inoés et les conserver en cage. 
Aux Indes , pa r c o n t r e , on apprivoise de leurs 
congénères , e t on les t ient en g r a n d e es t ime , 
non à cause de l e u r c h a n t — a u c u n a u t e u r n 'en 
parle du mo ins — mais à cause de leur a r d e u r 
au c o m b a t . A Ceylan, les c o m b a t s de boulbouls 

(pyenonotus hœmorrhous) sont un des plaisirs 
ordinaires des ind igènes . On p r e n d de j eunes 
mâles encore a u nid ; on les a t t ache à une ficelle 
et on leur a p p r e n d à veni r se pe rche r sur la 
ma in . Une l'ois qu ' i ls sont dressés, on m e t les 
comba t t an t s en présence ; mais on a soin de les 
tenir a t t achés , pour pouvoir les e n l è v e r a t e m p s ; 
car ils c o m b a t t e n t avec une telle a rdeur , qu ' i ls 
se tuera ient si on les abandonna i t à e u x - m ê m e s . 

LE TLRDOÎDE DE LE VAILLANT — PYCNONOTUS 
VAILLAJSTll. 

C a r a c t è r e s . — Celte espèce est un peu plus 
g rande q u e l 'ars inoé ; elle a le dos plus clair, le 

dessous des ailes et le c roupion d 'un j a u n e de 

soufre magni f ique . 

Distribution géographique. — Cette espèce 

hab i te le cap de B o n n e - E s p é r a n c e e t l 'Arabie 

Pé t r ée . 

On a di t et r épé té souven t q u ' u n e a u t r e tu r -

do ïde , appa r t enan t a u m ê m e genre , vivait en 

Espagne , et figurait pa r conséquen t pa rmi les 

oiseaux eu ropéens ; ma i s mes r ech e rch es n ' on t 

n u l l e m e n t conf i rmé cet te asser t ion . 

L E S TLMAL1ES — TIMALIA. 

Die Schwatiirosseln, the Ttmalias. 

Caractères. — L e s l i m a l i e s , vu lga i rement gri
ves bavardes, on t le bec cour t , fort, c o m p r i m é 

l a t é ra lement , à a rê te dorsa le a r r o n d i e et s ' avan-

çant en t re les p lumes du front ; les tarses et les 

doigts , s u r t o u t le pouce , é p a i s ; les ongles for ts ; 

les ailes cour tes , t r ès -a r rondies , su rob tuses , les 

c inqu ième et sixième pennes é tan t les plus lon

gues ; la queue m o y e n n e , a r r o n d i e ; la base du 

bec en tou rée de soies, fo rman t m o u s t a c h e . 

LA TIMALIE COIFFEE — TIMALIA PI LE AT A . 

Die rathkapfige Schwatzdrossel, the Chestnut-capped 
Timalia. 

Caractères. — La t imal ie coiffée o u à tête 
r ouge , a le dos b run -o l ive , les côtés d u cou gr i s -
cendré , les ailes et la q u e u e rayées de b r u n 
r o u x ; la par t ie a n t é r i e u r e de la tê te e t la r ég ion 
aur icu la i re b l a n c h e s ; le s o m m e t de la tê te d 'un 
roux-de- rou i l l e b r i l l an t ; la go rge , le cou, la poi
t r ine d 'un blanc p u r ; le cou m a r q u é de minces 
raies noires, longi tudina les ; le ventre roux pâ le , 
à reflets brun-olive sur les c ô t é s ; l 'œil rouge 
sale ; le bec noir ; les pa t t e s cou leur de chai r . La 
longueu r de l 'oiseau est de 18 cent . ; celle de 
l'aile de 7, celle de la queue de 8. 

Distribution géographique. — La t imal ie 

coiffée a été découve r t e , par Horsfield, à J a v a : 

plus ta rd , d ' au t res na tura l i s tes l 'ont observée su r 

le con t inen t ind ien . 

Mœurs, habitudes et régime. — Horsfield 
a donné une cour t e descr ip t ion de son g e n r e d e 
vie ; il a fait r e m a r q u e r que le c h a n t du mâle n e 
se compose q u e des c inq notes do, ré, mi, fa, 
sot, répétées t r è s - r é g u l i è r e m e n t et à cour ts in
tervalles. Berns te in est p lus explici te . « La t ima
lie coiffée, di t- i l , vit pa r paires dans les buissons 
épais qui bo rden t les bois , ou qu i croissent à la 
place occupée autrefois pa r des forêts ; elle est 
bien p lus c o m m u n e dans les mon tagnes qu ' en 
p la ine . Elle a b a n d o n n e r a r e m e n t les fourrés . Ce 
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t'ig. I L 8 . Le Turdoïde Arsinoe. 

n'es t que le m a t i n q u ' o n peu t la voir sur u n e 

b r a n c h e déga rn ie , en t ra in de lisser e t de séche r 

son p l u m a g e moui l lé par la rosée . G ' e s t enco re 

là que se t ient le mâ le , pendan t que sa femelle 

couve , et c 'est de là qu' i l fait en t end re son 

c h a n t . E n chan t an t , il laisse p e n d r e n o n c h a l a m 

m e n t ses ai les, e t paraî t indifférent à tou t ce qu i 

l ' e n t o u r e . Quand il est exci té , ou q u a n d q u e l q u e 

chose de suspect a frappé son a t t en t ion , il h é 

risse les p lumes de la tê te , et relève la q u e u e , 

qu ' i l é largi t . Son cri d 'appel a u n e ce r t a ine res

semblance avec celui du m o i n e a u . 

ci Le nid se t rouve dans u n bu isson épais , à 

u n e faible h a u t e u r du sol, non loin de l 'endroi t 

où se t ient le mâle p o u r chan te r . Il ressemble à 

celui de la rousserol le ; c o m m e lu i , il est p r o 

fondémen t excavé. D 'ord ina i re , il est ouver t par 

en hau t ; quelquefois , il p résen te u n e ouver tu re 

ob l ique en h a u t et sur le cô té . T o u s les n ids 

que j ' a i t rouvés é ta ient e n t i è r e m e n t cons t ru i t s 

en feuilles d 'a lang-alang, avec cet te seule dif

férence , que celles qui servaient à tapisser 

l ' i n té r i eur é ta ient plus fines et m i e u x en t re la 

cées q u e celles qui é ta ien t à l ' ex tér ieur . En 

s o m m e , cel te cons t ruc t ion est l âche et peu 

so l ide ; auss i , faut-il l 'enlever avec p récau t ion , 

si on ne veut la d é t r u i r e , ou au moins en m o d i 

fier la fo rme. C h a q u e nid renfe rme deux ou 

t rois œufs b lancs , semés de poin ts d 'un rouge -

b r u n plus ou moins foncé, p lus g rands et plus 

serrés vers le gros bout , où ils fo rmen t u n e sorte 

de c o u r o n n e . Ils sont parfois en t r emê lés de 

points d 'un gris c e n d r é , b ien mo ins n o m b r e u x , 

mais p lus profonds , c 'es t -à-di re paraissant s i ége r 

dans l 'épaisseur de la coqui l le et non à sa sur

face. » 

L E S C R A T É l i O P E S — CRATEROPUS. 

Die Drosslinge. 

'< C a r a c t è r e s . — Les c ra lé ropes ont le corps 

épais, le bec fort, long, c o m p r i m é l a t é r a l emen t , 

un peu r e c o u r b é , les pat tes fortes, de l o n g u e u r 

m o y e n n e ; les ongles r ecourbés et acérés ; les 

ailes cour tes , obtuses , la q u a t r i è m e penne é tant 

[ la plus d é v e l o p p é e ; la queue assez l ongue , lé-

j g è r e m e n t con ique , à p l u m e s la rges ; le p l u m a g e 

r i che et r o i d e , de cou leurs peu voyantes . 

i 
LE CRATÉROPE A CROUPION RLANC—CR ITEROPUS 

LEUCOPYGIUS. 
Der Drossling. 

C a r a c t è r e s — Le c ra té rope à c r o u p i o n b lanc 

(fig. 189) a le dos b r u n - c h o c o l a t ; la tête e l l e c r o u 

pion blancs ; le ven t re gr i s -brun , à t aches d e m i -

c i r c u l a i r e s , b l a n c h e s ; les pennes des ailes e t d e l a 

queue m a r q u é e s de ra ies é t ro i tes , t r ansversa les , 

de cou leur foncée ; l'œil r o u g e - c a r m i n foncé ; 

le bec no i r ; les pa t les gr ises . Cet oiseau a 38 cent , 

de long et 37 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée m e 

su re 12 c e n t . , et la q u e u e H . 

La femelle ne diffère du mâle que par une taille 

un peu p lus faible. 
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Les j eunes on t la tête g r i s -b leu , les p l u m e s du 

dos bordées d 'un l iséré clair . 

Distribution géographique. — Le c ra lé rope 

à c roup ion b lanc habi te les épais f o u r r é s de 

buissons de l 'Abyssinie . Une a u t r e espèce , t r è s -

voisine, hab i te celles d u Soudan or ien ta l ; cel le-

ci est donc u n e hab i t an te de la pla ine , tandis que 

l 'autre vit dans les m o n t a g n e s . 

Mœurs, habitudes et régime. — Les deux 

espèces on t le m ê m e genre d e vie ; tou tes sont 

r e m a r q u a b l e s , e t an imen t les forêts qu 'e l les h a 

bitent . On ne peu t se figurer pires c r i a rds . J a m a i s 

on ne trouve ces oiseaux solitaires ; tou jours ils 

sont en t roupes , d 'ord ina i re de hui t à douze in 

dividus. Ceux-ci font tous la m ê m e chose et en 

m ê m e t e m p s . C 'es tensemhle qu'i ls s 'envolent d'un 

buisson, e t que , se se r ran t l 'un cont re l ' au t re , ils 

volent vers un second ; là, i l s sed iv i sen t , i l s l e t ra

versent, le p a r c o u r e n t dans tou tes les d i rec t ions , 

puis ils se réun issen t de nouveau , c r ien t et s ' en

volent . Us ne se pla isent que dans les taillis les 

plus touffus, les plus impéné t rab les . Us ne se 

pe rchen t sur les g rands a rb res que p o u r se re

poser un ins tan t . E n se compor t an t ainsi , ils dé

couvrent tout ce qui est dans la forêt, et à cha 
q u e t rouvai l le , c 'est pour eux u n e occasion de 
cr ie r . Quand l 'un c o m m e n c e , tous les au t re s l'i
mi t en t , lui r éponden t . On<ie sait s ' i l faut r ega r 
der ces oiseaux c o m m e des amis ou des e n n e m i s . 
Us effrayent le gibier , et m é r i t e n t ainsi la colère 
d u c h a s s e u r ; mais , d 'un a u t r e cô té , ils sont si 
p la i san ts , si gais , si c o m i q u e s , qu 'on n e peu t 
n é a n m o i n s s ' empêche r de les p r e n d r e en affec
t ion . L e u r cri n 'es t n u l l e m e n t h a r m o n i e u x : il 
est très-varié et fort difficile à déc r i r e . J 'a i essayé 
souvent de le noter , sans j a m a i s t rouver u n e for
mu le satisfaisante ; voici ce qui y re s semble le 
p l u s : garegara, garae, gugaek; gara,gara, gaerae ; 
gaerae, gaerae, gagak (p rononcé sou rdemen t ) , 
tara, taar, tarout ( lancé avec force). Si un seul 
cr iai t , on pour ra i t c o m p r e n d r e son c r i ; mais 
tous font en t endre leur voix en m ê m e t emps . 
L ' u n c r ian t plus fort que l ' au t re , il en résul te un 
tapage et u n e confusion de sons impossibles à dé
b rou i l l e r . 

Ces oiseaux volent ma l . Us ne s 'élèvent jamais 
à u n e g rande h a u t e u r , et m ê m e , en cas de d a n 
ger, ils ne franchissent j a m a i s d ' une trai te un 
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grand espace . Us c h e r c h e n t u n refuge dans les 
buissons . En volant , ils b a t t e n t souvent des 
ailes ; puis ils les ouvren t l a rgement , ainsi que la 
queue , et con t inuen t l e u r t rajet en p lanan t . 

Dans l ' es tomac de ceux que j ' a i t u é s , j ' a i 
t rouvé des restes d ' insectes, des b o u r g e o n s , des 
feuilles et des fleurs. 

J e ne sais rien sur leur mode de r ep roduc t ion . 

L E S G A R R U L A X E S — GARRULAX. 

Die Larhdrosseln, the Blnck-faced Thrush. 

Les gai rulaxes forment un genre Irés-voisin du 
précédent , avec lequel m ô m e cer ta ins n a t u r a 
listes le confondent . Us se d i s t inguen t par un bec 
robus te , t r i angula i re à la base , m i n c e e t com
p r i m é sur les côtés, t rès-fendu, ga rn i à. la base 
de la m a n d i b u l e supé r i eu re de soies roides ; des 
ailes su rob tuses , les t ro is ième et q u a t r i è m e ré 
miges é tan t les plus longues ; la q u e u e a r r o n d i e ; 
les tarses et les doigts a l longés ; les p lumes occi
pitales souvent al longées et érec t i les . 

L K G A R R U L A X E L E U C O C E ' P H A L E — GARRULAX 
LEUCOLOPIIUS. 

Die weissschopfigc Lachdrossel. 

Caractères. — Le gar ru laxe leucocéphale 
(fig. 190) a 33 cent , de l o n g u e u r et 43 cent , d ' en 
vergure ; l 'aile p l i é e m e s u r e 14 cen t . , la queue a 
les m ô m e s d imens ions . La lôte t ou t ent ière , sauf 
une raie noire qui va du bec à l 'œil, la n u q u e , le 
cou, la poi t r ine sont b l ancs , à refiels gris sur les 
cô tés , le reste du coçps est d 'un b run olive r o u -
g e â t r e ; J e s pennes des ailes e t de la q u e u e ont 
l eu r sba rbes in ternes plus foncées que les ex te rnes . 

Distribution géographique. — L e gar ru laxe 

l e u c o c é p h a l e est c o m m u n dans toutes les forêts 

bu i ssonneuses de l 'Himalaya . 

Mœurs, hnhituues et régime. •— Celte espèce 
forme des bandes de vingt indiv idus et p lus , qui 
font en t end re de t e m p s à a u t r e u n e sorte de r i 
c a n e m e n t , b ien fait p o u r r empl i r de stupéfac
t ion celui qu i l ' en tend p o u r la p r e m i è r e fois. Ils 
m a n g e n t des insec tes , des m o l l u s q u e s , d e s vers; 
en a u t o m n e , des baies. Ils r amassen t les premiers 
su r la t e r r e , en fouillant d a n s les feuilles sèches, 
ou les enlèvent de dessus les r a m e a u x ; ils p ren 
nen t les baies sur les b ranches . 

L e u r nid est un amas de rac ines , de mousses 
et d ' h e r b e s ; il est établi dans un buisson épais . 
Les œufs sont b lancs et peu n o m b r e u x . 

Captivité. — Fr i th a décr i t les m œ u r s d 'un 
individu captif, a p p a r t e n a n t à u n e espèce voi
sine, le gar ru laxe de Chine (garrulax chinensix). 
C'était un oiseau t r è s -doux et t rès-conf iant ; il 
a imai t à ê t re ca re s sé ; il en l r 'ouvra i t ses ailes, et 
p r e n a i t les posi t ions les p lus s ingul ières q u a n d 
on lui gra t ta i t le p l u m a g e . Il était bon c h a n t e u r 
et savait admi rab l emen t imi t e r les au t r e s o i 
seaux . 

Il avai t s u r t o u t une m a n i è r e s ingul ière de 
p r e n d r e ses a l iments . Lui d o n n a i t - o n de la 
v iande ou q u e l q u e a u t r e gros m o r c e a u , il com
mença i t toujours par le fixer en t re les b a r r e a u x 
de sa cage. Si on lui présen ta i t u n e g u ê p e , 
u n e a b e i l l e , il la saisissait et s 'en faisait p i 
quer à la q u e u e , avant de la dévorer . Quan t 
aux g r a n d s insec tes , il les frappait v igoureuse 
m e n t avec son bec cont re le sol. C'est de la môme 
façon qu' i l tua un se rpen t d 'envi ron un pied 
d e long, d o n t il p e r ç a la tôte e t qu'i l dévora 
p resque à moi t ié . P o u r ce faire, il le tenait avec 
u n e pa t te e t le déchi ra i t avec le b e c . . 

LES CINCLIDES — CINCLL 

Die Wasserdrosseln, the Water-Thrushes. 

Cette famille a pour type u n oiseau q u e l 'on a 
long temps rangé p a r m i les t u r d i d é s , sous le n o m 
ùc merle d'eau. Ses rappor t s avec les mer les sont 
cependan t t rès-éloignés, et au jou rd ' hu i tous les 
au teurs sont d 'accord p o u r r econna î t r e que la 
p lupar t des a t t r ibu t s p ropres à l 'espèce sont assez 
impor t an t s pour devenir des caracLôres d e fa
mil le . 

Caractères. — Les c inc l idés , en effet, s'é
loignent c o m p l è t e m e n t des turd idés p a r l e u r 
corps t r apu , leur face con ique , couver te de p lu

mes t rès-cour tes , serrées , p r e s sées ; leur plu
m a g e épais, d ' une n a t u r e p a r t i c u l i è r e ; leurs 
ailes et l eur queue c o u r t e ; l eur bec très-fine
m e n t dente lé su r les bords des deux m a n d i b u l e s ; 
leurs doigts garn i s en dessous de peti tes pelotes 
sai l lantes , et leurs tarses n u s au point où ils s'ar
t i c u l e n t avec la j a m b e . 

La s t ruc tu re in te rne des cincl idés rappel le , par 
ses carac tères essentiels , celle des au t re s o iseaux 
c h a n t e u r s ; les musc les du larynx s o n t t r è s - d é v e -
loppés ; mais tous les os, quelques par t ies du c râne 
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exceptées, renfe rment de la moel le , et ne con t i en 

nen t po in td ' a i r . L a l a n g u e es lé t ro i te , échancrée à 

son ex t rémi té , l égè rement dente lée sur les côtés 

et en avant. L 'œsophage est t rès-é t roi t , le ven

tr icule succentur ié long, cy l ind r ique ; l 'es tomac 

peti t , assez fortement m u s c u l e u x . Les glandes 

coccygiennes sont t rès -déve loppées , et sécrè ten t 

la mat ière grasse qui est des t inée à o indre les 

p l u m e s ; les g landes nasales sont assez vo lumi

neuses, tandis qu'el les sont à peine visibles chez 

les au t res oiseaux c h a n t e u r s . 

Distribution géographique.— Les CÏnclidés 

sont r é p a n d u s sur u n e g rande par t ie du globe. 

Us habi ten t l 'ancien et le nouveau m o n d e , e t 

sont s u r t o u t n o m b r e u x dans les rég ions septen

tr ionales des deux cont inents ; n é a n m o i n s , on 

en t rouve aussi dans les m o n t a g n e s du s u d ; 

dans l 'Himalaya, aussi b ien que dans les Indes . 

L E S C L X C L E S — CINC LUS. 

Caractères. — I n d é p e n d a m m e n t des caractè
res généraux que nous venons de reconna î t re à 
la famille, les cincles on t un bec grêle , droi t , 
t r ès c o m p r i m é en avant , a r rond i et e m p l u m é 
à la base , l égè rement fléchi et é c h a n c r é à la 
pointe de la mand ibu le supér i eu re ; des na r ines 
l inéai res , munies d 'un opercule c u t a n é ; des ailes 
fo r t ement a r rond ies , suba iguês , la t ro i s i ème 
penne é tan t la plus longue ; u n e queue très-
cou r t e , égale , formée de rémiges larges , a r ron 
dies à l ' ex t r émi té ; des tarses m é d i o c r e m e n t al
longés, mais é p a i s ; des doigts g rands et forts; 
des ongles robus tes , c o m p r i m é s , élargis à la 
base , à bords fo rmant un double t r a n c h a n t . 

Sous le rappor t des m œ u r s et du genre de vie 
toutes les espèces connues se ressemblen t à un 
tel point , qu ' i l nous suffira de faire l 'h is toi re de 
l 'espèce ind igène . 

LE CINCLE AQUATIQUE — CIPICLVS AQVATICÜS. 

Die 'Wasserschmd'zer, the Groun-Thrush, 
Gruund-Dove. 

Caractères. — Le cincle a q u a t i q u e , vulgai
r e m e n t mer le d 'eau (fig. 191),a 21 c e n t . d e l o n g e t 
31 cent , d ' envergure ; l 'aile pliée mesure 18 cen t . , 
et la queue 6. La femelle est un peu plus pet i te que 
le mâle . Les individus adul tes ont la tê te , la nuque> 
la par t ie -postér ieure du cou d ' un b r u n fauve ; 
les p lumes du dos ardoisées, à bords n o i r s ; la 
gorge et le cou d 'un blanc de la i t ; la pa r t i e in
férieure de la poi tr ine et le vent re d ' un b r u n 
fer rugineux, plus obscur sur les flancs. 

Les j eunes ont les p lumes du dos ardoise-cla i r , 

à bords n o i r â t r e s ; celles du ventre blanc de lait 
sale, avec des bo rdu res b runes et cendrées ùl 'ex-
t r émi t é des p l u m e s . 

•Ilstribution géographique. — Le cincle 

a q u a t i q u e , à l 'except ion peut -ê t re des Alpes Scan

dinaves , habi te toutes les m o n t a g n e s de l 'Europe 

où des cours d 'eau a b o n d e n t . Les individus qui 

vivent au nord de la Scandinavie sont plus fon

cés q u e ceux q u e nous voyons dans nos pays , en 

Grèce et en E s p a g n e ; peu t - ê t r e appar t i ennen t - i l s 

à une au t r e espèce . E n dehors de l 'Europe , on a 

encore observé le cincle aqua t ique dans le n o r d -

ouest de l 'Afrique et dans la plus g rande par t ie 

de l'Asie cen t ra le , où l'Asie Mineure et la Pales t ine 

forment la l imite sud d e son aire de d ispers ion . 

D 'autres espèces très-voisines le r e m p l a c e n t dans 

le sud et dans l ' ex t rême or ien t de l 'Asie, dans le 

nord et dans le sud de l 'Amér ique . 

Mœurs, habitudes et régime. — Le Cincleaqua-
t i q u e r eche rche lesruisseaux l impides , ombragés , 
descendant des m o n t a g n e s ; ceux où vivent les t r u i 
tes . Il les r emon te j u s q u ' à l eu r source , j u s q u ' a u 
glacier môme d'où ils p roviennent , et les suit j u s 
que dans la p la ine . Pa r tou t , sur l eu rs bords , on 
est sûr de le r encon t r e r , au tan t , du moins , que 
les rés idus d 'une fabr ique n e v iennent pas en 
empoisonner ou en t roub le r les eaux. On l'y voit 
en tou te sa ison. Il s 'écarte peu de l ' endroi t qu ' i l 
s 'est u n e fois chois i , et ne le qui t te m ê m e pas 
p e n d a n t les r igueurs de l 'h iver . Du res te , il ne se 
fixe qu ' aux endroi ts des ru i sseaux et des r ivières 
que la glace n ' envah i t j a m a i s ; car c 'est le cours 
d'eau l u i - m ê m e , et non ses sites, qui est son vé
ri table te r ra in de chasse. Il doit pouvoir y p longer , 
m ê m e en hiver . Aussi r e c h e r c h e t-il les sources 
vives et jai l l issantes, les chu tes d 'eau, les casca
des , les l ieux, en un mot , où l 'eau, soit par sa p r o 
pre t e m p é r a t u r e , soit pa r son agi ta t ion, son i m 
pétuos i té ,ne gèle pas . P lus un ruisseau est r ap ide , 
plus il forme de cascades, p lus il est t o r r e n t u e u x , 
et plus aussi le cincle aqua t i que s'y plaîL et y de
m e u r e a t t aché . Mais, à la chu t e d'eau et au tou r 
billon qu 'e l le fait en tomban t , il préfère encore 
la por t ion d 'eau t ranqui l l e , qui se t rouve aux 
environs , ca r le r e m o u s lui appor t e là de la nour 
r i tu re en a b o n d a n c e . Chaque couple p rend 
c o m m e d o ma i n e à peu près un q u a r t de l ieue de 
la l ongueur du ru isseau , et pa rcou r t cet espace 
con t inue l l ement , mais sans j a m a i s s 'é loigner de 
l ' eau . Là où un domaine finit, c o m m e n c e celui 
d ' une au t re pai re , et ainsi souvent se t rouve o c 
cupé tou t le cours d 'un ruisseau, de sa source 
j u s q u ' à son e m b o u c h u r e dans une r iv ière . 

L e cincle aqua t ique est un oiseau des p l u s 
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Fig. 190. Le Garrulaxe leucocéphale. 

cur ieux , des plus in té ressants : tou t captive en 
lui . C o m m e la be rge ronne t t e , il c o u r t l é g e r et r a 
pide sur les p i e r r e s ; c o m m e elle, il h o e b e con
t inue l l ement la q u e u e ; il descend dans l 'eau, 
j u squ ' à la po i t r ine , j u squ ' aux yeux , plus profon
d é m e n t encore ; il cour t sous l 'eau, sous la 
g lace , r emontan t ou descendan t le cou ran t , tout 
c o m m e sur le sol. On a dit qu' i l pouvai t res te r 
plusieurs m i n u t e s s u b m e r g é ; mais , d 'après les 
observat ions de Homeyer , faites m o n t r e en m a i n , 
il n 'y d e m e u r e en moyenne que de quinze à vingt 
secondes . Le c incle aqua t i que se préc ip i te dans 
le tourbi l lon le p lus i m p é t u e u x , dans la cascade 
la plus rapide ; il nage aussi b ien que les pa l 
m i p è d e s ; ses ailes font office de r ames , et il 
vole sous l 'eau p o u r ainsi d i r e . A u c u n au t r e 
oiseau n 'es t p lus à l 'aise sous l 'eau q u e le cincle 
aqua t ique . Parfois, il y descend l en t emen t , i n 
sens ib lement ; d ' au t res fois , il y s a u t e , t ou t 
c o m m e la grenoui l le . 

Son vol ressemble assez à celui du t roglodyte . 
Lo r squ 'on l'effraie, il s 'enfuit à coups d'ailes 

préc ip i tés . Il file tou jours à la m ê m e h a u t e u r , 
en suivant tou tes les s inuosités du ruisseau , 
p o u r s 'ar rê ter s u b i t e m e n t , dès qu ' i l t rouve 
une re t ra i t e sûre . Souvent , il se laisse b r u s q u e 
m e n t t o m b e r dans l 'eau, a t t i ré pa r u n e p ro ie . 
S'il est poursuivi , il pa rcour t ainsi en volant un 
espace de qua t re à c inq cen ts p a s ; a u t r e m e n t , 
il ne fait que voleter d ' une p ier re à l ' au t r e . 
Est- i l se r ré de près , il s'élève aussi tôt dans 
l 'air, au -dessus de la c ime des a rb res , a b a n 
d o n n e le cours de l 'eau, et , après avoir décri t 
un long d é t o u r , il revient sur son te r ra in d 'exploi
ta t ion. Là où r ien n e l ' inquiè te , il a r r ive sou
vent , d 'après H o m e y e r , qu ' i l s ' a r rê te tout à coup 
dans son vol, d e m e u r e au dessus d ' un m ê m e en 
droi t , en p lanan t , puis , les pat tes é t endues , il 
se laisse t o m b e r et d i spara î t sous les flots. 

La vue et l 'ouïe sont assez parfaites chez le cincle 
aqua t i que et n o u s s o m m e s en droi t d ' adme t t r e 
q u e ses aut res sens ont un assez g rand développe
ment . Son intel l igence es t lo in d ' ê t re bo rnée . C'est 
u n oiseau p r u d e n t , jud ic ieux , qu i connaî t ses amis 
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et ses e n n e m i s . Sans ê t re défiant, il fait néan
moins a t t en t ion à t o u t ce qu i se passe a u t o u r 
de lui . Il fuit l ' h o m m e qui vient t roub le r sa 
sol i tude, q u e celui-ci passe indifférent ou qu' i l 
fasse mine de le pour su iv re . Il se t ient en garde 
con t re les a n i m a u x carnass iers , quels qu'i ls 
soient . Mais ce m ê m e oiseau, aussi défiant dans 
la S ie r ra -Nevada qu ' au pied des glaciers des 
Alpes et dans les m o n t a g n e s de la Laponie , ce 
m ê m e oiseau, dis-je, s 'habi tue à vivre près de 
l ' h o m m e , se m o n t r e confiant là où il sait n 'ê t re 
menacé par a u c u n dange r . Il s 'établi t f r équem
men t près des moul ins , et ne voit dans le m e u 
nier et ses garçons que des a m i s ; on le t rouve 
même quelquefois j u s q u e dans l ' in té r ieur des 
villes ou des villages : a in s i , Homeyer observa 
une paire de cincles aqua t iques au mi l ieu de 
Baden-Baden , à la por te des hôtels les plus fré
quentés , et les vit cou r i r et p longer , sous les 
yeux des b a i g n e u r s . 

Gomme b e a u c o u p d ' au t res oiseaux p ê c h e u r s , 
le cincle a q u a t i q u e ne r e c h e r c h e n u l l e m e n t la 
société de ses semblables . 

Cé n 'es t q u ' a u t e m p s des a m o u r s que l 'on 

voit ensemble le mâle et la femel le ; on ne r e n -

BREHU. 

cont re de familles que t an t que les j e u n e s ont 

encore besoin d 'ê t re condu i t s et guidés par leurs 

p a r e n t s ; tou t le reste de Tannée , chacun vit p o u r 

soi. Si un cincle aqua t ique dépasse ses l imites 

et s 'aventure sur le d o ma i n e de son voisin, 

celui-ci fond sur lui et le chasse . A l 'égard de 

ses pet i ts m ê m e s , u n e fois qu ' i l s son t devenus 

i ndépendan t s , no t re espèce se m o n t r e aussi sans 

pit ié, et Ton a pe ine à c o m p r e n d r e c o m m e n t 

ceux-ci pa rv iennen t à t rouver un d o m a i n e . Quant 

aux au t re s o i seaux , le cincle a q u a t i q u e s 'en 

inqu iè te peu ; il vit en bons rappor t s avec eux , 

mais par pure indifférence. Il suppor te t r è s -

bien des be rge ronne t t e s dans son vois inage. 

Le cri d u cincle a q u a t i q u e , qu 'on en tend 

toujours quand on le pour su i t , peut se r endre 

par : tzerr ou tzerb. Le c h a n t du mâle est u n 

gazoui l l ement faible, mais fort agréab le . Ce sont 

des notes ronflantes, r e s semblan t à cer ta ins sons 

de la gorge-b leue , et q u e suivent d 'aut res notes 

p lus fo r t e s , comme celles du t r aque l mo t t eux . C'est 

su r tou t par les belles mat inées du p r i n t e m p s que 

l 'oiseau chan t e avec a r d e u r ; cependan t le froid 

le plus in tense ne le rend poin t m u e t : il chan t e 

lorsqu ' i l fait beau . « C'est une c h a r m a n t e appa -

'" III — 298 
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r i t ion, dit Schinz , au mois de janvier , quand le 
froid est vif et péné t ran t , q u a n d toute la n a t u r e 
para i t e n g o u r d i e , q u e celle de cet o iseau, pe rché 
su r un pieu, sur une p i e r r e , s u r un g laçon , 
l ançan t dans l 'air ses notes h a r m o n i e u s e s ; i ) 
mais le spectacle , ajouterai-je, n ' en devient q u e 
p lus a t t rayant , quand on le voit se préc ip i te r 
dans l'eau g lacée , s'y ba igne r , y p longer , y cou
r i r , c o m m e si, p o u r lui , l 'hiver et ses r igueur s 
n 'exis ta ient poin t . 

Le cincle a q u a t i q u e se n o u r r i t p r e sque exclu
s ivement d ' insec tes et de la rves . Dans l ' es tomac 
de ceux qu ' i l a ouver t s , mon pè re a t rouvé des 
m o u c h e s , divers coléoptères a q u a t i q u e s , des dé
bris végétaux, qu i avaient été avalés par hasa rd 
avec les insectes , et des gra ins de sable. Gloger 
assure , qu 'en hiver , le cincle a q u a t i q u e m a n g e 
aussi de peti ts mol lusques et des j eunes poissons , 
ce qui lui donne u n e odeur h u i l e u s e ; mais d 'au
t res observa teurs n ' on t j a m a i s t rouvé dans son 
e s tomac ni poisson ni frai de po i s sons ; il n 'est 
c ependan t pas dou teux qu ' i l en m a n g e que lque 
fois. 

P rès de m o n village na ta l , u n écolier avait 
dén iché de j e u n e s c incles , et il les nour r i s sa i t 
de peti ts poissons . Un m e u n i e r de mes amis 
vit souvent , dans les g rands f roids , un c incle 
a q u a t i q u e venir, môme en sa p résence , m a n g e r 
la graisse avec laquelle ou avait graissé l ' a rbre 
rie la roue du mou l in . 

Les flots appor t en t au cincle a q u a t i q u e la 
plus g rande par t ie de ses a l i m e n t s ; il les p r e n d 
q u a n d ils flottent; il chasse avec a r d e u r les 
a n i m a u x a q u a t i q u e s . 

Voici quel est, d 'après Homeyer , le gen re de 
vie du cincle aqua t ique , ce II s 'éveille dès que la 
p r e m i è r e lueur du j o u r appara î t à l 'or ient , et il 
d e m e u r e actif j u s q u ' à la nui t close. Le m a t i n , il 
chan te avec feu, et chasse sa pro ie . Il c o m b a t 
avec un voisin qui envah i t son d o m a i n e ; mais 
cela ne dure que que lques m i n u t e s , l ' in t rus est 
b ien vite mis en fuite. Quand le soleil est à son 
m i d i , le cincle aqua t i que c h e r c h e u n refuge 
con t re ses rayons b rû lan t s , au mi l ieu des rochers 
qui bo rden t les ru isseaux, en t r e des rac ines . La 
tèle t o u r n é e vers l ' eau , il ne laisse pas passer 
une proie sans che rche r à la saisir. Le soir, il 
se r e m e t à chasser et à c h a n t e r ; pu i s , il se r end 
vers l 'endroi t où il a l ' hab i tude de passer la nu i t . 
Cet endroi t se r econna î t faci lement à la quan t i t é 
d ' exc rément s qui couvre le sol . » 

Le cincle a q u a t i q u e , vif, actif, tou jours gai, est 
toute la j o u r n é e en m o u v e m e n t : il en est a u 
t r e m e n t quand la p luie t o m b e pendan t plusieurs 

j o u r s , q u a n d les eaux du ru i sseau qu' i l habi te se 
t r o u b l e n t ; car il ne t rouve plus sa n o u r r i t u r e 
qu 'avec difficulté. Il se dir ige alors vers les bords 
des ru i sseaux , où des he rbes p e n d e n t de la 
rive vers la surface de l 'eau, où flottent des 
plantes a q u a t i q u e s , et c'est là qu' i l pèche à la fa
çon des cana rds , m a r c h a n t ou nagean t au milieu 
des herbes , r e t o u r n a n t de son bec toutes les 
feuilles, tous les b r ins d ' h e r b e s , pour en enlever 
les an imaux aqua t i ques qui s'y sont fixés. Si la 
pluie d u re l o n g t e m p s , l 'o iseau a à souffrir de la 
faim : il cesse alors de c h a n t e r ; il ne cour t plus 
de côté et d ' a u t r e , t ou t en se j o u a n t ; il se hasa rde 
dans les bu issons , n o n loin d u c o u r s d ' eau , p o u r 
y c h e r c h e r q u e l q u e p ro ie . Mais dès q u e l 'eau 
redevient l imp ide , dès q u e le soleil a percé les 
nuages , sa gaieté lui rev ien t , il est aussi vif, aussi 
joyeux qu ' aupa ravan t . 

Il y a plus de q u a r a n t e ans que m o n père a 
fait conna î t r e le m o d e de rep roduc t ion du cincle 
a q u a t i q u e , u Cet oiseau, d i t - i l , ne n i che q u ' u n e 
fois pa r an , excep t ionne l l emen t deux fois. Au 
c o m m e n c e m e n t d'avril il c o m m e n c e à cons t ru i r e 
son n id . Il l 'établi t tout près de l 'eau, su r un r o 
che r , dans le creux d 'un t r o n c d ' au lne , sous un 
pont , dans u n e d igue , d a n s les m u r s qui forment 
les parois des c a n a u x , j u s q u e dans les auges 
des roues de m o u l i n , q u a n d elles n e fonct ionnent 
pas p e n d a n t q u e l q u e t e m p s . Il r e c h e r c h e sur 
tout les endro i t s devant lesquels t o m b e u n e 
nappe d ' e a u : là, en effet, il est à l 'abr i des cha t s , 
des m a r t e s , des pu to i s , des be l e t t e s ; il n 'a q u e 
les rats à r edou te r . Il y a q u e l q u e t emps , je vis un 
nid dans le m u r de la cage d ' u n e roue de moul in ; 
je ne pus m ' e n a p p r o c h e r que quand le m e u n i e r 
eu t fait écou le r toute l 'eau. Le nid du cincle aqua
t ique est formé e x t é r i e u r e m e n t de br ins de c h a u 
mes , de rac ines , d ' he rbe s , de mousse s , et tapissé 
i n t é r i e u r e m e n t de feuilles d ' a rb res . H est lâche
men t cons t ru i t ; mais les parois en sont épaisses, 
et la cavité r ep résen te p lu s d 'une demi - sphère . 
L 'en t rée en est g é n é r a l e m e n t é t ro i t e , e t q u a n d 
le n id ne rempl i t pas en t i è r emen t la cavité qu ' i l 
occupe , cel te en t rée est m u n i e d 'une couver tu re , 
c o m m e dans le nid du t rog lody te . S ' ; l est é tabl i 
dans l 'auge d ' une roue de mou l in , V la r e m 
plit d 'o rd ina i re en par t ie s eu l emen t , et il a 
parfois plus d 'un d e m i - m è t r e de long. On y 
t rouve de qua t r e à six œufs , de 2 3 à 28 inil l im. 
dans le sens du diamôLre longi tud ina l , et de 18 à 
20 ini l l im. dans leur d i a m è t r e t ransversal . Ces 
œufs ont une coqui l le m i n c e , à pores très-visi
bles , et sont d 'un b lanc br i l lan t . La femeHe les 
couve avec tan t d ' a rdeur , q u ' o n p e u t la p r en d re 
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avec la ma in . Elle n 'é lève c e p e n d a n t d 'o rd ina i re 
que deux pet i ts , r a r e m e n t t rois , l ' h u m i d i t é à 
laquelle les œufs son t exposés con t r ibue p ro 
bab lement à en a l térer le plus g rand n o m b r e . 

« Lorsqu ' i l s n e sont pas t roub lés , les cincles 
aquat iques p e r d e n t l eur sauvager ie et n ichen t 
sans cra in te dans le voisinage de l ' h o m m e . » 

Les cincles ont à r e d o u t e r les carnass ie rs noc
tu rnes , qui ne c ra ignen t pas de sau te r à l 'eau 
pour cap tu re r u n e proie . Les j e u n e s sont sou
vent dévorés par les chats ; mais les vieux sont 
peu exposés à l eurs a t t aques , et ce n 'es t que ra
remen t qu' i ls deviennent la pâ ture d 'une be le t te , 
d 'un puto is ou d 'une lou t re . Les rapaces ne 
poursuivent pas les cincles , car , à l eur vue , ceux-
ci se réfugient aussi tôt dans l ' eau . 

<r~hasse. — Nulle pa r t , l ' homme ne fait une 
chasse régul iè re à ces c h a r m a n t s o iseaux. Pres
que pa r tou t , au cont ra i re , il semble les avoir pr is 
sous sa p ro tec t ion . Il n 'est d 'a i l leurs po in t facile 
de les tue r , et celui qu i n'est pas u n adro i t chas 
seur peu t se dispenser de les t i r e r au vol. Il est 
plus difficile encore de les p r e n d r e en vie que de 
les t ue r ; les collets, les t r appes ne servent de r ien . 
Il faut r ecour i r à des procédés par t icul iers , H Un 
a m a t e u r d 'o iseaux, m ' é c r i t Homeyer , a t rouvé 
le moyen de c a p t u r e r des cincles aqua t iques à 
peu près s û r e m e n t . Il observe l 'oiseau vers le 
soir , au m o m e n t où il se glisse dans le t r o u de la 
rive qui lui sert de d e m e u r e , et à la nu i t close, 
il se me t en chasse . Il m a r c h e dans l 'eau, glis
sant s i l enc ieusement le long de la rive e t tenant à 
la m a i n u n e lan te rne sou rde ; arr ivé devan t le 
trou qu'i l a r e c o n n u , il ouvre sa lan te rne et 
ébloui t l 'oiseau, dont il peu t alors faci lement 
s ' empare r . C'est de cet te façon que fut pr is le seul 
cincle a q u a t i q u e que j ' a i e j a m a i s vu en capt i -
vite. Ma lheureusemen t , il ne pu t s 'habi tuer à son 
sort ; il d e m e u r a sauvage, dans le coin le plus 
obscur de sa cage, refusant t o u t e n o u r r i t u r e . 

En vain on essaya de le b o u r r e r avec des œufs 
de fourmis et des vers de farine ; au bou t de 
six j o u r s , il étai t mor t . Sa fin rappela la fable du 
chan t du cygne ;je le tenais dans m a main pour 
le faire m a n g e r ; il fit e n t e n d r e son c h a n t pour 
une dern iè re fois et m o u r u t , n 

C a p t i v i t é . — « J a m a i s , dit Gir tanner , j e n'ai 

pu réussir à é lever des cincles a q u a t i q u e s . J ' en 
avais qua t r e dans u n e grande c a g e ; ils m a n 
geaient des œufs de fourmis et des vers de farine : 
dès les p remie r s m o m e n t s , ils se mi r en t à se ba i 
g n e r ; mais , au bou t de que lques j o u r s , je r e m a r 
quai avec peine qu ' i l s se moui l la ien t b e a u c o u p 
q u a n d ils se ba igna ien t , et ne se sécha ien t que 
difficilement. Cet é ta t emp i r a de jou r en j o u r ; 
ils m a i g r i r e n t cons idé rab lement . La g lande 
c o c c y g i e n n e n e fournit p lus dans ces cas assez de 
mat i è re grasse pour o i n d r e toutes les p lumes ; 
celles-ci res ten t t rop long temps moui l lées , et 
l'oiseau se t rouve ainsi exposé aux refroidisse
ment s et à toutes leurs conséquences . Mes q u a t r e 
cùicles m o u r u r e n t en moins de hu i t j o u r s , mais 
ils mangè ren t et c h a n t è r e n t j u s q u ' a u dern ie r 
m o m e n t , D 

Ces observat ions ne cont red isen t pas absolu
m e n t celles d e T s c h u d i ; ca r il s'agit d 'o iseaux 
adul tes . Quant aux cincles aqua t i ques pris encore 
tout j eunes , d 'après l ' i l lustre na tura l i s te suisse, 
on leur d o n n e des m o u c h e s , des vers de far ine, 
et on les hab i tue peu à peu et faci lement à 'se 
nour r i r d e l a p à t é e des ros s igno l s ; ils s 'apprivoi
sent t r è s - r a p i d e m e n t . De pareils exemples doi
vent Ctre r a r e s ; j a m a i s j e n ' e n ai vu ni e n t e n d u 
c i t e r , et je ne crois pas qu 'on puisse conserver 
long temps un cincle aqua t i que en capt iv i té , sans 
se placer dans des c i rcons tances tout à fait excep
t ionnel les . Au p lus , pour ra i t -on p e u t - ê t r e y a r 
river, s'il était possible de leur d o n n e r de l 'eau 
en quant i té suffisante. 

LES PITTIDES — PITTAI. 

Die Prachtilrosseln, The Giani Pillas. 

Cabanis a re t i ré de la division des o iseaux 
chan teur s , p o u r en faire des pia i l leurs , les p i t t i -
dés ou brèves , q u e tous les au t re s na tura l i s tes 
on t rangés à côté des cincl idés . Les p i t l idés , selon 
Cabanis , ne sera ient po in tdes oiseaux c h a n t e u r s . 
A la véri té , on ne p e u t pas di re qu ' i l s so ient 
bien par tagés sous le r appor t de la voix, quo i 
q u ' u n e espèce soit b ien connue p o u r son c h a n t , 

ce qui infirme le sys tème de ce n a t u r a l i s t e ; mais 
tout en différant beaucoup des aut res oiseaux 
c h a n t e u r s , les pi t t idés doivent res ter pa rmi e u x . 

C a r a c t è r e s . — Les p i t t idés , que l 'on a vulgai

r e m e n t appelés grives superhes, on t pour ca rac
tères g é n ê r a u x u n b e c d e l ongueu r m o y e n n e , mais 
fo r t ; des tarses élevés; des ailes géné ra l emen t 
cour t e s et laissant en t i è r emen t à découver t la 
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q u e u e , qui e l l e - m ê m e est t r è s - c o u r t e ; un corps 

t r a p u , u n e tête et des yeux g r a n d s ; des nar ines 

à demi recouver tes par u n e m e m b r a n e . Leur p l u 

mage est o r d i n a i r e m e n t épais et r i c h e m e n t co loré . 

Distribution géographique. — Les p i t t i -

dés a p p a r t i e n n e n t à l ' hémisphè re or ien ta l , et 
hab i t en t les forêts de la zone t rop ica le . On n ' en 
t rouve pas dans le nouveau con t inen t . Les Indes 
et les Iles avoisinantes sont leur vér i table patr ie ; 
que lques espèces seulement vivent sur le cont i 
nent aus t ra l ien ; u n e seule (pitta anyolensis) a été 
r encon t r ée jusqu ' i c i dans l 'ouest de l 'Afrique. 
Des t ren te - t ro i s espèces que W a l l a c e c o m p t e 
dans cette famille, six h a b i t e n t l 'Afrique et l 'A
sie, deux l 'Austral ie , v ing t -c inq les îles de la 
Malaisie. 

On a divisé cet te famille en divers gen res , 
d 'après la forme d u b e c , les propor t ions des r é 
miges , et su r tou t les couleurs et l eu r disposi t ion. 
Ces ca rac tè res sont t r op peu p r o n o n c é s p o u r 
que nous y ayons égard , d ' au tan t plus q u e tous 
les p i l t idés on t les m ê m e s m œ u r s , le m ê m e genre 
de vie. 

L E S B R È V E S — PITTA. 

Die Praehtdiosseln, The Giant Brèves. 

Caractères. — Les brèves ont un bec de la 
l o n g u e u r de la t ê t e , épais , droi t , c o m p r i m é , à 
m a n d i b u l e s u p é r i e u r e l égè remen t inc l inée et 
échanc rée vers le b o u t ; des ailes s u r o b t u s e s , les 
q u a t r i è m e et c inqu ième rémiges é t an t les p lus 
l o n g u e s ; une q u e u e é g a l e ; des ta rses grê les , 
toujours p lus longs, — et souvent d u double , — 
q u e le doigt m é d i a n , l a r g e m e n t scutel lés en avan t ; 
des do ig t s méd ioc re s , l ' in terne r éun i au médian 
j isqu'à la p r e m i è r e pha l ange ; des ongles minces , 
c o m p r i m é s e t l é g è r e m e n t a rques . 

LA BRÈVE DU BENGALE — PITTA EENGALENSIS. 

Der Nurang, The short-tuiled Pitta. 

Caractères. — L a brève d u Bengale , ou mi-
rang, est une des espèces les p lus c o n n u e s . Elle 
a le dos , les épaules , les couver tu res de l 'aile 
d 'un bleu ver t ; les longues couver tures supé
r ieures de la queue d 'un bleu clair ; la gorge, la 
po i t r ine , l e s côtés du cou b l a n c s ; le ventre j a u n e -
b r u n â t r e , avec u n e tache rouge -éca r l a t e au bas-
ventre et à la région ana l e ; une b a n d e noire su r 
le mil ieu de la tête ; une au t re , de m ê m e cou leu r , 
du bec à la n u q u e , en passant su r l 'œi l ; une l i 
gne b lanche en forme de sourc i l s ; les r é m i g e s 

noires , avec la poin te b l a n c h e , les six premières 

de la main tachées de b lanc , les seconda i res , 

bordées en dehor s de b l e u - v e r t ; les rectr ices 

noires t e rminées de bleu s o m b r e ; une tache azu

rée à l ' é p a u l e , l 'œil b r u n , le bec noir , les pat tes 

d 'un j a u n e r o u g e â t r e . Cet oiseau a 19 cent , de 

longueur t o t a l e ; l 'aile pliée m e s u r e 12 cent . , et 

la queue 5 . 

Distribution géographique. — La brève du 

Bengale hab i te toutes les Indes occidenta les et 

l'île de Ceylan . 

LA BREVE D'ANGOLA — PITTA ANGOIENS1S. 

Der Palih, The Angola-Breve. 

Caractères. — La brève d 'Angola , le pulih 

des indigènes de l 'Afrique occ identa le , est un 
des plus b eau x oiseaux de l 'Afr ique. Elle r e s 
semble b e a u c o u p à la p r é c é d e n t e ; mais sa s ta
ture est plus v igoureuse . El le a le dos vert , à fai
bles reflets mé ta l l iques ; le s o m m e t de la fête, 
u n e la rge ligne a l lant du bec à l 'œil , les r é m i g e s , 
la q u e u e et les couver tu res infér ieures de l 'aile 
no i r s ; les t ro i s ième, q u a t r i è m e , c i n q u i è m e " e t 
s ixième rémiges t achées de b lanc â l eu r base ; 
les c o u v e r t u r e s supér i eu res de l 'aile et les su s -
caudales d 'un bleu t u r q u o i s e à l ' e x t r é m i t é ; une 
ligne au-dessus de l 'œil et la gorge d ' un blanc 
rosé ; le h a u t de la po i t r ine cou leur ocre ; le bas-
ven t re d 'un rouge -éca r l a t e c l a i r ; le bec noir -
r o u g e â t r e ; les pattes c o u l e u r d e cha i r . Cet oiseau 
a 16 cen t , de l o n g u e u r l o t a l e ; l 'aile pl iée m e 
sure 11 cent , et la q u e u e S. 

Distribution géographique.—Labrève d'An
gola habi te u n e assez g r a n d e par t ie de l 'Afr ique 
occ iden ta l e . 

LA BRÈVE BRUYANTE — PITTA ST HE PITAN S. 

Die Làrmpitta. 

Caractères. — La brève b r u y a n t e a le dos et 
ailes d 'un beau ver t -ol ive; les épaules et les 
couver tures supér ieures de l'aile vert de g r i s ; 
la par t ie supér ieure de la tê te b run - roux , str iée 
de no i r ; la gorge , les orei l les et la n u q u e no i 
r e s ; la pa r t i e infér ieure du corps jaune-fauve, 
sauf deux taches contigufis, l 'une no i re , l ' au t re 
rouge-écar la te , qui occupen t le vent re et les t ec 
trices infér ieures de l 'aile ; la q u e u e , les sus-
caudales et les r émiges n o i r e s ; les q u a t r i è m e , 
c inqu i ème et s ixième pennes de la main m a r 
quées à la rac ine d 'une peti te t a che b l a n c h e ; 
l 'œil b r u n ; le bec b r u n foncé ; les pa t tes cou-
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L A B R È V E 

leur de chai r . Cet oiseau a u n e longueur to ta le 
de 20 cent . 

D i N t r i b a f i o n g é o g r a p h i q u e . — La brève 

bruyante hab i te la côte or ienta le de l 'Austral ie , 

ent re la baie de Macqua r i e et celle de Mori ton . 

M O - U I - N , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — Dans CCS 

dernières a n n é e s , on a publ ié que lques observa
tions au sujet de l 'hab i ta t ion , du genre de vie, 
des m œ u r s et des hab i tudes de ces oiseaux : nous 
les devons s u r t o u t à B e r n s t e i n , à J e r d o n et à W a l -
lace ; mais nos connaissances à ce sujet sont 
encore fort imparfa i tes . 

P r e s q u e toutes les brèves hab i ten t les forôts, 
et de préférence les endro i t s bu i s sonneux . Excep
t ionne l lement , q u e l q u e s - u n e s s 'établissent sur 
les versants rocheux des m o n t a g n e s , où ne pous
sent que que lques ra res bu issons . La p lupar t 
vivent dans les forôts vierges , à peu près i m p é 
nétrables p o u r l 'Européen : de là les difficultés 
que r encon t r en t et le chasseur et l 'observateur . 
« Pendan t l e sdeux mois que j ' a i passés à B o u r o u , 
dit W a l l a c e , m o n mei l leur chasseur a souvent 
vu des brèves , mais j ama i s il n ' a pu en t u e r u n e 
seule . Enfin, p e n d a n t une nu i t qu ' i l passa a u m i -
l i eude l a forêt, il parvint à en aba t t r e deux ; mais ce 
succès m e pr iva de ses services pour l o n g t e m p s : 
il s 'était blessé si g r i è v e m e n t dans les bu issons 
é p i n e u x , q u e de quinze jours il ne p u t plus 
chasse r . . . Ce ne fut qu 'à L o m b o k que j e pus ob
server et t ue r de sb rèves , une espèce y é tan t t r ès -
c o m m u n e dans les endroi t s s a b l o n n e u x , où ne 
croissent que de peti ts bu issons . J e consacrais à 
leur chasse une g rande par t ie de mes j o u r n é e s , et 
j ' a t t e n d a i s p a t i e m m e n t j u s q u ' à ce qu ' i l me fût 
possible de t i re r avec succès sur ces o iseaux. » 

Les brèves on t des a l lures t r è s -g rac ieuses . 
Wal lace avance qu 'e l les semblent ne j a m a i s se 
presser , ce qui veut dire sans doute qu 'el les ne 
volent que r a r e m e n t . Elles s a u t e n t sur le sol, en 
faisant de grands b o n d s , se p e r c h e n t de t e m p s 
à au t r e su r un t ronc d ' a rb re ou su r un buisson, 
et ne s 'envolent que q u a n d elles se voient p o u r 
suivies de t rès p r è s . 

D'après B e r n s t e i n , les brèves r e s semb len t un 
peu au r o u g e - g o r g e ; elles s au t en t en faisant de 
grands bonds , et , dès qu 'e l les s ' a r rê t en t , elles 
hochen t la queue . Elles a imen t à se p e r c h e r sur 
les objets un peu élevés, les p ie r res , les t roncs 
d 'arbres renversés , pour de là m i e u x voir les 
insectes qu 'el les poursu iven t en sau tan t . Elles 
ne se posent pas volontiers sur les a rb res , et res
ten t p r e s q u e tou jours près du sol. J e r d o n dit 
qu 'e l les volent ma l , et il croi t q u e les o u r a g a n s 
peuvent les enlever , les t r anspor t e r clans des en-

B R U Y A N T E . G9* 

droi ts où elles n 'a r r ivera ien t pas sans cela. Ainsi , 
elles appara i s sen t à Ka rna t i k au c o m m e n c e m e n t 
des cha leurs , à l ' époque des grands vents , e t , 
dans ces c i rcons tances , que lque t imides qu'elles 
soient d 'o rd ina i re , elles c h e r c h e n t un abr i dans 
les m a i s o n s , dans les cavernes isolées, et dans 
les au t re s bâ t imen t s qui peuven t l e u r fournir un 
refuge. La p r e m i è r e brève d u Bengale que vi t 
J e r d o n , s'était ainsi réfugiée dans l 'hôpi tal de 
Madras ; plus t a rd , il put s'en p r o c u r e r p lus ieurs 
dans les m ê m e s condi t ions . D 'ord ina i re , les b r è 
ves vivent solitaires ; ce n 'est qu ' excep t ionne l l e 
m e n t qu 'on en r encon t r e p lus ieurs r é u n i e s . 
J e rdon en vit un j o u r une b a n d e de t r e n t e - q u a t r e 
ind iv idus . 

L 'on en tend r a r e m e n t l eur voix ; mais cet te 
voix est si s ingul iè re , q u ' o n n e p e u t la confon
dre avec celle d ' a u c u n a u t r e oiseau. E l l e se 
compose , dit Wal lace , de deux notes sifflantes, 
l 'une brève , l ' au t re l ongue et suivant i m m é d i a 
t e m e n t la p r e m i è r e . Là où les brèves se sen ten t 
par fa i tement en sécur i t é , elles r épè ten t leur cri" 
tou tes les minu te s ou toutes les deux m i n u t e s . 
Quelques espèces on t un cri qui se compose de 
trois notes : a ins i , la brève du Bengale c r ie 
euiilsch eïa, la b rève b r u y a n t e want a watch. Les 
espèces ind iennes ne c h a n t e n t pas à p rop remen t 
par le r ; mais T h o m s o n vante le chan t de la brève 
d 'Angola . « Cet o iseau, di t - i l , est en telle es t ime 
chez les indigènes du bassin du T i m n e h , qu'i ls 
donnen t le n o m de pulih à leurs poè tes . » 

Les brèves se n o u r r i s s e n t ' d ' i n s e c t e s , de co
léoptères , de névrop lè res , de vers , et d 'aut res 
pet i ts a n i m a u x . L 'on a répé té souvent que les 
fourmis formaient leur p r inc ipa le n o u r r i t u r e ; ce
pendant Wal l ace dit en p rop res t e r m e s , n 'avoir 
j amais vu de ces oiseaux chasser les fourmis , et 
n 'avoir j ama i s trouvé de ces insectes dans l 'es
t o m a c de ceux qu'i l ouv r i t . Gould regarde 
c o m m e possible q u e les espèces aus t r a l i ennes 
mangen t des baies et des fruits, mais il n ' a a u 
cun fait positif à l ' appui de son opin ion . C o m m e 
les gr ives , les brèves p r e n n e n t l eu r n o u r r i t u r e à 
lerre ; c o m m e les cincles , elles en t ren t souvent 
dans l 'eau j u s q u ' a u - d e s s u s des tarses, p o u r y 
poursuivre leur pro ie . 

Tou tes les espèces de ce t te famille d o n t on 
connaî t le m o d e de r ep ro d u c t i o n , cons t ru i sen t 
leur nid sur le sol ou tout au moins à une faible 
hau t eu r . Bernstein en trouva un der r iè re u n 
amas de te r re ; il était formé de chaumes et de 
brindi l les l â c h e m e n t en t re lacés . S t r ange dit à 
Gould que tous les nids qu' i l a r encon t rés é ta ient 
près du sol, sur u n e souche de figuier : ils étaient 
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formés ex t é r i eu remen t de b ranches sèches , el ta
pissés à l ' in té r ieur de mousse , de feuilles et d 'é -
corces . J e r d o n examina un nid : il étai t composé 
en g r a n d e par t ie de racines et de liges flexibles, 
et lapissé de que lques poils. Les œufs , d 'après 
Bei ns le in , r ep ré sen t en t un ovale al longé, et sont 
d ' u n b l a n c é c l a t a n t . S t range e x a m i n a q u a t r e œ u f s , 
lesquels é taient j aunes , couverts de points i r r é 
guliers b r u n s et lie-de-vin foncé . Ceux q u e vit 
J e rdon é ta ient d ' un b lanc verdât re , m a r q u é s de 
q u e l q u e s taches rouges et b r u n foncé. On n e sait 
si le mâle pa r tage avec sa femelle les soins de l'in
cuba t ion , mais il t émoigne c o m m e elle aux pe
tits u n e g rande t end re s se , et c h e r c h e pa r la 
ruse à en éloigner les ennemis . 

chasse. — Hodgson dit de l 'espèce de brève 
qu i vit au Népau l , qu ' on la prend très-facile
men t , et Berns le in confirme p l e i n e m e n t cel te 
asser t ion. S t range a s su re q u e l'on peut a t t i re r 
j u squ ' à por tée de fusil l 'espèce aus t r a l i enne , en 
imi tan t son cri d 'appe l . Aux îles Aroui , les jeunes 
Papous chassent les brèves avec succès ; ils r a m 
p e n t en t re les buissons , et les tuen t ensui te avec 
l 'arc . Wallace fait r e m a r q u e r q u ' u n bon chas 
seur est avert i de l 'arr ivée des brèves pa r u n 

cer ta in b ru i s semen t des feuilles. On ne t a rde 
pas à ent revoir l 'oiseau au m o m e n t où un rayon 
de lumiè re vient le frapper. Si l'on s 'approche 
i m p r u d e m m e n t , il d i spara î t c o m m e un éclair . 
Une brève blessée t o m b e toujours su r le dos. 

Captivité. — Berns te in a observé des brèves 
capt ives. II en pri t deux vieilles dans u n rol le t , 
et les garda p e n d a n t assez long temps , M Les p r e 
miers j o u r s , d i t - i l , elles se m o n t r è r e n t c ra in l ives ; 
mais elles ne t a r d è r e n t pas à s 'hab i tue r à leur 
sor t , et au bout d 'une s e m a i n e , elles venaient 
déjà m a n g e r dans m a ma in . Elles a ima ien t su r 
tou t les petites sautere l les , les larves de fourmis , 
les t e rmi t e s . Elles f rappaient les p remiè res con
tre le sol, pour en dé tache r les pa t tes et les 
a i l e s ; elles t ou rna i en t et r e tou rna i en t dans l e u r 
bec le corps des insectes , j u squ ' à ce q u e la 
tête se t rouvâ t en avant . T o u t le j ou r , elles se 
tenaient sur le p lancher de leur cage, et ne 
mon ta i en t qu ' excep t ionne l l emen t à leur pe r 
choi r . J e crois qu ' i l ne serai t pas difficile d 'ha
bi tuer ces oiseaux à u n e au t re n o u r r i t u r e e t 
de les t r anspor te r en E u r o p e . Us deviendraient 1 

u n des plus beaux o r n e m e n t s des j a rd ins zoolo- 1 

giques . 

LES MYIOTHËRIDES — MY10THERAE. 

Die Ameisendrosseln, The Ani-Thrushes. 

« Un obstacle ina t t endu devait s 'être p résen té 
à la tête de n o t r e caravane ; elle avait fait h a l t e 
b r u s q u e m e n t . I nqu ie t , j ' a c c o u r u s ; mes c o m p a 
gnons étaient a r rê tés devant une bande b r u n e , 
de douze à seize pieds de large ; te l le était d u 
moins l ' apparence des t roupes ser rées de four
mis voyageuses qui t raversa ien t no t re c h e m i n . 
At t endre la fin de leur passage nous eût r e t e n u s 
t rop l o n g t e m p s ; nous t raversâmes leurs co lon
nes en cou ran t et en sau tan t , mais sans pouvoi r 
éviter les morsu res de ces insectes , qui cou
vraient nos j ambes j u s q u ' a u x genou* , sans q u e 
nous pussions nous en déba r r a s se r . Ces four
mis , don t pe rsonne n e sait n i d 'où elles vien
nen t ni où elles vont , a t t a q u e n t et renversent 
tout ce qui se t rouve su r leur passage ; mais elles 
on t aussi des e n n e m i s m o n s t r u e u x et a cha rnés , 
pa rmi lesquels les oiseaux t i e n n e n t le p remie r 
r a n g . » Cette ci tat ion de S c h o m b u r g k peut nous 
servir d ' in t roduct ion à l 'histoire de la famille 
qui va m a i n t e n a n t nous o c c u p e r . 

Caractères. — Les myiolhér idés forment u n e 
famille t rès-r iche en enres et en espèces, toutes 

p ropres à l 'Amér ique du Sud . Beaucoup de ces 
oiseaux r e s semblen t aux grives, d ' au t res rappe l 
lent les c h a n t e u r s p r o p r e m e n t d i t s , d ' au t res en 
core les p ies -gr iècbes . Mais ce qui caractér ise ce 
groupe , ce son t des ta r ses , qui s e m b l e n t dévelop
pés , di t le pr ince de W i e d , aux dépens des ai les. 
Le bec a une forme var iable : t an tô t il est épais , 
t an tô t é t roi t , t an tô t po in tu , tantôt à arê te é levée; 
r a r emen t , il est al longé ; le plus souvent , il est 
t r è s - c o u r t , droi t ou r e c o u r b é . Les ailes sont 
cour t e s et a r rond ies , les t ro i s i ème , q u a t r i è m e ou 
c i n q u i è m e rémiges é tant les plus longues . La 
q u e u e est longue chez cer ta ines espèces , cour te 
chez d ' au t res ; elle est t an tô t a r rond ie , tantôt 
t r o n q u é e à angle droi t . Les tarses sont forts, et 
de h a u t e u r m o y e n n e ; les doigts sont longs et 
minces , a rmés d 'ongles longs, faibles, r e s sem
blant parfois à des épe rons . Le p l u m a g e est m o u , 
orné de couleurs variées. 

Mœurs, habituAeset régime. — Au point de 

vue des m œ u r s et du genre de vie, les myio lhé 
r idés r e s semblen t b e a u c o u p aux p i t t i d é s ; que l 
q u e s - u n s c e p e n d a n t rappel len t les grives et les 
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cincles, d ' au t res les c h a n t e u r s . Us hab i ten t les 

grandes forêts des plaines , les régions buisson

neuses des s teppes ; mais ils évitent les mon ta 

gne- . Plus une forêt est é t endue , chaude et h u 

mide , p lus i l s y sont abondan t s . Quelques espèces 

arr ivent j u s q u ' a u voisinage des habi ta t ions , d 'au

tres s eu l emen t j u s q u ' a u bord des r o u t e s ; la 

p lupar t s e c a c h e n t d a n s l a p r o f o n d e u r d e s fourrés . 

T r è s - p e u d 'en t re eux se meuven t au mi l ieu 

des b r a n c h e s ; p resque tous s e m b l e n t a t tachés 

au sol. Ils volent ma l , et ne se servent de leurs 

ailes qu 'en dern iè re ressource ; quelques-uns 

paraissent m ê m e ne pas pouvoir s 'élever au-des

sus du sol, et, q u a n d le danger les presse, ils ne 

font que préc ip i te r leur course , à moins qu' i ls ne 

se tapissent cont re t e r re . Us couren t à mervei l le , 

r ivalisant sous ce rappor t avec n ' impor t e quel 

au t re oiseau. Un chien a de la peine à les suivre. 

Ils sau ten t faci lement de ter re sur un poin t élevé. 

C'est ainsi qu ' i l s p a r c o u r e n t de grandes é t endues 

de forêts. Us n ' émig ren t pas à des époques 

fixes, mais ils sont con t inue l l emen t en voyage. 

Ce n 'est q u e dans la saison des a m o u r s qu ' i l s d e 

m e u r e n t p o u r que lque t e m p s dans une local i té . 

La voix des myio thér idés varie beaucoup . 

Quelques-uns poussen t u n e sorte de g r o g n e m e n t ; 

d 'aut res poussent un sifi lement redoublé ; d 'au

t res gazouil lent : il en est enfin qui font e n t e n d r e 

u n e espèce de chan t . Beaucoup son t s i lencieux. 

On m a n q u e , d 'a i l leurs , d 'observat ions plus c o m 

plètes à ce sujet. 

Us se nour r i ssen t s u r t o u t d ' insec tes , mais sans 

dédaigner pour cela les subs tances végétales, 

c o m m e nous l ' apprend Kitt l i lz. Ils r amassen t 

les insectes sur le sol, à la façon des grives, en 

r e t o u r n a n t les feuilles sèches ; que lques -uns grat

tent la t e r re , c o m m e les pou les . Us a i m e n t les 

fourmis , sans qu 'on puisse dire qu 'e l les c o m p o 

sent leur a l imen t p r i nc ipa l ; elles seraient plutôt 

pour eux une friandise. 

D'après Ménét r ie r , les myio thé r idés n i chen t 

dans la saison qu i , dans leur pa t r ie , cor respond 

au p r i n t e m p s ; ils déposent sur le sol , dans une 

légère excavat ion, deux ou trois œufs b l a n c h â 

t res , à points rougeâ t res . Les j e u n e s qu i t t en t le 

nid peu après l eur naissance et suivent leur m è r e . 

Il nous suffira de faire l 'his toire de q u e l q u e s -

uns des genres dont cet te famille se compose . 

L E S F O U R M I L I E R S — FORMIC1VOEA. 

Die Ameisenfresser, The Ant-Ealers. 

C a r a c t è r e s . — L e fourmiliers ont un bec droi t , 

assez fort, p resque conii jue, à poin te r e c o u r b é e . 

et précédée d 'une peti te é c h a n c r u r e ; des tarses 

hau ts et for ts ; des doigts épais , m é d i o c r e m e n t 

l o n g s ; des ongles assez cour t s et recourbés ; des 

ailes de m o y e n n e longueur , ob tuses , l aqua t r i è rne 

rémige é tant la plus l ongue ; une queue assez 

longue et a r rond ie . 

LE FOURMI LIER DOMICELI.E — FOIIMICIVOIIA 
(PVBWLENA, DOMICELLA. 

Dus Feuerauge, The Fire-Ei/e. 

Caractères. — Cette espèce a 19 cen t , de long 

et 25cen t , d ' enve rgu re ; l ' a i l e p l i é e m e s u r e 8 c e n t . , 

et la queue 7 . Le mâle a le b ec , les pattes et la 

majeure par t ie du p l u m a g e noi rs , les petite-; cou

ver tures de l'aile les plus a n t é r i e u r e s b lanches et 

les grandes bordées de b l a n c ; l 'œil r o u g e de-feu 

foncé, d 'où le n o m vulgai re à'œil-en-feu donné à 

l 'o : seau. 

La femelle est b run-o l ive ; elle a la gorge et la 

n u q u e j a u n e clair . 

Distribution géographique. — Ce fourmil ier 

n 'es t pas ra re dans tou tes les forêts du Brésil, et 

on le t rouve sur tou t dans les buissons des par t ies 

les plus touffues et les p lus obscures . Son œ i ' 

rouge de feu t ranche vivement s u r le noir de son 

p lumage , et le fait r e m a r q u e r faci lement . 

Mœurs, habitudes et régime. — Sa VOIX est 

u n gazoui l lement sifflant. Kittlilz nous apprend 
que ce bel oiseau est un a r d e n t chasseur de four
mis . « J e r e n c o n t r a i , d i t - i l , dans un fourré une 
b a n d e é n o r m e de g r a n d e s fourmis noi res , très-
o c c u p é e s à dévorer des débr is de tiges de b a m 
bous , tandis que des œiU-en-feu mâles et femelles 
les chassa ien t avec a r d e u r . Quelque g r a n d e que 
soit la t imidi té innée de ces oiseaux, leur gour
mandise l ' empor ta i t encore sur elle, et m ê m e les 
coups de fusil ne les effrayaient que p o u r un ins
tant. J e pus les t i rer six fois de sui te . A ma 
grande surpr i se , j e ne t rouvai dans l ' e s tomac de 
ceux que j ' aba t t i s ainsi que des res tes de s a u t e 
rel les et d 'aut res insectes semblables . Il semble 
donc que , pour ces oiseaux, les fourmis soient 
une friandise p lu tô t qu ' une n o u r r i l u r e habi 
tue l le . » 

D 'au t res na tura l i s tes pa r l en t dans les m ê m e s 
t e rmes de la passion qu ' a cet oiseau p o u r les 
fourmis . T o u s assuren t q u ' o n peu t se le p r o c u r e r 
a i s émen t ; très-défiant d 'o rd ina i re , il n e voit plus 
de danger lorsqu' i l est après une b a n d e de four
mis voyageuses. Ce qui est plus difficile, c'est de 
ramasser son gibier sans ê t re blessé p a r l e s four
mis ; Kitt l i tz, par exemple , en fut m o r d u d 'une 
façon c rue l l e . 
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L E S G R A L L A I B E S — GRALLARIA. 

Die Ameisenkônige, The Anl-Kings. 

Caractères. — Les gral laires ont u n bec as*ez 
épais, p lus cour t que la tê te , u n peu plus h a u t 
que la rge , c o m p r i m é vers la po in te , à arê te légè
r e m e n t r ecou rbée , à pointe c rochue , p récédée 
d 'une légère é c h a n c r u r e ; des ailes cour tes , a r r o n 
dies, a t te ignant à peine la base de la q u e u e , sur
ob tuses , la c i n q u i è m e r émige é tant la p lus lon
gue ; u n e q u e u e excess ivement c o u r t e ; des tarses 
très-élevés, g rê les ; des doigts r e l a t i vemen t cour ts 
et minces , et des ongles , les an té r ieurs sur tou t , 
t r è s - c o u r t s et l égè remen t r e c o u r b é s . 

LE GRALLAIRE ROI — GRALLAR1A 11EX. 

Der Ameisenkonig, The Ant-King. 

Caractères. — Le gral la i re roi est b r u n , à ta
ches c la i res , formées par les t iges des pet i tes p l u 
m e s ; les couver tures supér ieures de l'aile t i ren t 
sur le r o u g e ; les rémiges sont d 'un b r u n noi r , 
avec les barbes ex ternes d 'un roux de rou i l l e ; il 
en est de m ê m e des rec t r i ces ; il a les lo rums , les 
joues , une raie qui du m e n t o n descend sur la 
gorge d 'un blanc j a u n â t r e ; le ven t re et la po i 
t r ine d 'un b r u n - j a u n e clair ; l 'œil gris b r u n ; le 
bec no i râ t re , à bords d 'un blanc rougeâ t r e ; les 
pat tes g r i s - roux . Cet oiseau a 22 cent , de long ; 
l'aile pliée mesu re 11 cen t . , la queue et les 
tarses 3 . 

Distribution géographique. — Le grallaire 

roi se t rouve dans tou tes les épaisses forêts de la 

côte d u Brésil, j u s q u ' e n Colombie . C'est à Bel-

monte q u e le pr ince de W i e d se p rocu ra le p r e 

mier individu de cet te espèce : un de ses chas 

seurs Botocouclos le tua d 'une floche. 

Mo-urs, habitudes et régime. — Sans ê t r e 
r a r e , cet oiseau est difficile à apercevoir , car il ne 
se t ient que dans les buissons les plus touffus, et 
n e se laisse pas app roche r à por tée de fusil. 

On a dit que de tous les myio thé r idés , ce gral
laire étai t le seul qui pe rchâ t , de là le n o m de roi 
qui lui a été donné ; mais ce n 'es t là q u ' u n e fable, 
d 'après le pr ince de W i e d . 

Au dire de Burmeis t e r , cet oiseau s'éveille de 
b o n n e h e u r e ; au c répuscu le , q u a n d tout se ta i t 
encore , on entend son cri d 'appel , consis tant en 
un sifflement pe rçan t , qui ressemble au cri des ti-
namous . D'après les récits des Botocoudos , il n i 
che à t e r r e , et pond des œufs d ' un vert b l e u â t r e . 

L E S M É G A L O N Y X — PTEMOPTOCIJUS. 

Die Rallenschlû/ifer. 

Cabanis a réun i les oiseaux don t nous allons 

nous o c c u p e r aux m é n u r e s , p o u r en faire une 

famille à p a r t ; mais tous les voyageurs qui ont 

observé les mégalonix dans leur pa t r ie , les clas

sent pa rmi les myio thé r idés , et nous suivrons 

leur exemple . 

Caractères. — Les mégalonyx ont un bec plus 

cour t ou aussi long que la tê te , d ro i t , con ique , 

robus te , à mand ibu le supé r i eu re e n t a m a n t les 

p lumes du front et dilatée vers le mil ieu ; des ai

les assez cour tes , a t t e ignant à peine le c roupion , 

surobtuses , les s ixième, s ep t i ème ,hu i t i ème et neu

vième rémiges é t an t égales et les plus longues 

une q u e u e médiocre , a r rondie , à rec t r ices fai

b l e s ; des tarses re la t ivement puissants , des doigts 

épais , p r e s q u e égaux et des ongles g rands , forts, 

t r è s -peu r e c o u r b é s , c o m p r i m é s , convexes en 

dessus , concaves en dessous , et à pointe u s é e . 

LE MÉGALONYX MÉGAPODE — PTEROPTOC1IUS 
MEGAPODIVS. 

Der Tapacolo, The Tapacolo. 

Caractères.—Cette espèce (fîgAS'->) que les Chi
liens appel lent tapacolo, est des plus r emarquab les . 
Elle a le dos b run-o l ive , le c roup ion rougeâ t r e , 
à raies b lanches , la po i t r ine d ' un b run roux, le 
ventre b l a n c h â t r e , à raies t ransversales foncées, 
la gorge , les côtés du cou et le dessus de l'œil 
b l a n c s ; les rec t r ices b r u n e s ; les rémiges bordées 
de b r u n roux . 

Slieurs, habitudes et régime. — NOUS s o m 
mes loin de conna î t re c o m p l è t e m e n t le genre de 
vie de cet oiseau e t de ses c o n g é n è r e s . KiUlilz, 
qu i le découvr i t aux environs de Valparaiso, le 
cons idère , et avec ra ison, c o m m e un des oiseaux 
les plus ca rac té r i s t iques d u pays. « Quelque 
caché que se t i enne d 'ordinai re cet an imal , di t -
il, l 'observateur at tentif r e m a r q u e r a facilement 
sa présence su r les versants de montagnes 
couver ts d 'une espèce par t i cu l iè re de roseaux ; 
car son oreille sera frappée par sa voix s ingu
lière, ses notes cr ia rdes et ronflantes , qu i se sui
vent , en devenant toujours plus basses. Le ta
pacolo et ses congénè res causent souvent la 
plus grande surpr i se , lo rsque , sor tant b r u s q u e 
ment d ' u n buisson, ils s 'a ident dans leur course 
rapide de leurs cour tes ailes, peu failes pour u n 
vol sou t enu , et qu ' i l s p r e n n e n t posit ion un ins
tant sur u n e b ranche , où ils ont sauté d 'un seul 
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t o n d . C'est en faisant un nouveau b o n d qu ' i ls 
r egagnen t le sol. n 

K De tous les oiseaux de Ghiloë, dit Darwin , 
deuxpteroptochus sont bien les plus cur ieux. L ' u n , 
que les habi tan ts appel len t turco, (c 'est le tapa

culo) n 'es t pas r a r e . Il vit sur le sol, caché par 
les bu issons qui couvren t çà et là les coll ines 
ar ides. On le voit souvent , la q u e u e relevée, 
cour i r avec rapidi té d 'un buisson à l ' au t re . Il 
ne faut pas un g rand effort d ' imagina t ion p o u r 
adme t t r e que cet oiseau a hon te de l u i - m ê m e , 
qu' i l a conscience de son a p p a r e n c e r id icu le . A 
le voir pour la p r e m i è r e fois, on croirai t avoir 
devant soi un oiseau mal empai l lé , r edevenu 
vivant et échappé de q u e l q u e col lect ion. On ne 
peut p re sque pas lui faire p r end re sa volée. Il 
ne cour t p a s ; il sau te . Les notes qu' i l fait en
t e n d r e sont aussi ex t r ao rd ina i r e s que l 'est son 
ex té r ieur . Il n iche dans u n e cavité assez p ro 
fonde, sous la t e r r e . J ' en ai d isséqué p lus ieurs . 
Leur e s tomac , t r ès -muscu leux , renfermai t des 
coléoptères , des fibres végétales e t des cai l loux. 
Par la longueur des pa t tes , leur forme, l 'oper
cule cu tané qui recouvre les nar ines , il é t ab l i t en 
que lque sorte la t rans i t ion entre les grives et les 
gall inacés. 

« La seconde espèce, que l 'on appelle tapacolo 

• BUF-IIM. 

(ptcroptochus albicollis), est très-voisine de cel le-
c i . On lui a d o n n é avec raison son n o m ind igène 
(tapacolo,qui veut dire : cache ton der r iè re) , car 
l 'oiseau t i en t toujours sa q u e u e plus que re levée , 
c 'est-à-dire renversée vers la tê te . Cet oiseau 
est t rès c o m m u n ; il vit dans les haies e t les 
buissons épais , sur les collines désertes, là où 
a u c u n a u t r e oiseau p re sque ne t rouve à subsis
ter . Il est ca rac té r i s t ique p o u r la faune de l'île 
de Chi loé. II p rend sa nou r r i t u r e c o m m e le 
t u r c o ; c o m m e lui , il saute r a p i d e m e n t d 'un 
buisson à l ' au t re , se cache , ne s 'envole pas vo
lon t i e r s ; mais son apparence est moins r id icu le . 
Le tapacolo est r u s é . L 'elfraie- t -on, il d e m e u r e 
immob i l e sous u n bu isson , puis che rche à se 
glisser s i l enc ieusement du côté opposé à celui 
qui est m e n a c é . Il est vif et fait b e a u c o u p de 
b r u i t ; sa voix est t rès-variée et t r è s - s ingu l i è re . 
Il a certains sons qui rappel len t le r o u c o u l e m e n t 
de la tour te re l le , d ' au t r e s le m u r m u r e de l ' eau ; 
il en est enfin qui ne peuvent ê t r e c o m p a r é s à 
r ien. Les gens du pays disent qu ' i l change son 
cri t rois fois pa r a n , p r o b a b l e m e n t suivant les 
saisons. Il est assez s ingul ier q u e Molina, qu i a 
décr i t e x a c t e m e n t les mammifè re s et les oiseaux 
de Chi loè, n'ait pas fait ment ion de cet an imal , a 

« A Chiloë et à Choncos , dit encore Darwin , 
III — 299 
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d a n s un au t r e passage , hab i t en t deux oiseaux, 

qu i ont b e a u c o u p de ressemblance avec le turca 

et le tapacolo. L 'un est appelé par les ind igènes | 

cheucau. Il se t rouve dans les endroi t s les plus 

ar ides et les plus écartés des forêts h u m i d e s . 

Parfois , il est impossible de l 'apercevoir , que l 

q u e a t tent i f que l 'on soit ; e t cependan t on 

e n t e n d sa voix tou t p rès de soi . D 'aut res fois, 

q u a n d on res te s i lencieux et i m m o b i l e , il s 'ap

p r o c h e j u squ ' à que lques pieds de l 'observa teur . 

II saut i l le , e m p r e s s é , au mi l i eu des roseaux et 

des b r anches , la q u e u e re levée. Son e s t o m a c , à 

paro is for tement m u s c u l e u s e s , r en fe rme des se

m e n c e s d u r e s , des fibres végéta les , des bour

geons , mêlés à de pet i ts cai l loux. Les hab i tan t s 

de Chiloë on t u n e t e r r e u r supers t i t i euse du 

c h e u c a u , à cause de sa voix é t range ; ils lui d is 

t i n g u e n t t rois c r i s : l ' un , chiduco, s ignal de 

b o n h e u r ; l ' au t r e , huidreu, présage de m a l h e u r ; 

et un t rois ième que j ' a i oubl ié . Ces mots sont 

l ' imi ta l ion des cris , et les indigènes se gu iden t 

dans p re sque toutes leurs act ions d 'après ces 

présages . Mais il faut avouer qu ' i ls on t fait choix, 

p o u r leur p rophè t e , d ' une s ingul ière c r é a t u r e , 

i v Une espèce voisine (hylactes Tarniî) est a p 

pelée gid gid pa r les ind igènes , oiseau aboyeur 
par les Angla i s . Ce de rn i e r n o m est par fa i t ement 
choisi ; on croi ra i t , en effet, à l ' en tendre , qu 'un 
chien aboie dans la forêt. Souven t on en tend ces 
a b o i e m e n t s tout près de soi, et on c h e r c h e , mais 
en vain , à découvr i r l 'o iseau, tandis q u e dans 
d ' au t r e s c i rcons tances , il s ' approche sans au
c u n e c r a in t e . Ces oiseaux n i chen t sur les bois 
en décompos i t ion , un peu au-dessus du sol. » 

« Cet oiseau, di t Burmc i s t e r en par lan t d ' une 
espèce de ce genre , cause une vive impress ion à 
celui qu i l 'aperçoi t p o u r la p r e m i è r e fois; c'est 
un des plus beaux spectacles q u e l 'on puisse 
con temple r , p o u r peu q u e l 'on s ' intéresse aux 
hab i t an t s ailés des con t rées qu 'on p a r c o u r t ; 
c 'est d 'a i l leurs la seule d is t rac t ion q u e puisse 
avoir celui qui t raverse les p a m p a s déser tes . 

<i Les méga lonyx c o u r e n t t rès-vi te , ils ne 
volent q u e r a r e m e n t ; ils se cachen t sous les 
buissons , p o u r r e p r e n d r e leur course , p lu tô t q u e 
de c h e r c h e r à se sauver en volant. Une espèce 
h u p p é e , lo rsqu 'e l le cour t , relève sa h u p p e et sa 
queue ; elle ressemble alors à un pet i t coq, aussi 
le vulgaire l 'appel le- t - i l gallito. » 

L E S i l J É J V U R I D É S — MENERA!. 

Die Leierschwânze, the Lyre-Birds. 

De tous les oiseaux de la Nouvel le -Hol lande , 
a u c u n , j e crois , n'a j e t é plus de diss idences 
p a r m i les na tura l i s tes classificateurs,que/ 'oîseaw-
lyre, type de cet te famil le . C'est un de ces ê t res qu i 
ne cadren t dans a u c u n sys tème, et don t il est diffi
cile de dé t e rmine r la p lace . Autrefois , sa taille e t 
la forme de sa q u e u e le faisaient r anger p a r m i les 
faisans; on le m e t a u j o u r d ' h u i p a r m i les c h a n 
t eu r s , don t il se r a p p r o c h e par son organ isa t ion 
au tan t q u e par ses m œ u r s . Mais les opinions ne 
sont pas encore u n a n i m e s sur ce point . Tous les 
natura l i s tes qu i ont observé cet oiseau en vie, 
en font un chan t eu r ; Eyton, un anatomisLe des 
plus d is t ingués , a cons ta té , chez lui , la présence 
des muscles la ryngiens . Cependan t Cabanis est 
d 'un au t r e avis : « D'après les carac tè res exté
r ieurs de la ly re , d i t - i l , il est impossible que son 
appare i l laryngien soit cons t ru i t sur le m ê m e 
type q u e celui des oiseaux c h a n t e u r s ; et il faut 
récuser les conclusions t irées de l ' é tude ana to -
mique de cet o i seau . » 

1 Nous ne voulons pas e n t r e r plus avant dans 

cet te discuss ion, et n o u s r e g a r d e r o n s l 'oiseau 
don t nous al lons par le r c o m m e un c h a n t e u r . II 
a , en effet, le genre d é v i e des aut res oiseaux qui 
appar t i ennen t à ce t te division, et il sait faire un 
bon usage de son appare i l voca l . 

C a r a c t è r e s . — Les m é n u r i d é s ont le corps 

élancé, le cou de m o y e n n e l o n g u e u r , ma i s bien 
dé t aché ; la tôle g r a n d e , b ien conformée ; un 
espace n u a u t o u r des yeux ; les ailes cour tes ; des 
tarses scutel tés en avant et en a r r i è re ; et, ce 
qui les ca rac té r i se pa r -des sus tou t , une q u e u e 
l ongue , formée en g rande pa r t i e de rec t r ices 
d é c o m p o s é e s . 

Cette famille repose u n i q u e m e n t s u r le genre 
su ivant . 

L E S M É N U R E S — MENERA. 

Die Leierschwânze, the Lyre-Birds. 

Caractères. — I n d é p e n d a m m e n t des a t t r i 
bu t s qui d is t inguent la famille, les m é n u r e s sont 
enco re caractér isés par un bec r o b u s t e , .plus 
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large que h a u t à la base , fa ib lement a r q u é , à 

mandibu le supér ieure plus longue que l ' infé

r ieure et é c h a n c i é e à la po in t e ; des nar ines o u 

vertes au mil ieu du bec , g randes , ovales, à moi

tié fermées par une m e m b r a n e ; des tarses grê les , 

deux fois longs c o m m e le doig t du mil ieu ; des 

doigts an t é r i eu r s p resque égaux , l ' externe et le 

médian soudés j u squ ' à l ' ex t rémi té de la p r e 

mière p h a l a n g e ; des ongles g rands , robus tes , 

m é d i o c r e m e n t r e c o u r b é s , mousses , celui du 

pouce aussi long que le do ig t ; des ailes t rès-

concaves , s u r o b t u s e s , les sixième, s e p t i è m e , 

hu i t i ème et neuv ième rémiges é tant les plus 

longues, et égales en t re e l l e s ; u n e queue t r è s -

longue , formée de seize rec t r ices chez le mâle ; 

deux médianes t rès-é t ro i tes , à barbes cour tes et 

se r rées , six in te rmédia i res de c h a q u e côté , à 

barbes t rès - longues et t rès -écar tées , c o m m e 

d a n s les pa ru re s d e ce r ta ins hé rons ; deux 

ex te rnes , une de c h a q u e côté , recourbées en S, 

à ba rbes ser rées mais d ' inégale l o n g u e u r ; les 

externes é t ro i tes , les in te rnes t rès - la rges . Celte 

forme par t icu l iè re de la queue ne s 'observe que 

chez le mâle , la q u e u e de la femelle n ' é t an t for

m é e que de douze pennes t ronquées et de for. 

me o rd ina i r e . Le p l u m a g e est lâche et abon 

dan t , et les p l u m e s de la tê te s 'a l longent en 

h u p p e . 

LE MENURE SUPERBE — MENU RA SUPERS t. 

Der Leierschwam, tht Lyre-Dird. 

Caractères. — Le m é n u r e superbe ou s imple
ment la lyre, l'oiseau-lyre (Pl . XVIII), est d 'un gris-
b run foncé, à reflets rougeâ t re s sur le c r o u p i o n ; 
la gorge est rouge ; le ven t re d ' un gr i s -cendré 
b r u n â t r e ; les rémiges secondaires et les barbes 
ex te rnes des au t re s rémiges s o n t b r u n - r o u g e ; la 
q u e u e est d ' un b run noir à la-face supé r i eu re , 
d 'un gris d ' a rgen t à Iaface infér ieure ; les barbes 
in ternes des deux rec t r ices recourbées sont d 'un 
gris foncé; leur poin te e s t n o i r e , f r a n g é e d e b l a n c ; 
leurs barbes in ternes sont a l t e r n a t i v e m e n t rayées 
de b r u n noir et de roux de r o u i l l e ; les rec t r ices 
méd ianes sont grises, les a u t r e s no i res . Le mâle 
a une longueu r de 1 B , 0 5 su r lesquels 60 cent , 
a p p a r t i e n n e n t à la queue . 

La femelle n ' a qu ' env i ron 80 cen t , de lon
g u e u r , sur lesquels 27 cent , appa r t i ennen t aux 
deux rec t r i ces médianes . Sou p l u m a g e est d 'un 
b run sale, t i r a n t au gris sous le vent re . Les jeu
nes lui ressemblent j u squ ' à la p r e m i è r e m u e . 

Distribution géographinue. — Cette espèce 

habi le la Nouvelle-Galles du Sud , la baie de Mo-

r i ton fo rmant la l imi te est, P o r t - P h i l i p p e la l i 

mi te sud -oues t de son aire de dispersion. A la 

t e r r e de Victoria et dans Test de la Nouvelle-

Hol lande; hab i t en t deux espèces voisines (we-

nura Victoria? et menura Alberti) qu i ont les m ê 

mes m œ u r s , le m ê m e genre de vie q u e le mé

n u r e supe rbe . 

Mœurs, habitudes et régime.— Gould e t 

J . V e r r e a u x nous on t donné des détails p ré 
cis sur le genre de vie du m é n u r e s u p e r b e , e t , 
plus r é c e m m e n t , Becker nous a fait conna î t r e son 
m o d e de rep roduc t ion . 

Cet oiseau se t ient dans les buissons , au voisi
nage de la côte, c o m m e sur les versants des mon
tagnes . Il y est m ô m e c o m m u n à cer ta ins e n 
droi ts ; cependan t , il est difficile de l 'observer 
et plus e n c o r e de le t u e r . Le m é n u r e supe rbe 
r e c h e r c h e , en effet, les collines et les roche r s cou-

j verts de forêts épaisses . Tous les voyageurs et 
les chasseurs s ' accordent à r e g a r d e r les endro i t s 
où il se t ient c o m m e impra t i cab les , et ils se 
p la ignent moins des obstacles causés par la forêt 
que de ceux p r o v e n a n t de la n a t u r e du sol P a r 
cour i r ces mon tagnes , dit un chasseur , est chose 
non-seu lement difficile, mais encore fort d an g e 
r euse .Les crevasses e l l e sp r éc ip i ce s son t couve r t s 
de substances végétales à demi pour r i e s , où Ton 
enfonce j u s q u ' a u genou , c o m m e dans la ne ige . 
Un seul faux pas , et T h o m m e d i s p a r a î t , su spendu 
en t r e deux parois de r o c h e r s ; h e u r e u x , s'il peu t 
faire usage de ses a r m e s , et , en se b r û l a n t la cer 
velle, se délivrer de t rop longues t o r t u r e s ; car il 
n e faut po in t espérer de secours . Dans ces en
d r o i t s , on e n t e n d pa r tou t la voix du m é n u r e . 
mais sans parveni r à le voir . Gould d e m e u r a des 
jou r s ent iers dans les buissons habi tés par ces 
oiseaux ; de tous côtés re tent issa i t l eur voix 
claire et p e r ç a n t e , mais ce ne fut q u ' à force de 

j persévérance et de p r u d e n c e , qu ' i l finit enfin 

I pa r en apercevoi r u n . 

| La difficulté que Ton r e n c o n t r e à s ' approcher 
de cet oiseau exp l ique c o m m e n t , ma lg ré tous 
les réci ts de chasses , toutes les re la t ions de voya
ges , nous s o m m e s e n c o r e si peu au cou ran t de 
ses m œ u r s et de ses h a b i t u d e s . Tous les obser 
va teurs s ' accorden t à d i re que l 'oiseau lyre 
passe la plus g r a n d e par t ie de sa vie à terre et 
n e vole q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t . C'est en c o u 
ran t qu' i l p a r c o u r t les forêts, qu' i l g r impe le 
long des paro is rocheuses e sca rpées ; c'est en 
sau tan t , qu ' i l s 'élève b r u s q u e m e n t j u squ ' à u n e 
h a u t e u r de 3 m è t r e s et p l u s , qu ' i l a t t e in t la 
po in te d 'un roche r . Il ne se sert de ses ailes q u e 
quand il veut visi ter le fond d 'un ravin . 
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Sa p r u d e n c e à l 'égard des au t res a n i m a u x est 
e x t r ê m e ; mais c'est l ' h o m m e su r tou t qu ' i l fuit 
e t évite. J ama i s il ne se r éun i t à ses semblab les : 
on ne le r encon t r e o rd ina i r emen t q u e par pa i 
r e s ; q u a n d deux mâles ar r ivent en p résence l 'un 
de l 'aut re , ils s ' a t t aquen t i m m é d i a t e m e n t , et se 
l ivrent des combats a c h a r n é s . Quand il cour t , le 
m é n u r e supe rbe t ien t , c o m m e le faisan, le corps 
a l longé , la t ê te p e n c h é e en avant , la q u e u e fer
m é e et hor izonta le . C'est pa r t i cu l i è r emen t le 
mat in e t le soir qu ' i l m o n t r e le p lus d 'act ivi té . 

P e n d a n t la saison des a m o u r s , on le voit au 
mil ieu de la j o u r n é e , à de ce r t a ines places qu ' i l 
affectionne ; il y cons t ru i t un p e t i t a m a s d e te r re , 
su r l eque l il se t i en t la q u e u e re levée e t é ta lée , 
et e x p r i m a n t par ses chan t s tous les s en t imen t s 
qui l ' an iment . Sa voix est t rès-f lexible, son cri 
d 'appel est fort et p e r ç a n t ; son chan t varie su i 
vant les locali tés, car il se c o m p o s e de no t e s qui 
lui sont par t icu l iè res et de notes e m p r u n t é e s à 
divers au t res oiseaux. Le chant p r o p r e a que l 
q u e chose de la voix du ven t r i loque , et on ne 
l ' en tend qu 'à une très-faible d i s t ance . Il e s t e o m -
posé de phrases décousues , mais lancées vive
m e n t , et se t e r m i n a n t d 'o rd ina i r e p a r u n e note 
basse et ronf lan te . 

n Cet oiseau, di t Eecke r , a le t a len t d ' imi ta 
t ion développé au plus h a u t deg ré . Dans la p r o 
vince de S ipps , sur le versant sud des Alpes aus 
t ra l i ennes , se t rouvai t u n e scierie m é c a n i q u e . Là, 
les d i m a n c h e s , quand t o u t t ravai l é ta i t su spendu , 
on en tenda i t au loin, dans la forêt , l ' abo iemen t 
d 'un ch ien , le r i re d 'un h o m m e , le chan t de di
vers oiseaux, les p l eu r s des enfants , le b r u i t de 
la s c i e ; et tous ces b ru i t s , tous ces sons prove
na ien t d 'un seul o i seau- ly re , qu i avait établi son 
domic i le non loin de la scierie. Au t e m p s des 
a m o u r s , le m é n u r e supe rbe devient e n c o r e plus 
imi ta t eu r : c o m m e le m o q u e u r de l 'Amér ique 
du Nord , il r emp lace à lui seul une b a n d e e n 
t ière d 'o iseaux c h a n t e u r s . 

Le m é n u r e supe rbe se n o u r r i t su r tou t de vers 
et d ' i n s e c t e s . Gould t rouva dans l ' e s tomac des 
individus qu ' i l ouvr i t des myr iapodes , des co
léoptères et des escargots . 

D 'après Becker , la saison des a m o u r s t o m b e 
au mois d 'août . 

Le m é n u r e cons t ru i t son nid au mil ieu des 
bu i s sons , su r les pen te s des ravins les p lus pro
fonds, les plus escarpés , qu ' i l t rouve en a b o n 
dance dans les mon tagnes ou à l e u r pied, au 
mi l ieu des m é a n d r e s des cour s d ' eau . 

Il y che rche les j eunes a rbres qui sont serrés les 
uns contre les au t res et don t les t roncs en t re lacés 

fo rment c o m m e u n e sor te d ' en t o n n o i r , et c'est 
là qu'i l n i che , à 3û ou 60 cen t , au -des sus du 
sol. Parfois il é tabl i t son nid dans le c reux d 'un 
t ronc d ' a rb re ou sur u n e fougère peu élevée. Ce 
nid a 50 cent , de d i amè t re et envi ron 14 cent , de 
h a u t e u r . Sa base est formée d ' une couche de 
grosses rami l l es , de m o r c e a u x de bois, etc . L e 
nid p r o p r e m e n t di t est cons t ru i t avec des rac i 
nes fines et flexibles, e t tapissé i n t é r i e u r e m e n t 
de p l u m e s t rès-dé l ica tes ; la moi t i é supé r i eu re 
ne fait pas corps avec l ' in fé r ieure et s 'en laisse 
fac i lement d é t a c h e r ; elle est formée d 'he rbes , de 
mousse s , de fougères , de m o n c e a u x de bois , et 
couvre tou te la cons t ruc t ion c o m m e u n to i t . 
De loin, un pare i l nid ressemble à un amas d 'her
bes et de b r a n c h e s sèches , d 'environ 1 m è t r e de 
h a u t e u r et de l a r g e u r . L 'ouverLure est l a t é 
rale, et c'est par ce t te o u v e r t u r e q u ' e n t r e la fe
mel le , en m a r c h a n t à r ecu lons , la q u e u e renver 
sée sur le dos. 

L 'oiseau-lyre ne n iche q u ' u n e fois par an , et 
ne pond q u ' u n seul œuf, qui r essemble à celui 
d ' u n c a n a r d . Cet œuf est d 'un gr i s -cendré c la i r , 
s emé de po in t s d 'un b r u n foncé . De la forme du 
nid, on peu t conc lu re que la femelle seule couve . 
On ne conna î t pas la d u r é e de l ' incubat ion ; on sai t 
seu lement q u e l 'éclosinn a lieu au c o m m e n c e 
men t de s e p t e m b r e . Becke r observa un j e u n e 
nouve l lement é c l o s ; il étai t p r e s q u e e n t i è r e m e n t 
nu et n e por ta i t que que lques append ices ép a r s 
sur le corps , no i r s et p l u s semblab les à des poi ls 
qu 'à des p l u m e s ; le mi l ieu de la t ê te et celui du 
dos é ta ient les par t ies les plus couver tes , les ailes 
et les pa t tes celles qui l 'é taient le m o i n s . La peau 
était d 'un gris j a u n â t r e , le b e c n o i r , les pa t tes 
d ' u n g r i s - j a u n â t r e foncé. Les j eu n es na issent les 
yeux fe rmés . 

D'après le m ê m e a u t e u r , on p r i t un j e u n e me
n t i r a F î 'e fonee ,ur ipeup]usâgé. Il était déjà d'assez 
forte taille, et avait la tê te et le dos couver ts de 
duve t ; les p lumes des ailes et de la queue c o m 
mença ien t à se m o n t r e r . Lorsqu 'on s'en e m p a r a , 
il poussa u n cri , qui a t t i ra aussi tôt la m è r e . 
Celle-ci accouru t , sans r ien m a r q u e r de sa t imi 
dité hab i tue l l e ; s ' approcha à que lques pas du 
chasseur , en ba t t an t des a i les ; elle courai t d é c o t e 
et d ' au t re , et che rcha i t à dél ivrer son pet i t . U n 
coup de fusil la tua, et auss i tô t le pe t i t cessa d e 
cr ie r . Re la t ivement à sa tai l le , il é ta i t encore fort 
imparfai t . Quoique ses pa t tes fussent déjà assez 
grandes , sa d é m a r c h e avait que lque chose de t rès-
maladroi t ; il se levait l o u r d e m e n t , coura i t , 
mais t omba i t souvent . La c h a l e u r l ' a t t i r a i t ; il 
che rcha i t toujours à s ' approcher du feu du cam-
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p e m e n t . Il cr iai t s o u v e n t : tsching, tsching; lui 
réponda i t -on boullan, boullan (c 'est le cri d 'appel 
des oiseaux adul les ) , il arrivait auss i tô t , et l'on 
pouvait ainsi le condu i re où l 'on vou la i t . 

C h u w . — Gould décr i t la chasse des m é -
n u r e s , qu ' i l dit ê t re les plus craintifs de tous les j 
oiseaux. Une b r a n c h e qu i c r aque , u n e p ie r re | 
qui rou le , le mo ind re h ru i t enfin suffit p o u r leur 
faire p r e n d r e la fuite, e t r end vaines toutes les | 
p récau t ions du chasseur . Il faut que celui -c i 
g r impe par-dessus les rochers , les t roncs d ' a rb res , 
qu' i l r a m p a au milieu des b r anches , et il ne peu t ' 
le faire q u e p e n d a n t que l 'oiseau est occupé à 
fouir le sol ou à c h a n t e r . Il doit ne j a m a i s le 
pe rd re de vue , et d e m e u r e r i m m o b i l e sitôt qu ' i l 
croi t que le m é n u r e peu t le r e m a r q u e r . Un bon 
chien est d 'un g r a n d s e c o u r s ; il a r r ê t e l 'oiseau 
e t d é to u rn e son a t t en t ion de dessus le chas seu r . 
Les vieux habi tan ts des bois ont mil le ruses p o u r 
s u r p r e n d r e les m é n u r e s . Us s ' a t t achen t au c h a 
peau la q u e u e d 'un mâle , se c a c h e n t dans un 
buisson, et agi ten t la tê te j u s q u ' à ce q u ' u n o i 
seau r e m a r q u e leur p a r u r e . Croyant voir un 
au t r e mâ le p é n é t r e r dans son d o m a i n e , le m é 
n u r e que l 'on convoite accou r t et est p r i s . 
D 'au t res chasseurs a t t i ren t les m é n u r e s en i m i 
t a n t leur cr i d 'appel , et ce moyen leur réuss i t 
c h a q u e fois. 

C a p t i v i t é . — Les m é n u r e s pr is j e u n e s s a p 
pr ivoisent r ap idemen t . L 'un de ceux q u e B e c k e r 

pu t observer m a n g e a i t avec plaisir des larves 
de fourmis , mais ne touchai t ni au pain, ni à la 
v i a n d e . Il buvai t r a r e m e n t . On lui a r r angea un 
nid de mousse , tapissé i n t é r i e u r e m e n t avec une 
peau de pha langis te , et il p a r u t s'y t rouver à mer 
veille. P o u r d o r m i r , il cachai t la tê te sous son 
aile ; cr ia i t -on alors boullan, boullan, il se r é 
veil lai t , r egarda i t tout a u t o u r de lui , puis r e 
prena i t sa p r e m i è r e pos tu re e t ne p rê t a i t p lus 
a t tent ion aux au t r e s c r i s . M a l h e u r e u s e m e n t , il 
ne vécut q u e h u i t j ou r s . On eu t plus de succès 
avec d ' au t res j eunes m é n u r e s , n o t a m m e n t avec 
des menura Alberti. Un n o m m é Wi lcox dit à 
Gould avoir pr is qua t re j e u n e s de cet te espèce , 
p rê t s à p r e n d r e l eu r essor, e t les avoir g a r d é s 
q u a t r e mois , en leur d o n n a n t la pâ tée o rd ina i r e 
des gr ives . D 'après ces résu l ta t s , n o u s pouvons 
espérer voir un j o u r ces supe rbes o iseaux dans 
nos j a rd ins zoologiques . 

3 " L E S S V L V I E S — SYLVIJE, 

Die Sânger, the Warblers. 

C a r a c t è r e s . — La t ro i s i ème division ou t r ibu 
de cet ordre est celle des sylviés, c o m p r e n a n t 
les plus peti ts et les plus sveltes des oiseaux 
chan teu r s . Ils ont le bec droi t , po in tu , m e n u ; 
les tarses m o y e n n e m e n t h a u t s ; les ailes cour tes 
et a r rond ie s ; la rjueue de forme et de l o n g u e u r 
variées . 

LES SYLVIADÉS — SYLVIAD^. 

Die Grasmücken, the Hedge-Sparrows. 

C a r a c t è r e s . — Dans ce t t e t r i bu , le p r e m i e r 
r a n g doi t ê t r e assigné aux sylviadés, c o m m e 
étant les plus parfai ts . Ce sont de pet i ts c h a n 
t e u r s , au p lu ma ge abondan t , m o u et soyeux, 
et ayant en t re eux les plus grands r a p p o r t s . Us 
ont le s o m m e t de la tê te a r rond i c o m m e les tu r -
didés ; le bec à peu près aussi h a u t que large à 
la base , à pointe r ecou rbée et p récédée d ' u n e 
pet i te é c h a n c r u r e ; des tarses recouver t s en avant 
par p lus ieurs grandes scute l les , les doigts cour t s 
et é p a i s ; l 'ongle du pouce toujours p lus cour t 
q u e ce d o i g t ; des ailes l égè remen t a r r o n d i e s ; 
u n e q u e u e composée de douze pennes , d e lon
gueur et de forme variables ; u n p l u m a g e r a r e 
m e n t r iche en cou l eu r s et dans lequel domine 
le gris t e n d r e , t i ran t tantôt sur le r o u g e à t r e , 
t an tô t sur le b r u n â t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'ancien 

m o n d e , et s u r t o u t sa par t ie sep ten t r iona le , e s t 
la pa t r i e des sylviadés. 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Us h a b i t e n t 

les bo is , et su r tou t les bu i s sons . Us évitent les 
hau teu r s et f r équen ten t r a r e m e n t les g randes 
m o n t a g n e s . P lus les buissons sont serrés et touf
fus, et plus ils conv iennen t aux sylviadés ; aussi 
sont- i ls t r è s - c o m m u n s dans les taill is du midi 
de l 'Eu rope . Chez n o u s , ils a n i m e n t l e s bosque t s 
de nos c h a m p s et de nos j a rd ins , que lques -uns 
m ê m e se logent dans les haies . 

P r e s q u e tous les sylviadés n e se posent q u e ra
remen t sur le sol, et ce n'est j a m a i s que pour un 
ins tant . On peu t d i re qu ' i l s sont aussi gauches 
sur le sol que les tu rd idés y sont agiles et g ra 
cieux. Dans les buissons, par con t re , ils m o n t r e n t 
toute leur agi l i té . Yifs et actifs, ils glissent a u 
milieu des haies les plus épaisses, des r a m e a u x 
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•les plus ser rés , les plus entre lacés . Leurs a l lures i 
sont bien différentes de celles des turd idés et des 
denl.irostres : ils s au t en t et ne m a r c h e n t p o i n t ; 
le plus o rd ina i r emen t , leurs j a m b e s sont forte
m e n t fléchies, ce qui donne à leur corps une p o 
sition p re sque hor izonta le ; j amais ils ne meuven t 
la queue ou les ailes c o m m e les t u r d i d é s ; ce 
n 'es t que lorsqu' i ls sont i r r i tés , qu ' i ls re lèvent la 
q u e u e et hér issent en m ê m e t e m p s les p l u m e s 
de la tète et de la gorge . Que lques espèces 
a i m e n t à se pe rche r sur les b r a n c h e s les plus 
sai l lantes ; d 'aut res s 'élèvent dans les airs en 
c h a n t a n t ; ma i s la p l u p a r t vivent cachées et n e 
se r i squen t pas hors des buissons qu i leur servent 
de re t ra i t e . 

Les sylviadés volent mal : t rès -peu d 'en t re eux 
sont capables de f ranchir de g rands espaces 
d 'une seule t rai te . La p lupa r t volet tent p lu tô t 
qu ' i ls n e volent , et leurs m o u v e m e n t s sont lou rds 
et ince r ta ins . Cependan t , les espèces de nos con
t rées ne c ra ignen t pas d ' e n t r e p r e n d r e de longs 
voyages et d ' émig re r j u sque dans le cen t re de 
l 'Afr ique. 

Les sylviadés, sans except ion , sont des oiseaux 
t rès-bien doués sous le r appor t du chan t . Cer ta ins . 
d ' en t re eux sont passés maî t res sous ce r appor t , 
et la p lupar t figurent p a r m i les mei l l eurs oiseaux 
c h a n t e u r s . 

L e u r s facultés in te l lec tuel les ne sont pas 
moins déve loppées . Leu r s sens sont pa r f a i t s ; 
mais , c o m m e chez tous les oiseaux, la vue et 
l 'ouïe l ' empor t en t sur le goût , le l o u c h e r et l 'o
d o r a t . Quiconque a observé les sylviadés ne p e u t 
leur refuser l ' in te l l igence. Us sont p r u d e n t s ; ils 
savent se conformer aux c i rcons tances , r econ 
naî t re leurs amis de leurs e n n e m i s ; ils se m o n t r e n t 
confiants, là où ils savent n 'avoir r ien à c r a i n d r e ; 
s o u p ç o n n e u x , là où ils croient avoir des e m 
b û c h e s à r edou te r . Quelques-uns sont rusés ; 
d ' au t r e s m o n t r e n t une défiance sans l imites , qui 
semble c o m p l è t e m e n t en désaccord avec leurs 
a l lures hab i tue l l e s . Us vivent en b o n n e h a r m o 
nie avec les au t re s oiseaux et avec l eu rs s e m 
blables , aussi l ong temps , du m o i n s , qu ' i l s n e sont 
pas en proie aux t ranspor t s de l ' amour ou de la 
ja lous ie . Tous sont de fidèles époux et de t end re s 
parents : ils se sacrifient p o u r leurs pet i ts , et, 
p o u r les sauver , se laissent p rendre pa r les a n i 
m a u x carnass iers . 

Us n ichen t p lus ieurs fois dans l ' année . L e u r 
nid est é légant , léger , à large base . Il est formé 
de tiges d 'herbes sèches l â chemen t en t re l acées ; 
les parois en sont presque t r a n s p a r e n t e s . Des 
toiles de chenil les ou d 'a ra ignées , le duvet do 

cer ta ines p lantes servent aussi à sa const ruct ion ; 
la cavité i n t é r i eu re est tapissée de racines , de 
c h a u m e s , de br indi l les , de cr ins de cheval . Peu 
de sylviadés n i c h e n t sur des a rbres élevés; la 
p lupar t r e c h e r c h e n t les bu issons bas et y é ta
blissent leur nid à u n e bifurcation et à 2 mèt res 
au plus du so l ; c'est à peine si ce nid est fixé à 
la b r a n c h e , c a r souvent u n coup de vent suffit 
pour le renverse r . C h a q u e couvée est de q u a t r e 
à six œufs, b l anchâ t r e s , à t aches grises ou b r u 
nâ t r e s . 

Les sylviadés se nour r i s sen t d ' insec tes au 
p r in t emps e t en é t é ; de baies , en a u t o m n e . Ils 
ramassent sur les b r a n c h e s e t su r les feuilles 
les larves, les chenil les , les chrysal ides , les in 
sectes qui y sont posés ; ils en p r e n n e n t d ' au t re s 
dans les fleurs ; r a r e m e n t ils les chassen t au 
vol. A la fin de l 'été et en a u t o m n e , ils se n o u r 
r i ssent , en grande par t ie , de ba ies , et on les voit 
f r é q u e m m e n t alors s u r les arbres et les buissons 
qui en p o r t e n t , sur les g rose i l l i e r s , les framboi
siers, les ronces , les sorbiers , les cer is iers , les 
sureaux , les figuiers, ce qui a fait dire avec quel
que ra ison à un na tu r a l i s t e , qu 'à pa r t i r du moi s 
d ' août tous les sylviadés du mid i de l 'Europe se 
nourr i ssen t de figues. Cependan t , ces oiseaux ne 
causent que des dégâts insignifiants, qui ne 
peuvent se c o m p a r e r aux services qu ' i ls r e n d e n t 
en dé t ru i san t les a n i m a u x nuis ib les . 

C a p t i v i t é . — Il n 'es t pas difficile de p rendre 
des sylviadés. La p lupar t d ' en t re eux s 'habi tuent 
r ap idemen t à la captivi té et la suppor ten t pen
dan t p lus ieurs a n n é e s . L e u r s excel lentes qual i 
tés les font donc r e c h e r c h e r b e a u c o u p c o m m e 
oiseaux d ' appa r t emen t , et la p l u p a r t sont deve
nus les favoris des a m a t e u r s . Bien des pe r sonnes 
m ô m e les préfèrent à tous les au t re s oiseaux 
chan t eu r s , au m o q u e u r polyglot te , aussi bien 
qu ' au rossignol . 

On a divisé ce t te famille en p lus ieurs genres ; 
mais les espèces se ressemblen t t e l l emen t , qu ' i l 
est difficile d 'établir des g roupes a u t r e m e n t q u e 
sur des carac tères e x t r ê m e m e n t minu t i eux . Il 
nous suffira, j e crois , de n ' e n a d m e t t r e que deux : 
l 'un pour les fauvettes p r o p r e m e n t di tes , l ' au t re 
pour les p i tchous ou py roph tha lmes du midi 
de l 'Eu rope . 

L E S F A U V E T T E S — CURRUCA. 

Die Grasmücken, the Hedge-Sparrovjs. 

Caractères. — Lesfauvet tes sont caractér isées 
pa r leurs ailes re la t ivement longues , a t t e ignan t , 
ou à peu près , le mil ieu de la queue , po in tues , 
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subobtuses , la t ro is ième r émige é t an t la plus 

l o n g u e ; et l e u r q u e u e , de l o n g u e u r m o y e n n e , 

large et plus ou moins t r o n q u é e à angle droi t . 

LA FAUVETTE ÉPERVlÈHE — CUItltUCA N1SORIA. 

Die Sperbergrasmùcke, the Whitethroat. 

Caractères. — L a fauvette épervière (fig. 193) 
est la p lus g rande de nos espèces ind igènes . Elle a 
environ 19 cent , de long et 30 cent , d 'envergure ; 
l'aile pliée m e s u r e 10 cen t . , et la q u e u e 8. Le 
mâle a le dos d 'un gr i s -cendré foncé, à reflets 
roussâ t re s ; le ven t re g r i s -b lanc , à taches gr i s -
foncé p r o n o n c é e s ; les rémiges d 'un gr is-brun à 
bords c la i r s ; les rect r ices d 'un gr is-cendré foncé, 
à bords gr is-clair ; l 'œil j aune -doré , le bec b r u n -
noir et cou leu r de chai r j a u n â t r e à sa hase ; les 
pai tes g r i s - d e - p l o m b clair . 

Chez la femelle, les taches son t mo ins n e t t e s ; 
rhez les j e u n e s , elles ne sont qu 'à pe ine i nd i 
quées . 

Distribution géographique. — On ne Sait au 
juste quelles sont les l imiles de l 'a ire de dispers ion 
de cet o i seau . On le trouve depu i s le sud de la 
S u è d e , jusque vers le mil ieu de l ' I talie, e t j u s q u e 
vers Casan, à l ' e s t ; mais on ne le r e n c o n t r e qu ' à 
cer ta ins endroi t s , et n o n pa r tou t . La fauvette 
épervière est c o m m u n e dans que lques par t ies de 
l 'Al lemagne, et r a re ou excep t ionne l l emen t de 
passage dans d ' au t res . J a m a i s je n e l'ai vue en 
Espagne ; j e sais cependan t qu 'e l le s'y m o n t r e 
parfois. On ne l 'a pas encore observée en G r è c e , 
et elle paraî t m a n q u e r en Ang le t e r r e . 

Hœurs, habitudes et régime. — La fauvette 

épervière arr ive en Al lemagne à la fin d'avril ou 
au c o m m e n c e m e n t de ma i , et y res te , au plus 

tord, jusqu 'au mois d 'août . Dès son ar r ivée , elle 

se r e n d dans les forêts où elle a passé l 'été p r é 

cédent , et r eche rche s u r t o u t celles don t le te r 

rain est h u m i d e ou m a r é c a g e u x . Elle ne s 'é tabl i t 

jamais q u e dans les g rands b o i s ; dès que les 

arbres sont devenus t rop g rands , elle les qu i t t e 

pour se r end re dans un a u t r e taillis p lus j e u n e . 

Ce n 'es t que pendan t ses migra t ions qu 'e l le se 

pose sur les a rbres élevés. 

Ses m œ u r s , ses h a b i t u d e s , sont a b s o l u m e n t 

celles des aut res fauvettes. Elle se pose r a 

rement su r le sol, où elle se m e u t l o u r d e m e n t ; 

elle n e vole pas volontiers , et saule avec agili té 

d 'une b r a n c h e à l ' au t re , en glissant à t ravers les 

buissons les plus épais . Son cri d 'appel est 

Ischek ; son cri d ' aver t i s sement un err ronf lant . 

Son chan t diffère suivant les locali tés, mais il 
est toujours b e a u , h a r m o n i e u x et r i c h e m e n t 

varié . Il semble un composé de celui de la fau
vette des ja rd ins et de celui de la fauvette cendrée 
ou gr iset te . Très-souvent , elle y mêle les chan t s 
du loriot , du p inson , de la fauvette "à têle noire 
et des au t res oiseaux chan teur s qu 'e l le a l 'occa
sion d ' e n t e n d r e . M a l h e u r e u s e m e n t , elle fait 
en t end re de t e m p s à au t r e des notes rou lan tes e t 
ronflantes qui lui son t par t icul iè res et qui f rap
pent dé sag réab l emen t l 'orei l le . C o m m e toutes 
les fauvet tes , elle chan t e avec a r d e u r ; aussi est-
elle t r è s - r e c h e r c h é e c o m m e oiseau d ' a p p a r t e 
men t . 

Dès son arr ivée au p r i n t e m p s , c h a q u e couple 
se choisi t un can ton d 'où il chasse tou tes les 
au t res fauvettes éperv ières qui osent s'y hasar 
der . « Si un de ses semblables pénè t r e dans son 
d o m a i n e , di t N a u m a n n , le mâle n ' a pas de 
repos qu ' i l ne l 'ait mis en fuile à coups de bec . 
Tand i s que la femelle est occupée dans un buis
son à cons t ru i re son nid ou à couver ses œufs, le 
mâle se t i en t su r les a rb res élevés du voisinage ; 
il c h a n t e , il c r ie , il veille à ce q u ' a u c u n rival 
n ' a p p r o c h e . )i 

Le nid est établi dans u n fourré ou dans un 
grand buisson é p i n e u x ; il est g é n é r a l e m e n t bien 
caché e t à une h a u t e u r d 'un demi -mèl re à l m , 2 0 
du sol . Il ne diffère pas de ce lu i des au t re s fauvet
tes . A la fin de mai , on y t rouve de q u a t r e à six 
œufs al longés, à coqui l le mince , d 'un gr i s -b lanc , 
et semés de taches g r i s - cendré clair et brun-ol ive 
pâ le . Les paren t s se m o n t r e n t t rès-méfiants et 
s 'é loignent toujours lorsqu ' i l s aperçoivent un être 
qu ' i l s r e d o u t e n t . La femelle, en cas de danger , 
s imule u n e paralysie , p o u r a t t i rer l ' ennemi su r 
elle. Si on s ' approche du nid avant qu ' i l soit 
t e r m i n é , les pa ren t s l ' abandonnen t et en con 
s t ru isent u n nouveau ; ils a b a n d o n n e n t m ê m e 
leurs œufs , si un h o m m e les a t o u c h é s . Les 
pet i ts dev iennent i n d é p e n d a n t s de t r è s - b o n n e 
h e u r e , avant m ê m e de pouvoi r b ien v o l e r ; d 'un 
au t re côté, ils naissent p r e s q u e avec la faculté de 
se glisser au t ravers des b r anchages les p lus ser
rés . Lo r squ ' on ne t r o u b l e pas un couple de fau
vettes épervières , la r e p r o d u c t i o n n 'a lieu q u ' u n e 
fois dans l 'année ; il lui serai t impossible d 'élever 
deux couvées dans le peu de t e m p s qu 'e l le passe 
dans no t re pa t r i e . 

C a p t i v i t é . — La fauvet te éperv ière ne sup 
por te pas facilement la c a p t i v i t é ; elle d e m e u r e 
t r is te , ne mange pas volont iers , e t n ' a ime pas à 
ê t re changée de place. M ê m e lorsqu 'e l le a été 
prise depuis l o n g t e m p s , elle ne m a n g e pas de 
plus ieurs j ou r s si on la met dans une nou
velle c h a m b r e , ou q u ' o n lui donne un au t re mai-
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t r e ; elle préfère se laisser m o u r i r de faim p lu tô t 
que de se plier aux c i rcons tances . « A u t a n t son 
chan t est agréab le , dit le c o m t e Gourcy , a u t a n t 
aussi il est difficile de la conserver long temps en 
captivi té . Elle est assaillie pa r des poux , e t cela 
en telle quan t i t é qu ' i l lui ̂ s t imposs ib le de s 'en 
débar rasser , et qu 'e l le n e t a rde pas à en infester 
tous les autres oiseaux. Quand elle est ainsi at ta
quée pa r des pa ras i t e s , t ou tes ses p lumes se 
hér i s sen t . Un a u t r e ind ice cer ta in q u e ces oi
seaux sont la proie de la ve rmine , c'est qu ' i ls n e 
se ba ignen t p a s ; q u a n t à moi , du moins , c 'est 
t ou t au plus si j e les ai vus ar roser l e u r p l u m a g e 
avec leur bec . » 

LA FAUVETTE ORPHEE — CURRUCA ORPJiEA. 

Der Meistersdngcr, the MinsireL 

C a r a c t è r e s . — L 'o rphée 194) vient après la 
fauvette épervière p o u r la tai l le . Elle a 17 cent , 
de long et 31 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e 
sure 8 cen t . , la q u e u e 7 . La femelle est un 
peu plus pe t i t e . Le dos est g r i s -cendré , à reflets 
b r u n â t r e s ; la n u q u e et le s o m m e t de la tête sont 
b runâ t r e s ou gr i s -no i r ; le vent re est b lanc , les 
côtés de la poi t r ine sont d ' un roux clair ; les 
rémiges et les rectr ices d 'un noir ma t ; les bar 
bes ex te rnes de la rec l r ice la p lus ex té r ieure sont 

b l anches ; les ba rbes in ternes p résen ten t vers l eur 

po in te une grande tache b l a n c h e . L 'œil est j a u n e -

clair ; la mand ibu l e s u p é r i e u r e est no i r e , l'infé

r i e u r e d 'un noir b leuâ t re ; les pat tes sont g r i s -

rougeâ t r e , l 'œil est en tou ré d 'un cercle gris-

b leu . 

La femelle a des cou leurs plus t e rnes que le 

m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La fauvette 

orphée appa r t i en t a u mid i de l 'Europe ; on la 
r encon t r e aussi dans l 'Afrique cent ra le et l'Asie 
mér id iona le . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Par tou t OÙ, 

sur no t re con t inen t , croissent les p ins , les fi
guiers , les oliviers, on p e u t ê t re assuré de ren
con t re r cet oiseau. Il en est de m ê m e en Grèce ; 
mais là , c o m m e dans tou t le mid i de l 'Europe , 
il ne se m o n t r e q u ' e n é té , ainsi q u e l'a consta té 
L inde rmaye r . Cela résul te aussi d e l à re la t ion de 
K r u p e r : le 3 avril , dit-il, il en tend i t le c h a n t des 
orphées , qui « venaient d 'a r r iver . » D'après mes 
p ropres observat ions, les o rp h ées n ' a r r iven t en 
Espagne qu'assez ta rd , à la fin d'avril , q u e l q u e 
fois s e u l e m e n t au c o m m e n c e m e n t de mai , et y 
r e s t e n t , a u p lus , j u s q u ' a u mois d ' aoû t . Dans leurs 
migra t ions , elles vont j u s q u e dans les I n d e s et 
dans le cen t re de l 'Afrique. J ' en ai tué dans les 
forêts, s u r les bo rds du Nil Bleu ; J e rdon en a 
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C o r l i u . l , C r é t e F i l s , i t u p . 

Fig. l'J4. La Fauretta orpliéo. 
P a r i s , B a i l l i è r e et F i l a , é d i t . 

observé, en hiver , dans p resque tou t le sud de 

l 'Asie. 

Différente en cela des au t r e s fauvettes, l ' o rphée 

recherche les a rbres élevés ; j a m a i s je ne l'ai vue 

dans les tai l l is . Elle est bien p lus c o m m u n e en 

plaine que dans les m o n t a g n e s , et se plaî t pa r 

t icu l iè rement dans les t e r ra ins cultivés e t régu

l iè rement arrosés . Elle a ime à s 'établir dans les 

forêts de p ins , qu 'e l le fait r e ten t i r de ses c h a n t s ; 

on l'y voit p e r c h é e sur la c ime d ' u n a rb re élevé. 

L 'orphée est p ruden te et déf iante ; aussi est-il 

difficile de l 'observer . A l ' approche du chasseu r , 

elle se réfugie au mil ieu des b ranches les plus 

serrées e t y disparaî t aux rega rds . 

La fauvette o rphée mér i t e bien son n o m . P e n 

dant la saison des a m o u r s , elle est infat igable e t 

chante m ê m e au milieu de la j o u r n é e . Dans ces 

derniers t emps , quelques a u t e u r s , le comte von 

der Miihle n o t a m m e n t , o n t voulu dépréc ie r le 

chant de l ' o rphée . Certes, le rossignol chan t e 

mieux que l u i ; cependan t nu l ne pour ra lui r e 

fuser u n e des p remiè res places p a r m i les o iseaux 

chan teurs . Son chan t rappel le u n p e u celui du 

merle . Voici , d 'a i l leurs , ce qu ' en dit Homeyer , 

qui a gardé u n o rphée p e n d a n t l ong temps : 

« S o n c h a n t est pa r t i cu l i e r .Ce n 'est bien évidem

ment q u ' u n chant de fauvette, mais les phrases 

en sont mélodieuses et douces Comme celles des 

U R E H M . 

m o q u e u r s ; s eu lemen t il y figure que lques sons 

par t icu l ie rs aux fauvettes. Les notes en son t 

pleines , et lancées de la m ê m e façon que celles 

de la fauvette des ja rd ins ; mais tout le c h a n t est 

p lus clair , p lus varié q u e celui de cet te espèce . 

Tandis q u e celle-ci n ' a q u ' u n e man iè r e , qu 'e l le 

ne sort pas de ses notes ple ines e t r égu l i è res , 

l 'orphée pousse des sons t an tô t ronflants , t an t ô t 

gazouil lants , t an tô t t r emblo tan t s , t an tô t l ancés , 

au cont ra i re , avec une a r d e u r v ra imen t é t o n 

nante . En m ê m e t e m p s , elle p rononce c h a q u e 

n o t e , c h a q u e phrase si d i s t inc tement , qu ' on peu t 

les éc r i re c o m m e à la d ic tée . Son cri d 'appel 

est jiett, tscherr et trouii rarara; son cri d ' an 

goisse : wiechl, wiechl, r épé té à p lus ieurs repr i ses . 

Quelques o rphées imi t en t en out re les chants 

des autres oiseaux. » 

La saison des a m o u r s s 'é tend du mil ieu de 

mai au mil ieu de ju i l l e t ; puis arr ive la m u e . 

Lors de l ' a c c o u p l e m e n t , les mâles sont t r è s -

q u e r e l l e u r s ; ils se poursu iven t r é c i p r o q u e m e n t , 

excités pa r la ja lous ie . Le nid est établi d a n s la 

c ime d 'un a rb re : Krupe r en t rouva un au s o m m e t 

d 'un poir ier sauvage. D 'ord ina i re , ce nid n 'es t 

pas caché r il est établi à la b i furcat ion d ' une 

b r a n c h e , et diffère de celui des au t re s fauvetLes 

e n - c e que ses parois sont plus s o l i d e s , p lus 

épaisses. L ' in té r ieur est souvent tapissé d ' é -

III — 300 
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corce de v igne ; T h i e n e m a n n en vil u n qui étai t 
couver t d 'écail lés de poissons. Les œufs, au n o m 
bre de cinq par couvée , on t u n e coquil le m i n c e , 
à pores fins; ils sont blancs ou d ' un blanc ver -
dâ t r e , couver ts de points gris-violet et b r u n -
roux . D 'après Kruper , la femelle les couve seu le . 
P e n d a n t ce l emps , le mâle se t ient p e r c h é près 
d 'el le et c h e r c h e à la divert ir pa r ses chansons . 
Après avoir pris leur essor, les pet i ts res ten t en
core q u e l q u e t e m p s avec leurs p a r e n t s ; ma i s , 
au m o m e n t de la m u e , les familles se séparen t , et 
chacun ne s ' inquiète plus que de l u i - m ê m e . 

C a p t i v i t é . — Les observat ions de H o m e y e r 
on t établi que les orphées pouva ien t s u p p o r t e r 
la captivi té p e n d a n t des années . 

LA FAUVETTE DES JM\mXS—CURRUCA HORTENSIS 

Die Gartengrusmitcke, (he Garden Whitetbroat. 

C a r a c t è r e s . — La fauvette des ja rd ins peu t 
être r ega rdée c o m m e rep résen tan t l 'o rphée dans 
le Nord . Elle a 17 cen t , de long et 27 cent , 
d ' envergure ; l 'aile pliée mesure 8 cent , et la 
q u e u e 7. La femelle est plus pet i te que le m â l e . 
La face supé r i eu re du corps est d 'un gris ol i 
vâ t re , la face inférieure d 'un gris clair , avec 
la gorge et le vent re b l a n c h â t r e s ; l . s rémiges et 
la queue sont b runes ; l 'œil est g r i s -b run c la i r ; 
le bec et les pa t tes sont d ' un gris de p lomb sa le . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L 'Europe 

cent ra le p e u t être r ega rdée c o m m e l a p a t r i e de la 
fauvette des j a r d i n s . Vers le Nord , on la r e n c o n 
t re j u s q u ' a u 68° de la t i tude n o r d ; elle dev ien t 
de moins en moins n o m b r e u s e en avançant vers 
le sud . D'après L inde rmaye r , elle est r a r e en 
G r è c e ; il en est de m ê m e en Espagne , d 'après j 
mes propres observat ions. Elle est t r è s - c o m 
m u n e dans le midi d e la F r a n c e et eu I t a l i e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La fauvette 

des j a rd ins r eche rche su r tou t les forê t s ; mais 
elle ne fait pas men t i r son n o m , car on est sû r 
de la r encon t r e r dans tous les j a rd ins , dans tous 
les vergers où e l l j t rouve des bosque t s et des 
haies . Elle vit c'ans les buissons et sur la c i m e 
des a rb re s m o y e n n e m e n t élevés. P o u r c h a n t e r , 
elle se t ient toujours à u n e cer ta ine h a u t e u r . 

«La fauvette des j a rd ins , dit N a u m a u n , est un 
oiseau soli taire, s i lencieux, mais actif et tou
jours en mouvemen t . Pa r f a i t emen t inoffensive, 
j amais elle ne t rouble ni n ' a t t a q u e les au t res o i : i 
seaux ; elle se m o n t r e m ê m e confiante avec ! 
l ' h o m m e ; elle es t p r u d e n t e sans ê t r e cra in t ive . I 
Comme les au t res fauvet tes , elle est aussi habi le ! 

et vive à s au te r de b r a n c h e en b r a n c h e qu'el le 
est lourde et maladro i te sur le sol. Elle vit plus 
sur les a rh res q u e dans les bu i s sons ; on la voit 
plus souvent que les au t res espèces aller d 'ar 
bre en a r b r e , pa rcour i r en volant d'assez grands 
e s p a c e s ; elle file a lors dro i t devant e l le , tandis 
q u e , dans ses migra t ions , elle vole en décrivant 
des l ignes ondu lées . » 

Son cri d ' appe l est : taeck, taeck; son cri d 'aver
t i s s emen t , r r a / ( r , d i t d ' u n e manière ronflante; son 
cri d 'angoisse est difficile à n o t e r ; son signe de 
c o n t e n t e m e n t es t : biwaewaeivu p rononcé d o u ce 
m e n t et fa iblement . C'est un de nos mei l leurs oi-
s e a u x c h a n t e u r s . « A u p r i n t e m p s , dès que le mâle 
ar r ive , con t i nue N a u m a n n , on en tend re tent i r 
son c h a n t , aux notes douces , flûlées, t rès-var iées , 
don t les longues mélodies se suivent l en t emen t 
et sans i n t e r r u p t i o n ; i l - c h a n t e depuis son a r r i 
vée j u s q u e vers la S a i n t - J e a n . Ce n 'es t qu ' au 
mil ieu de la j o u r n é e , a lors qu ' i l re laye sa femelle 
et couve , qu ' i l se t a i t ; tout le res te du l e m p s , il 
fait r e ten t i r la forêt de sa voix. Le m a t i n , au cré
puscu le , il c h a n t e en se t e n a n t immobi le sur 
une ha ie ou sur un a r b r e . Le res te de la j o u r n é e , 
c'est en fouillant les a rbres , en sau tan t de b r a n 
che en b ranche p o u r c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e , 
qu ' i l se fait e n l e n d r e . Son c h a n t est de tous les 
chants de fauvette q u e j e connais celui don t la 
mélodie est la plus l o n g u e ; il a q u e l q u e ana 
logie avec celui de la fauvette à tê te no i re , et 
plus encore avec celui de la fauvette épervière , 
dont il ne diffère q u e par q u e l q u e s notes plus 
douces , moins mélodieuses . » 

Le nid e s t a u n e dis tance var iable du s o l : il 
est tantôt dans un buisson, t an tô t sur un a rb re 
na in . De tous les n ids de fauvettes, c 'est un des 
plus n é g l i g e m m e n t cons t ru i t s ; le fond, n o t a m 
men t , en est si mince que l 'on se d e m a n d e c o m 
m e n t les œufs peuvent y ten i r . De p lus , il est si 
l âchemen t app l iqué con t r e les b r a n c h e s , q u ' u n 
coup de vent suffit pour le r enve r se r . 

« Les fauvettes des j a r d i n s , di t encore N a u 
m a n n , se m o n t r e n t e x t r ê m e m e n t capr ic ieuses 
dans le choix de la place q u ' o c c u p e r a leur n id . 
Elles le c o m m e n c e n t à u n endro i t , l ' abandon
nen t p o u r travail ler à un au t re , s u r un point plus 
éloigné, et finalement elles achèven t celui qui , 'à 
no t re avis, est le p lus mal s i tué . Souven t l eur 
p r u d e n c e habi tue l le est la cause de ce l le par t i 
cu l a r i t é . Aperçoivent-e l les u n h o m m e près du 
lieu où elles cons t ru i sen t l eur n id , elles le dé 
laissent i m m é d i a t e m e n t . Cependan t , à des en
droits m ê m e où depuis l o n g t e m p s pe r sonne 

' n 'avait p é n é t r é , t rouvé des nids inachevés en 
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grand n o m b r e , composes de que lques br ins 

d ' he rbes disposés en croix, n 

A la fin de ma i , les pontes sont t e rminées . Les 

œufs, au n o m b r e de cinq ou six, on t des dessins 

et des cou leurs t rès-var iés . D 'ord ina i re , ils sont 

d 'un b lanc gr isâ t re , glacés de fauve, avec des t a 

ches café-au-lait, rousses et b runes , et que lque

fois avec des points d 'un b r u n noir . Le mâle les 

couve pendan t le mil ieu du j o u r , la femelle le 

reste d u t e m p s . Les jeunes éclosent au bou t de 

quinze j o u r s ; qu inze jours plus t a rd , ils qu i t t en t 

déjà leur nid q u a n d un e n n e m i s'en a p p r o c h e ; 

ils ne peuvent encore voler, mais ils saut i l lent et 

g r impen t au milieu des b r a n c h e s avec une adresse 

s u r p r e n a n t e . Lo r squ 'on ne dét ru i t passa p r e m i è r e 

pon te , l 'espèce ne n iche q u ' u n e fois pa r a n n é e . 

C a p t i v i t é . — La beau t é du c h a n t de cet oi

seau le fait souvent teni r en captivi té . « Cette 

fauvette, dit N a u m a n n , s 'habi tue vile à la per te 

de sa l iber té , su r tou t si, dès les p remiers j o u r s , 

on lui a t t ache les ailes et si on couvre la cage 

d ' une étoffe verte . Elle devient b ientô t fami

lière et c h a r m e alors son maî t r e par ses chan t s . 

Elle vit en bons r appor t s avec les au t res o iseaux, 

e t m o n t r e su r tou t beaucoup d ' a t t a c h e m e n t et 

d'affection à l 'égard de ses semblables . » 

« O n peu t conserver assez long temps des fau

vettes des ja rd ins dans u n e grande cage . Les 

j e u n e s q u e l'on p r e n d dans leur nid s 'appr ivoi

sent t r è s - rap idement . P o u r s ' épa rgner la peine 

de les é lever s o i - m ê m e , il suffit de les m e t t r e , 

avec le nid , dans une cage que l 'on suspend près 

de l ' endroi t où on vient de les dén icher ; les pa

rents n ' abandonnen t pas leur p rogén i tu re et con

t inuent à la nou r r i r . Quand on les so igne bien, 

o n peu t conserver ces oiseaux p e n d a n t douze 

ans. Mon pè re en a vu qui é ta ient en cage depuis 

qu inze ans . Ces fauvettes captives c o m m e n c e n t 

à chan t e r dès le mois de d é c e m b r e et se font en

t endre j u s q u ' à la fin de jui l let ; il en est peu ce

p e n d a n t qui chan t en t aussi bien en captivité 

qu ' en l iber té . Quelques-unes imi ten t les chants 

des au t re s o iseaux; d ' au t res n e savent r ien ap

p r e n d r e . 

f .A FAUVETTE BAH1LT.AR.DE — C U R R V C A GARRULA. 

Dai Mûllerchen. 

C a r a c t è r e » . — La fauvette babi l larde n 'a que 

13 cent, de long et 22 cent, d ' e n v e r g u r e ; l'aile 

pliée m e s u r e 7 cent , et la queue 6. Elle a le 

s o m m e t de la tête g r i s -cendré , le dos g r i s -b ru

nâ t re , les ailes d 'un b r u n no i râ l re , avec les cou

ver tures bordées de cendré t i rant sur le r o u x ; la 

face infér ieure du corps b l anche , avec des reflets 

d 'un j a u n e rougeâ t r e sur les côtés de la p o i t r i n e ; 

les l o rums d 'un gris foncé, la q u e u e b r u n e , avec 

la p e n n e ex te rne de chaque côté cendrée , bor 

dée et t e r m i n é e en dehors de b lanc p u r ; l 'œil 

b run , le bec gris foncé, les pa t tes d 'un gris clair . 

Distribution géographique.— L'Europe cen

trale est la véri table pa t r ie de la fauvette bab i l 

larde . De là, elle s 'é tend j u s q u e dans le sud da 

la Suède e t en R u s s i e ; ma i s , en Norwége déjà, 

elle est e x t r ê m e m e n t r a re , et dans tou t le mid i 

de l 'Europe , l 'Italie et la P rovence s e u l e m e n t ex

ceptées, elle se m o n t r e c o m m e oiseau de passage . 

On en a r e n c o n t r é que lques -unes dans le cen t r e 

de l 'Asie, et, tous les hivers , dit J e r d o n , ces fau

vettes appara i ssen t aux Indes . Dans nos con t rées , 

elles a r r ivent au c o m m e n c e m e n t de mai , p o u r 

nous qu i t t e r à la fin de s e p t e m b r e . 

Mœurs, habitudes et régime. — La fauvette 

bab i l l a rde s 'établi t dans les j a rd in s , les ha i e s , 
les buissons, près des endroi t s hab i t é s , au mil ieu 
des maisons , et ju sque dans l ' in tér ieur des villes. 
On la r encon t r e aussi dans les forêts qui ne sont 
ni t r op sombres , ni t rop vas tes . 

« La fauvette babi l la rde , dit N a u m a n n , est un 
oiseau gai et c h a r m a n t . J a m a i s elle n e res te long
t e m p s à la m ê m e place . Sans cesse en m o u 
vement , vive, pé tu l an t e , elle se plaî t à agacer les 
au t r e s o iseaux et à j o u e r avec ses semblables . 
La p résence de l ' h o m m e ne l 'effarouche pas. 
Lorsque le t emps est mauvais et h u m i d e , elle 
hérisse son p l u m a g e , qu 'e l le l ient b ien lisse 
d 'o rd ina i re . Elle sau le ag i l emen t de b r a n c h e en 
b r a n c h e e t disparaî t r a p i d e m e n t à l 'œil de l 'ob
se rva teur . A te r re , pa r con t re , elle est lou rde et 
m a l a d r o i t e ; aussi n 'y descend-e l l e q u e r a r e 
m e n t . » Elle vole avec légèreté et r a p i d i t é , q u a n d 
elle a à t raverser un grand e s p a c e ; a u t r e m e n t , 
son vol est vacil lant et incer ta in . 

Son cri d 'appel est u n e note vibrante , son cri 
d 'angoisse un glapissement . Son chan t est un 
mélange de notes gazoui l lantes et sifflantes, for
m a n t un piano p ro longé , et se te rmine par q u e l 
ques notes pe rçan tes , fo rmant un forte bref; c 'est 
u n tri l le h a r m o n i e u x et pé t i l lan te qui diffé
renc ie ce c h a n t de celui de tou tes les au t re s 
fauvettes . 

La fauvette babi l larde n iche dans les buissons 
épais , tout près de l e r re . Dans les forêts, elle re
c h e r c h e les buissons d 'épine b lanche ou d 'épine 
noire ; dans les c h a m p s , les ha ies épineuses ; dans 
les j a rd in s , les grosei l l iers . Son nid est t r è s - l é 
g e r ; il repose sur la b r a n c h é , sans y ê t re fixé, et 
ressemble en tou t à celui des au t res fauvettes. 
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C h a q u e couvée est de qua t re ou six œufs uva
les, à coquil le m i n c e , d 'un blanc p u r ou d 'un 
vert b l euâ t re et semés de poin ts d 'un gris cen 
d r é , d 'un gris violet ou d 'un b run j a u n e . Les deux 
p a r e n t s les couvent a l t e rna t ivement p e n d a n t 
t re ize j o u r s ; ils t é m o i g n e n t à leur p rogén i tu r e 
la plus g rande tendresse ; ils emplo i en t la ruse , 
font les blessés quand un dange r les m e n a c e et in
d i q u e n t par leurs cris d 'angoisse 1 app roche d 'un 
péri l . En généra l , les fauvet tes babi l la rdes , à l 'é
poque des a m o u r s , sont t rès-déf iantes . Elles ces
sent de travailler à leur nid dès qu 'e l les r emar 
q u e n t q u ' u n h o m m e l'a a p e r ç u ; elles a b a n d o n n e n t 
leurs œufs, si elles aperçoivent qu ' i l s ont é té tou
chés . Mais, quand elles sont u n e fois b ien c o n 
va incues des b o n n e s in ten t ions de leurs voisins à 
leur égard , elles pe rden t peu à peu de leur m é 
fiance pr imi t ive , se laissent app roche r et obser 
ver p e n d a n t qu 'e l les couven t . J a m a i s elles n ' a 
b a n d o n n e n t leurs pet i ts éclos, e t elles n 'é lèvent 
pas avec mo ins de d é v o u e m e n t les j eunes cou
cous , auxque l s elles se rvent souvent de n o u r r i 
c ières . 

C a p t i v i t é . — Comme la p l u p a r t des au t re s 
fauvet tes , les babi l la rdes se laissent p r e n d r e 
fac i l ement ; on les h a b i t u e sans pe ine au c h a n 
g e m e n t de r é g i m e , et elles vivent l ong temps en 
cage . Bien t ra i tées , elles s 'apprivoisent rap ide
m e n t et dev iennen t b ien vite les favorites de 
leur m a î t r e . 

LA FAUVETTE A TETE NOIRE — CUIiRUCA 
ATRICAP1LLA. 

Dtr Mônch, the Tilackcap Warbler. 

« De tous les oiseaux des îles Canar ies , le 
mei l l eur c h a n t e u r , le capirote, est inconnu en 
E u r o p e . Il a ime t an t sa l iber té , qu 'on ne peu t 
l ' appr ivoiser . J 'a i a d m i r é son chan t doux et mé
lodieux dans u n ja rd in des environs d 'Orotava; 
mais j e ne pus le voir d'assez près p o u r dé te r 
mine r à quel genre il appar t i en t . » Telles sont 
les paroles de H u m b o l d t , et p lus ieurs années 
encore après son passage aux Cana r i e s , n o u s 
ignor ions de quel oiseau il avait voulu par le r , 
(i S ingu l iè re e r r e u r d 'un grand h o m m e , ajoute 
Bolle à cet te c i ta t ion , s ingul iè re e r r e u r qu 'un sé 
jou r un peu plus p ro longé aura i t dissipée 1 Singu
lière ignorance de l ' h o m m e de g é n i e ; il m é c o n 
naissa i t la voix d 'un oiseau qu' i l avait si souvent 
e n t e n d u e dans sa pa t r ie , et qu ' i l n e s 'a t tendai t 
pas à r e t r o u v e r s u r u n e plage é lo ignée ! » 

N o u s savons, enef fe t , m a i n t e n a n t , que le fa
meux cap i ro te , que les indigènes des Canaries 

appe l len t fièrement leur rossignol , n 'est au t re 
que not re fauvette à lôte no i r e , un des oiseaux 
chan t eu r s de nos bois et de nos j a rd ins , les 
mieux d o u é s , les plus c h a r m a n t s . 

Caractère*. — La fauvette à tè te noire diifère 
de toutes les au t re s par la cou leur de sa t ê te . 
Elle a le dos gr i s -no i r , le vent re gr i s -c la i r , la 
gorge g r i s -b l anchâ t r e ; le s o m m e t de la tête d 'un 
no i r foncé, chez le mâ le adul te , d 'un b r u n roux 
chez la femelle et le j e u n e m â l e . L'œil est b run , 
le bec noir , les pat tes sont g r i s - d e - p l o m b . Cet 
oiseau a 16 cen t , de long et 22 cent , d 'enver
g u r e ; l 'aile pl iée m e s u r e 8 cen t . , et la queue 7 . 
La femelle est aussi g r a n d e que le mâ le . 

On n e sait enco re si u n e fauvet te , d o n t le mâle 
adul te a su r la tôle u n e p laque d 'un r o u x - d e -
roui l le , la fauvette à tête rousse (curruca rufica-

pilta), est u n e espèce différente ou u n e simple 
variété de la fauvette à tê te no i re . Des observa
teurs t rès-exacts on t t rouvé des différences non -
seu lemen t dans le p l u m a g e , mais encore dans 
le c h a n t de ces deux oiseaux. Leurs r eche rches , 
c ependan t , d e m a n d e n t d ' ê t re conf i rmées . 

Distribution géographique. — La fauvette 

à tête no i re hab i te l 'Eu rope cent ra le , le sud d e 
la Scand inav ie , de la Russ ie , la Po logne , la 
Hongr ie , le nord de l ' I ta l ie ; elle est c o m m u n e 
aux Canar ies , t and is qu 'e l le n e se m o n t r e que 
de passage en Grèce et en Espagne . Dans ses 
migra t ions , elle arr ive j u s q u ' a u S o u d a n ; elle n e 
para î t pas se t rouver aux Indes . El le arr ive chez 
nous à la fin d ' avr i l ; s 'établi t dans les forêts, 
les j a rd in s , les buissons , et nous qu i t t e en s e p 
t e m b r e . 

Mœurs, habitudes et régime. — a La fauvette 

â tête no i re , dit m o n p è r e , est u n oiseau gai» 
agile et p r u d e n t . On la voit pa rcour i r sans r e l â 
che les buissons les plus épais . Elle t i en t l e 
corps ho r i zon ta l , les pa t tes un peu fléchies, et 
por te les p l u m e s ser rées con t re le corps , ce qu i 
rend ses formes é légantes . R a r e m e n t elle de s 
cend à t e r r e . Si on s ' approche d 'el le, elle c h e r 
che à se cache r au plus épais du feuil lage, ou 
bien elle p r e n d la fui te ; elle est t rès-habi le à ce 
m a n è g e , et il faut poursu ivre long temps les 
vieilles fauvettes avan t de pouvoir les t i re r . L e s 
j e u n e s sont mo ins p ruden tes . 

«La fauve l teà t ê t e n o i r e a u n v o l r ap ide , d i rec t , 
qu 'e l le exécute en ba t t an t for tement des ailes. 
R a r e m e n t elle franchit un g rand espace d ' une 
seule t ra i te . Ce n 'es t q u e lorsqu 'e l le a été p o u r 
suivie p e n d a n t l ong temps qu'el le s'élève haut 
dans les a i rs . P e n d a n t la pér iode des a m o u r s , cha
que fauvette habi te un assez grand domaine et se 
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Fig. 105. La Fauvette cendrée ou Grisette. 

p e r m e t encore des excursions au delà de ses li

mi tes . P a r les t emps froids et pluvieux, j ' a i sou

vent en tendu dans les j a rd ins , p rès des maisons , 

les fauvettes can tonnées dans les forêts. L e u r cr i 

d ' appe l , tack, tack, tack, est assez agréable : il est 

suivi d 'une note t rès -douce , difficile à éc r i re . Ce 

tack r e s semble à celui du rossignol et de la fau

vette bab i l l a rde , et il faut une oreille bien exercée 

p o u r l 'en d i s t inguer . Suivant l ' in tonat ion, il i n 

d ique divers sen t iments ; aussi ce sont sur tou t 

de vieilles fauvettes conduisan t leurs pet i ts qui 

le font e n t e n d r e . Le mâle chan te t r è s - b i e n , e t 

on peut le p lacer , sous ce r appor t , à côté du ros

signol. Quelques personnes préfèrent son c h a n t 

à celui de la fauvette des j a rd ins ; d ' au t res 

l 'es t iment m o i n s . Les notes en son t p le ines , 

fortes, h a r m o n i e u s e s , mais les phrases ont peu 

d ' é t endue . Certa ins mâles chan ten t m i e u x que 

d ' au t res , ma i s tous font en t endre leur voix, du 

mat in jusqu 'au soir. » 

La fauvette à tê te no i re n iche deux fois par 

an, en mai et en ju i l l e t . Son nid se t rouve dans 

les forêts de conifères, dans des buissons de pins , 
dans celles d 'au t res essences, dans des buissons 
ép ineux . Il est cons t ru i t un peu plus so l idement 
que celui des au t re s fauvet tes . Chaque cou
vée est de q u a t r e à six œufs , ovales, à coqui l le 
lisse ; ils sont cou l eu r de cha i r et semés de points 
i r régul iers d 'un b r u n rouge . Les deux pa ren t s 
les couvent a l t e r n a t i v e m e n t ; ils élèvent leurs 
peti ts avec la plus g rande so l l ic i tude , et se sa
crifient m ê m e p o u r eux . Si la mère vient à pé
rir , le père se charge de l ' éducat ion de ses pet i ts . 

C a p t i v i t é . — La b e a u t é de son c h a n t fait 
que , de toutes les espèces de ce genre , la fauvette 
à tê te noire est celle que l 'on voit le plus sou
vent en capt ivi té . D'après mon père , les meil
leurs c h a n t e u r s sont ceux qui hab i t en t les forêts 
de pins ; c ependan t la p lupar t de ceux qui vi
vent dans les au t res forêts peuvent r ivaliser 
avec eux sous le r appor t du chan t . « La fauvette 
à t ê te noi re , écri t le comte Gourcy, est un des 
mei l leurs oiseaux c h a n t e u r s , et, à m o n avis, il 
faut, c o m m e oiseau d ' a p p a r t e m e n t , la placer au-
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dessus du ross ignol . Son chan t , long, p ro longé , 
a des notes p lus flûlées, plus variées et moins 
pe rçan tes que celles du rossignol , auque l d'ail
leurs cet le fauvette e m p r u n t e p lus ieurs a i rs . 
Quelques fauvettes p rononcen t les mots : Ju

dith et brief, t r è s -d i s t inc tement ; d ' au t res imi 
tent le chan t de l 'hypolaïs, du lor iot , du pin
son ; d 'autres mêlen t dans leur chan t celui di. 
m e r l e , du r o u g e - q u e u e , le cri de la cai l le . Rien 
n'est plus c h a r m a n t q u ' u n de ces peti ts oiseaux 
faisant en t end re le tack tank du mer l e , sur un ton 
bas et fort. 11 y a que lques fauvettes à tête noire 
dont le c h a n t est des p lus complets ; elles l ancen t 
leurs phrases avec a u t a n t d ' a r d e u r q u e le trille 
final ; q u e l q u e s - u n e s c h a n t e n t m ê m e à la lu 
m i è r e . 

u Quand on veut faire choix d 'une fauvet te , il 
faut veiller à ce qu 'e l l e ait dans son c h a n t de 
belles var ia t ions , et à ce qu 'e l le p r o n o n c e com
p lè t emen t son forte final. Les bons c h a n t e u r s le 
r é p è t e n t trois ou qua t r e fois de sui te , au p r in 
t e m p s et en a u t o m n e , lorsque ces oiseaux sont 
très-excités. Leur cri : tack, tack, est le s igne de 
mauvais t emps ; il leur sert de plus à imposer 
si lence aux autres : c 'est la seule note un peu 
désagréable qu'i ls a ient . 

« B e a u c o u p de fauvettes chan ten t tou te l 'an
née ; d ' au t res , hu i t ou neuf mois seu lemen t . On 
peut a p p r e n d r e quelquefois à celles q u ' o n a é le
vées en captivité â siffler un petit a i r : ainsi , on 
en a en tendu une imi te r le cor d u post i l lon. 

« Toutes les fauvettes à tê te noire s 'appr ivoi
sent par fa i tement ; elles reconna i ssen t l eu r maî
tre et le sa luent de leurs chan t s joyeux, dès 
qu'el les l 'aperçoivent . J ' en ai gardé une p lus de 
onze ans , u n e au t re neuf ans. Elles sont faciles à 
en t re t en i r , et ne d e m a n d e n t pas u n e n o u r r i t u r e 
aussi r e che rchée q u e les rossignols e t les au t re s 
fauvettes. J e connais des ama teu r s qui ne d o n 
nent à leurs fauvettes que du pain et des raves , 
et qui les conservent ainsi en t r è s -bonne san té . 
Elles se t rouven t t rès-bien q u a n d on p e u t l eu r 
p r o c u r e r des baies . » 

Bolle raconte l 'histoire su ivan te : « La capitale 
de l'île Canarie se souvient encore d u capirote 
d 'une rel igieuse : chaque jour , en d o n n a n t à 
manger à son oiseau, elle lui r é p é t a i t : mi nino 

chiceritito (mon cher pe t i t en fan t ) , et b ien tô t 
l 'oiseau appri t à répé te r ces paroles . Un oiseau 
chan teu r par ler ! Le peup le en fut t r anspor t é . 
P e n d a n t plusieurs années , l 'oiseau fit les délices 
d e l à popula t ion , et on offrit à sa maî t resse de 
fortes s o m m e s . Elle n e voulu t pas s'en s é p a r e r ; 
c 'était la seule jo ie , le seul b o n h e u r de sa vie. 

Ce que n 'avaient pu faire les plus belles p r o 
messes , un m é c h a n t envieux se chargea de l'exé-
cure r , et le capi ro te fut empo i sonné . Mais sa r e 
n o m m é e lui a survécu , e t l ong t emps encore on 
en par le ra à Ciudad de las P a l m a s . » 

LA FAUVETTE CENDRÉE — CVRIIUCA CINEJIEJ 

Die Dornyrasmûcke, tfie Wood- Warbler. 

Caractères. — La fauvette c e n d r é e ou gr isel te 
[fig. 195) a 16 cent , de long et 23 cent , d ' enver 
g u r e ; l 'aile pl iée et la q u e u e m e s u r e n t 8 cent . 
El le est fac i lement reconnaissable à son corps 
é lancé , sa q u e u e l ongue , sa gorge b l a n c h e , ses 
ailes m a r q u é e s en dessus de roux . La tête , la 
n u q u e , le dos , le c roup ion , sont d ' un gris-fauve 
à reflets g r i s - roux ; la face infér ieure du corps est 
b lanche , avec la po i t r ine n u a n c é e de gris r o s e ; 
les rémiges , les rec t r i ces , les sus-alaires sont 
d ' un gris n o i r ; les dern ières on t une large b o r 
d u r e roux-de- rou i l l e . L'œil est j a u n e - b r u n â t r e ; 
la m a n d i b u l e supé r i eu re foncée, l ' inférieure gris-
r o u g e â t r e ; les pat tes sont j a u n â t r e s . 

Les j eunes et les femelles on t des cou leurs 
moins pu res q u e les mâles . 

Distribution géographique. — La fauvet te 

cendrée se t rouve dans p re sque toute l 'Europe , 
à par t i r de la Suède et de la Russie . Elle n i che 
dans le nord de l 'Espagne , en Cata logne et en 
Sarda igne ; elle n 'es t q u e de passage en Grèce et 
en E s p a g n e . 

Dans ses migra t ions , elle t raverse u n e g r a n d e 
pa r t i e de l 'Afrique. J e l'ai t rouvée dans les fo
rê ts du S o u d a n o r i en ta l ; d ' au t res na tura l i s tes 
l 'ont observée dans l 'ouest du con t inen t africain. 
Elle se mon t r e en été dans le nord -oues t de l 'A
sie. 

Mœurs, habitudes et régime. — Dans nos 
cont rées , la griset te r eche rche les buissons épi
n e u x ; en Espagne , elle hab i t e , avec les au t res 
pet i tes fauve t t es , les taillis et les forêts peu 
élevées. Au m o m e n t de ses migra t ions , elle visite 
les c h a m p s : chez nous , ceux de seigle et de fro
m e n t ; dans le Midi, ceux de maïs . 

«La fauvette cendrée , di t mon pè re , est t r è s -
vive, très-agile. On la voit sans cesse en mouve
ment , sau tan t de b r a n c h e en b r a n c h e , se glissant 
au mil ieu des buissons les plus épais , et dispa
raissant p e n d a n t un t emps plus ou moins l o n g ; 
puis elle en sort s u b i t e m e n t , se pose sur une 
b r a n c h e sai l lante , r ega rde tout a u t o u r d'elle et 
disparaî t de nouveau : ce manège d u re toute la 
j o u r n é e . 

« S o n vol est r ap ide , et elle l 'exéc i te par de 
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fréquents bu l l emen l s d 'a i les ; d 'o rd ina i re , elle 
ne s'élève guère au -dessus du sol et ne p a r c o u r t , 
d 'un t rai t , q u e d e cour t s espaces . Son cri d 'appel 
se r end par : gaet gaet, schek seheh, et ind ique d i 
vers s en t imen t s . Le maie a un chan t t r è s -va r i é , 
mais peu sonore , cons is tant en notes décou
sues ; ce chan t ne vaut pas celui de la p lupar t 
des au t re s oiseaux indigènes bons c h a n t e u r s ; il 
cont r ibue néanmoins à a n i m e r une con t r ée , e t , 
mêlé à celui de la fauvette des j a rd ins , de la 
mésange , e tc . , il t ient sa place dans un agréable 
concer t . » 

N a u m a n n dit que , de loin, le chant de la fau
vette cendrée para i t cour t , mais qu' i l ne l'est 
point en réal i té , car il se compose d 'un long 
piano t e r m i n é par un forte cour t , a Le piano est 
formé de plusieurs notes a l t e rnan te s , sifflantes 
et gazoui l lantes , se suivant t r è s - r ap idemen t ; le 
forte final c o m p r e n d des sons flûtes, et il est 
lancé à pleine gorge . 11 

« La fauvette c end rée , d i t encore mon pè re , 
chan te non- seu lemen t lorsqu 'e l le est pe rchée , 
mais aussi en volant : c'est en chan tan t qu 'e l le 
vient se pe rche r su r le s o m m e t d 'un buis
s o n ; qu 'e l le s'élève d 'une vingta ine de mè t re s , 
d 'où elle redescend en ligne obl ique ; ou bien 
elle se laisse t o m b e r presque ver t i ca lement , mais 
toujours en chan t an t . » Ces évolutions pa r t i cu 
lières la font reconna î t re de loin. 

El le se t ient en garde vis-à-vis de l ' h o m m e et 
se m o n t r e p r u d e n t e , sans être craint ive. R e m a r -
que- t - e l l e qu 'on la poursui t , elle se cache soi
g n e u s e m e n t au mil ieu des buissons ou des h a u 
tes he rbes , et l'on a de la peine à la découvr i r ; 
c o m m e le dit N a u m a n n , elle c h e r c h e à r a m p e r 
dans les buissons . 

En Espagne , je l'ai souvent vue te l l ement cra in-
l ive, que p e n d a n t p lus ieurs semaines j e n e pus 
l ' approcher . 

Les fauvettes cendrées sont t rès-gaies . « J e ne 
me rappel le pas , dit N a u m a n n , en avo i r j amais 
r encon t r é , en l iber té , une seule qui fût t r i s t e ; 
elles agacen t con t inue l l emen t , au con t ra i re , les 
au t res oiseaux, les pour su iven t et les exci tent ; 
files ne s 'aventurent point dans les l ieux décou
v e r t s , et sont presque c o n s t a m m e n t cachées dans 
les bu issons . » Il en est de m ê m e dans le S u d , d ' a 
près ce q u e j ' a i vu. P a r t o u t , la fauvette cendrée 
est la m ê m e ; p a r t o u t elle est vigi lante, méfiante 
et ru sée . 

Peu après son ar r ivée , elle se r e p rodu i t . Son 
nid, établi dans un buisson épais, au mil ieu des 
hautes he rbes , r a r e m e n t à plus d 'un m è t r e de 
le r rc . oueluuefois à loucher le sol est formé de 

c h a u m e s mêlés à un peu de laine. Les parois en 
sont t rès -minces , et l ' in tér ieur est tapissé avec le 
duvet de cer ta ines p lantes . 

Dans la seconde moit ié d 'avri l , on t rouve dans 
le nid de qua t re à six œufs, qui sont t rès-varia
bles sous le r appor t du v o l u m e . d e la forme et des 
cou leu r s . Us sont ou d 'un blanc d ' ivoire, ou 
jaunes , ou gris, ou d 'un j a u n e gr i sâ t re , ou d 'un 
blanc verdâ t re , d 'un b lanc b leuâ t re , et m a r q u é s 
p l u s o u moins d i s t inc temen t de poin ts , de taches , 
de m a r b r u r e s d ' un gris cendré ou ardoisé , d 'un 
b r u n olive, d 'un j a u n e verdâ l re , e tc . Les pa ren t s 
se c o m p o r t e n t à l 'égard de leur p r o g é n i t u r e 
c o m m e les au t res fauvettes. La seconde couvée 
suit la p remiè re i m m é d i a t e m e n t . 

C a p t i v i t é . — On voit peu la fauvette c e n d r é e 
en capt iv i té . Son chan t ne c h a r m e pas tous les 
a m a t e u r s , et , d 'un au t r e côté , elle d e m a n d e 
beaucoup de s o i n s ; elle est difiicileà teni r pro
pre , et souffre beaucoup de la v e r m i n e . 

LA FAUVETTE A LUNETTES — CURRUCd 

CONSI'ICILLATJ. 

Die Brillenyrasmwhe. 

C a r a c t è r e s . — La fauvette à lunettes(jig. 196)a 
17 cent , de long et 19 cent , d ' envergure ; l 'a i lepl iée 
et la q u e u e mesu ren t 6 cent . Le p lumage ressem
ble à celui de la fauvette gr ise t te , mais les c o u 
leurs en sont plus ne t tes et plus vives. Le do? 
est d 'un gris cendré , t e in té de roux ; la tê te , d 'un 
g r i s - cendré foncé, avec les régions pa ro t iques 
grises ; la gorge est gr ise , les rémiges p r i m a i 
res et les sus-alaires sont grises, avec les bar
bes ex te rnes m a r q u é e s d 'un large liséré roux-
de- roui l le ; les rec t r ices ex ternes on t leurs 
barbes ex te rnes b l a n c h e s , les barbes in t e r 
nes m a r q u é e s d 'une t a che c o n i q u e b l a n c h e , 
couvrant à peu près la moi l ié de la longueur de 
la p lume ; sur les au t r e s rec t r ices , cette t ache 
est plus pet i te . L 'œil est en tou ré d 'un cercle 
b lanc . L' ir is est d 'un b r u n clair ; le bec , cou leu r 
de cha i r à la base, est noir à la po in te , et les 
pat tes sont cou leu r de cha i r j a u n â t r e ou gris-
rougeâ t re . 

Les j e u n e s diffèrent des adul tes par leur poi
t r ine gr ise , sans reflets r oux . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — La fauvette 

à lune t tes hab i le les cont rées mér id iona les de 
l 'Europe . On la t rouve en P rovence , en L a n g u e 
doc, en Espagne , en Grèce, en Sarda igne , d a n s 
l'île de Malte , où elle habi te les versants a r i d e s 
des m o n t a g n e s , su r lesquels ne poussent q u e 
cmelaues r o m a r i n s ou que lques cha rdons . 
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H œ u r a , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L 'espèce , 

dans les divers l ieux qu 'e l le h a b i t e , para i t Être 
s é d e n t a i r e ; c'est au plus si elle e n t r e p r e n d de 
pet i tes e x c u r s i o n s . Le comte von d e r M i i h l e e n 
rencon t ra , en Grèce, de peti tes familles p e n d a n t 
l ' h ive r ; dans la m ô m e s a i s o n , m o n frère l 'observa 
dans les j a rd ins aux environs de Murcie . D'après 
W r i g h t , c'est le seul oiseau sédenta i re de l'île 
de Malte . Cara assure qu 'e l le ne qu i t t e j a m a i s la 
Sarda igne , tandis que Salvatori pense que quel 
ques individus s e u l e m e n t passent l 'hiver dans 
cet te î le, et affirme qu ' au c o m m e n c e m e n t d 'a
vril on en voit ar r iver un grand n o m b r e aux en-
rons de Gagliari . Les p remiè re s qu ' i l vit é ta ient 
sur le versant déser t d 'une m o n t a g n e p lan tée çà 
et là de que lques vignes ; p lus t a rd , il en trouva 
beaucoup dans des massifs d e c h a r d o n s . H a u s -
maiin en r encon t r a , en Sa rda igne , dans les bu i s 
sons, non loin de la c ô t e ; j a m a i s il n ' en observa 
dans les mon tagnes . 

P o u r m a pa r t , j ' a i eu peu l 'occasion d ' é tud ie r 
les hab i tudes de cette c h a r m a n t e espèce . Les pre 
miers individus que j e vis n ' é ta ien t n u l l e m e n t 
cra int i fs ; ils se m o n t r a i e n t au con t ra i r e ha rd i s et 
confiants. Loin de se teni r cachés dans les buis
sons, ils é ta ient souvent à découver t , et les mâles 
su r tou t se p e r c h a i e n t sur les b r a n c h e s les plus éle
vées p o u r faire e n t e n d r e leur chan t . En a u t o m n e , 
après la m u e , les fauvettes à lune t t e s se c o m p o r 
ta ient t ou t d i f féremment : elles se cacha ien t 
au mi l ieu des chardons et des r o m a r i n s , se gl is
saient au plus épais des bu issons , et devenaient 
en que lque sorte invisibles. Les effrayait-on, 
elles s 'envolaient r a p i d e m e n t a u loin, passaient 
d 'une m o n t a g n e à l ' au t re , et se t ena i en t assez 
hau t au-dessus du sol. Cependan t , elles s e m 
bla ient agir a ins i , m o i n s par peu r de l ' h o m m e 
que par a m o u r du m o u v e m e n t . 

W r i g h t dit que dans l 'île de Malte, q u a n d la 
saison est favorable, les fauvettes à lune t tes se 
m e t t e n t à chan te r dès le mois de janvier , et 
q u ' a u p r i n t e m p s on en tend de tous côtés leur 
voix re ten t i s san te . El les c h a n t e n t sur tou t avec 
a r d e u r p e n d a n t la saison des a m o u r s , qu i com
m e n c e en février p o u r d u r e r j u s q u ' e n j u i n ; de 
mars à ce de rn i e r mois , W r i g h t a t rouvé des pe
ti ts , et il admet , avec ra ison , q u e c h a q u e couple 
a deux n ichées par an. 

« La fauvette à lunet tes , dit H a u s m a n n , a des 
hab i tudes qui r e s semb len t beaucoup à celles de 
la fauvette cend rée . Moins craint ive que ses con
génères , on la voit se pe rche r , p o u r c h a n t e r , sur 
le sommet des buissons d 'ép ines ou de cytises. 
Elle' s'élève c o m m e une flèche dans les ai rs , et 

se laisse r e t o m b e r sur sa b ranche avant d 'avoir 

t e r m i n é son c h a n t . Ce chan t ressemble assez à 

celui de la fauvet te c e n d r é e ; cependant il est 

plus r a u q u e , et n 'est n i aussi long ni aussi mélo

dieux. La fauvette à lune t t e s n ' a que le cri bref 

de ses congénè res , qu 'e l le fait suivre parfois de 

que lques notes t r a înan tes . Son cri d 'appel , fort 

e t du r , ressemble à celui de la pie-griôche. 

c A la fin d 'avri l , j e t rouvai les nids achevés ; 

mais ils é t a i en t encore v ides . La cavité cen t ra l e 

du nid est profonde, les parois en sont m i n c e s . 

E x t é r i e u r e m e n t , que lques flocons de laine se 

t rouven t compr i s dans sa c h a r p e n t e . On n e peu t 

l 'apercevoir q u ' e n éca r t an t les b r a n c h e s au m i 

lieu desquel les il est é tabl i . L a femelle l ' a b a n 

donne dès qu 'e l le voit qu'il est découver t . » 

C a p t i v i t é . — D'après W r i g h t , cet oiseau 

suppo r t e faci lement la captivi té . 

LA FAUVETTE S U B A L P I N E — C U R R U C A SUBALPINA. 

Das Weissbàrlchen. 

Gloger di t , en par lan t de la fauvette bab i l -
l a r d e ; « Dans le Sud , on t rouve une var ié té 
c l imatér ique qu i se r a p p r o c h e b e a u c o u p du 
type . En a u t o m n e , les individus de l ' année 
ont le t o u r des yeux d 'un rouge-v ineux clair ; la 
face infér ieure d u corps b l a n c h â t r e , la gorge 
étant la par t ie la p lus foncée. Les individus t r è s -
âgés ont parfois en été le mil ieu du vent re b l a n c ; 
les paupières , la gorge, l a p o i t r i n e d ' u n rouge-fon
cé v ineux, les côtés de la poi t r ine p lus clairs . Des 
deux côtés de la gorge est u n e raie b l a n c h e , ce 
qui a valu à l 'oiseau le n o m de fauvette à 
barbe blanche. Ces var ia t ions sont r a r e m e n t aussi 
complè te s . P e u t - ê t r e ne se mont ren t -e l l e s q u ' e n 
été chez les ind iv idus t r è s - âg és , et sous l ' in
fluence c o m b i n é e de la l u m i è r e , de l 'air , de 
l 'usure des p l u m e s . On t rouve tous les degrés de 
transi t ion, et cela s 'oppose à ce qu 'on regarde 
des individus ainsi modifiés c o m m e a p p a r t e 
n a n t à des espèces d is t inc tes . » 

La conclus ion de tou t ceci , c 'est que la fau
vette suba lp ine ou à barbe b l a n c h e n 'es t q u ' u n e 
variété c l ima té r ique de la fauvette bab i l l a rde . 
Mais, d 'un au l re côté , Gloger nous dit aussi 
qu 'e l le n 'es t q u ' u n e var ié té de la fauvette à lu
nettes, ou de la fauvette cendrée , et nous décou
vrons ainsi , non sans su rp r i s e , que ces qua t re 
oiseaux, q u e nous cons idér ions c o m m e spéc i 
fiquement d is t incts , ne sont que des variétés 
d 'une seule et m ê m e e s p è c e . Nous ne pouvons 
ad me t t r e q u e l ' influence du cl imat mér id ional 
puisse faire de deux espèces r econnues c o m m e 
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Corbei], Crclë Fils, imp 

Fig. La Fauvette à lunettes. 
P . L . , B j i l l . è r c e t F i la . c.lkL 

dist inctes par Gloger, u n e seule et m ê m e var ié té , 

qui serait la fauvette suba lp ine . L 'opinion de 

Gloger est donc sans fondement . 

Caractères. — La fauvette suba lp ine , qu 'on 

n o m m e aussi fauvette passerinetle, est une des 

espèces de cet te famille les plus bel les , les plus 

él.':gantes. Le mâ le a 13 cent , de long e t 19 cent , 

d ' envergure ; l 'aile pliée mesu re 6 cen t , et d e m i , 

et la queue 6 . La femelle n 'es t guè re plus pet i te 

que le mâ le . Chez les mâles adul tes , la face su

pér ieure du corps est d 'un gris cendré , la face 

inférieure d 'un blanc grisâtre , la gorge d 'un 

rouge b r u n vif, encadrée par u n e b a n d e b lan

che , é t roi te , qui par t de la racine d u bec et des 

cend vers les épaules ; l 'œil est en tou ré d 'un 

cercle de p lumes d 'un r o u g e b r ique p â l e ; les 

p lumes de l 'oreille sont b r u n â t r e s et les rémiges 

d 'un b r u n foncé . Les rect r ices sont éga lement 

b runes , à l 'except ion des deux la térales , dont 

les ba rbes ex ternes sont b lanches dans les trois 

quar t s de leur longueur , avec les barbes in te rnes 

marquées d 'une tache t r iangula i re claire, b l anche . 

L'iris est rongeà t r e ; le bec noir mat , la poin te 

de la m a n d i b u l e inférieure d 'un rougeâ t r e terne ; 

les pat tes sont d 'un gris r ougeâ t r e . 

Les femelles et les j eunes ont un p lumage 

beaucoup plus s imple ; ils n 'on t pas la gorge 

rouge . 

Distribution géographique. — La fauvette 

f J H K H i l . 

suba lp ine hab i te l 'Eu rope et l 'Afrique. On la 

t rouve a b o n d a m m e n t en Algér ie , en Egypte , en 

E s p a g n e , en Sa rda igne , dans le midi de la 

F rance , en Ital ie , en Dalmat ie , et j u s q u e dans 

les s teppes de la Nouvel le-Russ ie et dans le 

Gourh ie l . 

Blœurs, habitudes et régime. — T o u t e s les 

mon tagnes du nord de l 'Espagne sont couver tes 

par une forêt s ingul ière d 'épais bu issons , par 

u n e forêt na ine dans t o u t e l 'accept ion du mot . 

Des b ruyères supe rbes , des cytises, des l au r ie r s -

roses , des chênes-ver t s et des o rmes , la c o m p o 

sent et en font u n fourré p resque i m p é n é t r a b l e . 

De leur mil ieu s 'élèvent que lques a rb res isolés, 

qui paraissent d ' au t an t plus élevés q u e la végé

ta t ion qui les e n t o u r e est plus basse. Ces forêts 

sont la pat r ie des fauvettes passer ine t tes . Celles-

ci semblen t avoir été confo rmées pour les h a 

biter . Elles se glissent avec l 'agilité des souris 

au t ravers des buissons ; r a r e m e n t , q u e l q u e s -

unes d ' en t re elles s 'élèvent j u squ ' à la c i m e de 

l 'un des a rb re s qui d o m i n e n t le fourré . 

La fauvette suba lp ine est un c h a r m a n t oiseau. 

P lus confiante q u e ses congénè res , elle se laisse 

observer de très près ; elle lance dans les airs 

des notes joyeuses , sans s ' inquié te r de l ' approche 

de l ' h o m m e , et elle ne voit pas en lui un être 

dange reux , t a n t qu 'e l le n 'est pas chassée . Les 

anciens voyageurs , c o m m e Bolle nous le fait 
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r e m a r q u e r , avaient déjà été trappes de sa 
confiance. L 'o iseau don t parle le Père Feui l lée 
dans sa Description de Ténériffe, est bien no t re 
fauvette passer ine t te . Deux de ces oiseaux 
volaient au tou r d 'un rocher où le re l ig ieux 
s 'était r eposé , avant de gravir les flancs es
carpés de la m o n t a g n e . « J e leur je tai des mie t tes 
de pa in , di t- i l , et ils v in ren t les ramasser j u s q u e 
sur mes vê temen t s ; mais ils n e se la issèrent pas 
p r e n d r e . Craignaient- i ls de pe rd re leur liberté'? 
Cer tes , je ne la leur eusse pas ravie . » La fauvette 
passer ine t te v ient , en etret, j u squ ' à que lques 
pas du na tu ra l i s t e , e t se laisse observer tou t à 
l 'aise. 

Ses moeurs , ses hab i tudes r e s semblen t b e a u 
coup à celles de la fauvette bab i l l a rde , et p lus 
encore à celles de l a ' fauvette à tête no i r e . 
C o m m e ce l le -c i , elle p a r c o u r t en tous sens les 
buissons qui lui servent de d e m e u r e , mais elle 
se t rouve encore p lus souvent sur ces buissons 
q u ' a u mi l ieu d ' eux . Les couples s 'é tabl issent les 
u n s à côté des au t r e s . Su r presque c h a q u e buis 
son, on voit un mâle pe rché , c h a n t a n t ou ins
pec tan t les a l en tour s . Lo r squ 'on ne l'effraye pas , 
on voit cet te fauvette sau te r ga i emen t de b r a n 
che en b r a n c h e , vo lan t d ' u n e touffe d ' a rbus te s à 
l ' au t re , p r e n a n t ici une cheni l le , là un coléo-
p l è r e , saisissant parfois que lque insecte a u vol, 
ou s 'é levant j u s q u ' a u s o m m e t des p lus g rands 
a rb re s , t o u t en c h a n t a n t . Lorsqu 'e l le est c h a s 
sée , elle d isparaî t dans les buissons avec une 
rap id i té incroyable , et il est p r e s q u e impossible 
de l'y voir . Son cri d ' aver t i s sement , tzeir, t r ah i t 
seul sa p résence et p e r m e t en que lque sorte de 
m e s u r e r le t ra jet rap ide qu 'e l le fait dans le 
four ré . Son cri d 'appel est assez h a r m o n i e u x ; 
on peu t l ' expr imer par tzaeh ou teck teck; son 
c h a n t est mé lod ieux , mais lancé sans beaucoup 
de force. 

La fauvette suba lp ine n iche t rès -p rès du sol ; 
j ' a i t rouvé son nid à la fin de mai s eu l emen t , 
mais peu t -ê t r e é ta i t -ce le second de l 'année. Ce 
nid diffère de celui des au t r e s fauvet tes par sa 
s t ruc tu r e plus é légante , ses parois re la t ivement 
épa i s ses . Ses œufs , au n o m b r e de qua t re à c inq 
pa r couvée , sont d 'un blanc sale et pa r semés de 
taches e t de points b run-o l ive et vert-olive, for
m a n t parfois un cercle vers le gros bou t . Les 

' pa r en t s t é m o i g n e n t à l e u r p rogén i tu re le plus 
vif a t t a c h e m e n t . 

Dans le n o r d de l 'Espagne , la passer inet te 
semble ê t re u n oiseau de passage. Au mois 
d 'avri l , j e la vis dans des endroi ts où on ne l 'ob
serve pas en tou te a u t r e saon , et au mil ieu de 

sep t embre , j ' en rencon t ra i de pe t i tes familles 

qui é ta ien t é v i d e m m e n t en t r a in de voyager. 

D'après L i n d e r m a y e r , ce t te fauvette appara î t en 

Grèce , du 16 a u 20 m a r s ; elle hab i t e d ' abord 

les lits desséchés des to r ren t s , el s 'élève plus 

t a rd d a n s les mon tagnes , p o u r y n icher . D'après 
Salvator i , elle qu i t t e la Sa rda igne à la fin de l ' é t é . 

Cel observa teur ne l ' y r e n c o n t r a plus en au

t o m n e . Les fauvettes suba lp ines , q u ' o n a obser 

vées en Egypte, s embla ien t y avoir émigré du 
sud-est de l 'Eu rope ; p o u r ma pa r t , je ne l'y ai 
j a m a i s vue en é té ; elle serai t donc bien moins 

c o m m u n e en Egypte, q u e ne le p ré t end le comte 

von der Mühle . Mon frère di t l 'avoir e n t e n d u e 

c h a n t e r en hiver aux environs de Murc ie , ce qui 
prouvera i t que que lques-unes , au m o i n s , passent 

l 'hiver non loin de l ' e n d r o i t où elles ont n i c h é . 

LA FAUVETTE DE RÏJPPEI.L—CÜRRUCÄ RUPPELLII. 

Rùppell's Grasmücke, Rüppell's linget. 

C a r a c t è r e s . — Cette pet i te fauvette , à laquel le 
on a imposé le nom d u voyageur qui, le pre- ' 
m i e r , l 'a découver t e , ressemble assez par sa cou
leur à la b e r g e r o n n e t t e gr i se , avec laquel le on l ' a 
souvent confondue . Elle a la par t ie supér i eu re du 
corps gris foncé, la pa r t i e infér ieure b l a n c h e , à 
reflets- rougeâ t res , les flancs g r i sâ t r e s ; la tê te et 
la gorge d 'un noir foncé ; les lo rums d ' u n gris 
c e n d r é ; la gorge encad rée pa r u n e bande b lan
che qui par t de la base du b e c ; les rémiges et 
les pet i tes couver tu res supé r i eu res de l 'aile d 'un 
noir b r u n â t r e , les dern iè res bordées de blanc ; 
les rec t r ices méd ianes no i res , les externes b l a n 
ches, les deux ième , t ro is ième et q u a t r i è m e plus 
ou moins b lanches à la po in te , sur les ba rbes in
te rnes . 

La femel le est plus p e t i t e , e t a des cou l eu r s 
plus t e rnes que le m â l e . L 'œil es t b r u n clair , le 
bec cou leur de co rne , les pa t tes rougeâ t res . 

Le mâle a 15 cent , de long el 23 cent, d ' en 
v e r g u r e ; l 'aile pl iée mesu re 7 cent. 

Distribution géographique. — La fauvette 
de Riippell habi te les vallées bu i ssonneuses du 
déser t , les contrées stéri les et les îles les plus 
ar ides . T r è s - r a r e en Grèce, elle es t c o m m u n e 
en Pa les t ine , dans l ' A s i e Mineu re , dans les îles 
de la m e r R o u g e ; q u e l q u e s individus t raversent 
l'Egypte lors de leurs migra t ions ; une seule fois, 
j'en ai observé a u x envi rons d u lac Mensaleh. 
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L E S P Y R O P I T T H A L M E S — 

PYROPHTHALMA. 

Lie Strauchsânger, ihe Shrub-Singers. 

C a r a c t è r e s . — Ch. B o n a p a r t e a donné aux o i 

seaux qui forment- le second g r o u p e de la fa

mille des fauvettes le nom de pyrophthalma, 
parce q u e leurs paup iè res sont nues et v ivement 

colorées. Us sont caractér isés , en o u t r e , pa r des 

ailes t r è s -cour tes , a r rondies , ne dépassant pas 

de beaucoup la base de la queue , obtuses , les 

t ro i s i ème , q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e rémiges étant 

les plus longues , et égales en t re e l les ; u n e queue 

longue, é t ro i te , é t a g é e ; un p l u m a g e abondan t , à 

p lumes décomposées . 

L E P Y R O P H T H A L M E M É L A F S ' O C K P I I A L E 

PYROPHTHALMA MELAISOCEPHALA. 

Das Sehwarzkâpfchen, ihe Rlack-Head. 

C a r a c t è r e s . — L e p y r o p h t h a l m e ou m é l a n o c é -

phale est l 'espèce la plus r é p a n d u e ; il a 16 c e n t . 
de Ion g e t ! 9 cen t , d ' enve rgure ; l 'aile pliée mesu re 
6 cen t , e t la q u e u e 7. Il a le dos gr i s -noi r , le 
ven t re et la po i t r i ne b lancs , à reflets r ougeâ t r e s ; 
la l ê te d 'un no i r de v e l o u r s ; la gorge b l a n c h e ; 
les ailes e t la q u e u e no i r e s , avec les trois rec t r i 
ces ex te rnes et les barbes des p remiè res rémiges 
b l a n c h e s ; l 'œil j a u n e - b r u n ; la paup iè re nue , 
épaisse, d 'un r o u g e - b r i q u e ; le bec bleu; les pat tes 
d 'un gris rougeâ t r e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le p y r o p h 

t h a l m e mélanocépha le est r é p a n d u dans t o u t le 
sud de l ' E u r o p e ; on le r encon t r e dans les îles les 
plus pe t i tes , pourvu qu ' i l y t rouve que lque ha ie 
pour se l o g e r . Il est c o m m u n p a r t o u t dans les 
taillis et dans les ja rd ins , en Grèce , en I ta l ie , en 
F r a n c e , en E s p a g n e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — L'espèce est 

séden ta i re dans les contrées qu 'e l le hab i t e . P e n 
dant plus d 'un an , j ' a i pu l 'observer c h a q u e j o u r ; 
je crois néanmoinsdevo i r c éde r la parole à H a u s -
m a n n , qui a d o n n é une descr ip t ion des plus 
exactes des m œ u r s de cet oiseau, Il n 'y a q u ' u n 
point que j e n e puis lui concéder . Après avoir 
dit, avec jus te ra ison , que le p y r o p h l h a l m e à 
tôle no i re par tage souvent l 'habi ta t de la fau
vettes à l u n e t t e et du p y r o p h t h a l m e de Sa rda igne , 
il r évoque en dou te l 'assertion du comle von der 
Miilhe, qu ' i l n iche t r è s - souven t sur les b u i s 1 

sons de figues ép ineuses : j a m a i s il n ' a vu , dit-il , 
cet oiseau p e r c h é sur un de ces cac tus . Or, j e 

garan t i s le fait avancé par von der Miible . Le 
p y r o p h t h a l m e mé lanocépha le m ' a toujours paru 
r e c h e r c h e r avec plaisir ces cac tu s , et y établ ir n o 
t a m m e n t sa d e m e u r e d 'h iver . P o u r tout le res lc , 
la descr ipt ion de H a u s m a n n cadre par fa i tement 
avec mes propres observa t ions . 

« S ' approche - t o n d e l ' e n d r o i t o ù s o n t cachés le 
nid ou les peti ts d 'un p y r o p h t h a l m e à tête no i re , 
on en tend r e t en t i r son cri d 'aver t i ssement , ten ien 
ten, qu ' i l répète à p lus ieurs repr ises avec u n ac
cent de colère ou d 'angoisse . En m ê m e t e m p s , 
on le voit hér isser les p l u m e s de la lête, ses p a u 
pières para issent d 'un rouge de feu, et il s ' ap 
p r o c h e j u s q u ' à que lques pas d e l ' in t rus . 

« Son cri d 'appel est trec trec trec; c'est ainsi 
qu ' i l c o m m e n c e d 'o rd ina i re son chan t ; ce lui -c i 
se compose de n o t e s rou l an t e s et sifflanles, et 
se t e r m i n e d 'o rd ina i re pa r u n e mélod ie t rès-har
m o n i e u s e . Souvent il le fait e n t e n d r e en volant 
d 'un endro i t à un au t r e , ou , c o m m e la fauvette à 
lune t tes , en s 'élevant dans les a i r s , p o u r revenir 
se poser su r sa b r a n c h e . » E n chan t an t , le mâ le 
se t i en t d 'o rd ina i re à u n e n d r o i t é levé, il h o c h e 
la q u e u e , il hér isse les p l u m e s de son c o u , se 
baisse et salue à p lus ieurs repr i ses . « La fe
melle est bien mo ins act ive, b i en moins gaie que 
le m â l e , e t on ne l 'aperçoi t q u e r a r e m e n t . Elle 
t émo igne a u t a n t d ' amour q u e lui à ses pet i t s , 
m a i s elle les défend avec m o i n s de vai l lance. 

« T o u t inqu ie t , le mâle bavarde avec tous , il 
p rend p a r t à tou t . U n oiseau de proie apparaî t - i l 
à l 'hor izon, aussi tôt il le s ignale à grands c r i s ; 
u n a u t r e oiseau pousse - t - i l u n cri d 'angoisse en 
voyant ses pet i t s menacés , il a ccou r t à son se 
cours e t l 'a ide à m e t t r e l ' ennemi en fui le . 

« T o u s les nids de py roph tha lmes m é l a n o c é -
pha les q u e j ' a i t rouvés é ta ien t dans des buissons 
bas et touffus de cratœgus ou de lycium, ou bien 
au mil ieu des b r a n c h e s d ' un buisson de ronces , 
don t le feuil lage les cacha i t aux r ega rds de 
leurs e n n e m i s . 

« Cet oiseau doit n i che r de b o n n e h e u r e ; au 
c o m m e n c e m e n t d'avril , j ' a i r e n c o n t r é des pet i ts 
qu i avaient déjà pris leur essor .Au mois d 'aoûl , j ' a i 
découver t , un jou r , un nid avec qua t re œufs nou 
vel lement p o n d u s . Les œufs , au n o m b r e de q u a t r e 
ou c inq par couvée , sont d 'un b lanc sale ou d 'un 
gris ol ivâtre, semés de t r è s -pe t i t s points foncés, 
t r è s - n o m b r e u x , et offrant au gros bout u n e p e 
ti te c o u r o n n e de taches d 'un b r u n olive. J e n 'ai 
j a m a i s r e m a r q u é de g r a n d e s différences en t re 
les œufs de diverses n i chées . Les parois du nid 
sont plus épaisses q u e celles du n id des au t res 
fauvet tes . » Après les a m o u r s , j eu n es et vieux 
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e r r en t de conce r t d a n s la c a m p a g n e ; mais ce 
n ' es t qu 'en hiver q u e j ' a i r encon t r é de parei l les 
familles. 

LE PYROPÎ1THALME DE SARDAIGNE — 

PYROPIITH 4LMA S ARDA. 

Ler sardisctie Strauchsdnger, the Sardinian Bttsh-
Singer. 

Carnctércs. — Le p y r o p h t h a l m e de Sarda igne 
a le dos d 'un cendré no i r â t r e , nuancé de r o u x ; 
la face infér ieure du corps d 'un gr i s -cendré clair, 
la gorge b l a n c h â t r e , le ven t re d 'un b lanc s a l e ; 
les rec t r ices et les r émiges d 'un b r u n no i r , bor
dées de r o u x ; les rec t r ices ex te rnes bordées 
de b lanc en d e h o r s ; l 'œil b r u n ; les paup iè res 
n u e s , cou l eu r de cha i r j a u n â t r e , le bec no i r , la 
base de la m a n d i b u l e infér ieure j a u n â t r e , les 
pat tes cou l eu r de corne clai re . 

La femelle a des cou leurs un peu plus c la i res 
que le m â l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « Ce pyroph

t h a l m e , dit Sa lva tor i , çst peu t - ê t r e l 'oiseau le 
p lus c o m m u n de toute la Sa rda igne . Il hab i t e les 
m o n t a g n e s et les p la ines , ma i s les endro i t s s eu 
l emen t don t le sol est recouver t de genêts et de 
bruyères . Il peup le s u r t o u t les coll ines t ap i s 
sées de ces p lan tes . » Il semble en ê t re de m ê m e 
aux Baléares , d 'après Homeyer , et il n ' en est que 
plus é tonnan t q u e cet oiseau m a n q u e en E s 
pagne , ou y soit du mo ins excess ivement r a r e . 
On le t rouve encore à Malte, en Grèce , dans les 
îles de l 'Arch ipe l . 

I f o p u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — H a u s m a n n 
et A. von Homeyer on t a d m i r a b l e m e n t décr i t les 
m œ u r s du p y r o p h t h a l m e de Sarda igne , et j e 
leur e m p r u n t e les réc i ts su ivants . 

Au mil ieu des taillis qu ' i l h a b i t e , ce p y r o p h 
t h a l m e se c o m p o r t e p lu tô t c o m m e une souris 
que c o m m e un oiseau. « 11 qu i t t e un bu i sson , 
di t Homeyer , en voletant , en sau t i l l an t ; il en 
g a g n e un au t re , y d ispara î t , pour le qu i t t e r un 
ins tan t après , et va se p e r c h e r sur u n e p ie r re , 
sur un roche r , s'y p romene r , t o u r n e r tout a u t o u r , 
p o u r red ispara î t re un p e u plus tard dans les 
buissons . Il exécute tous ces m o u v e m e n t s avec 
u n e agilité plus g rande encore que celle du tro
glodyte . Il cou r t sur le sol, avec la d é m a r c h e flère 
de la be rge ronne t t e ou les a l lures saccadées de 
la g o r g e - b l e u e , la q u e u e relevée p re sque ver t i 
ca lement . P e r c h é su r u n e p ie r re et r e g a r d a n t 
de là tou t a u t o u r de lui , il a u n aspect rée l le
m e n t comique , n 

- et Sans cesse en m o u v e m e n t , di t H a u s m a n n , 
il va d 'un buisson à l ' a u t r e ; il p rend un insecte 

dans la corol le d ' une fleur, ou bien il poursui t , 
, en c o u r a n t , un papil lon qui vole en rasan t le sol. 

De t emps à a u t r e , il fait r e t e n t i r les a i rs de sa 
chanson h a r m o n i e u s e , qu i ressemble assez à 
celle d 'un j eune canar i . Q u e l q u e s - u n e s de ses 
notes sont v ibrantes ; on di ra i t le t i n t emen t d 'une 
c loche t te . 

« Le cri d 'appel du p y r o p h t h a l m e de Sar 
da igne est p re sque le m ê m e q u e celui de la p ie -
g r i èche rousse : il n ' en diffère que parce qu ' i l 
est l ancé avec mo ins de force. Il le répèle p lu 
sieurs fois avec précipi ta t ion p o u r aver t i r ses 

1 c o m p a g n o n s . 

« Il est assez difficile de t u e r le p y r o p h t h a l m e 
de Sa rda igne dans les buissons où il se c a c h e . 

¡ Dès qu' i l se voit poursu iv i , il p longe pour ainsi 
| dire au mil ieu des b ranches , et fuit en rasan t le 
I sol, ce qui lui est d ' au tan t plus facile que les ra-
I m e a u x y sont moins serrés , moins ent re lacés qu ' à 
! u n e cer ta ine h a u t e u r . P a r m o m e n t s , il s 'élève le 
| long d 'une b r a n c h e , mais de m a n i è r e à tou jours 

être couver t pa r le feui l lage. Res te- t -on t r a n -
' qui l le , on le voit appa ra î t r e en chan tan t sur u n e 
' des b r a n c h e s les plus élevées, et il est possible 

alors de le t i r e r . Cep en d an t , un m o u v e m e n t un 
peu b r u s q u e l'effraye ; il l ance alors u n e note 
b r è v e : taeck, e t disparaî t de nouveau au mil ieu 
du feuillage. Le blesse-t-on à l 'aile, il cou r t rap i 
d e m e n t sur le sol, e t il faut faire di l igence si l 'on 
veut s 'en e m p a r e r avan t qu ' i l ait eu le tenjps 
de se d é r o b e r aux r e g a r d s , en se tapissant d e r 
r ière u n e p ie r r e , une touffe d 'he rbe . 

H Le p y r o p h t h a l m e de Sarda igne est le d e r 
n ie r oiseau qui se fasse encore e n t e n d r e au cré
puscu le , après m ê m e q u e les h i b o u x ont c o m 
mencé à pousser leurs c r i s . Mais son c h a n t n 'es t 

j plus à ce m o m e n t q u ' u n caque tage , répé té à in
tervalles longs et i r régu l ie r s . 

o II n i che de préférence dans un buisson épais 
de myr t e s ou d ' ép ines , car ceux de cistes son t 

! t rop clairs p o u r lui . Son nid est fo rmé d e 
c h a u m e s d e s s é c h é s ; i n t é r i eu remen t , il est tapis
sé de que lques cr ins de cheval , auxquels se 
t rouvent e n t r e m ê l é e s que lques p l u m e s . Il est 
assez profond, mais l â c h e m e n t c o n s t r u i t ; les 
parois en sont minces , e t il r e ssemble à celui de 
la fauvette des j a r d i n s , x Les œufs , au n o m b r e 
de qua t re à c inq , sont d 'un verdà l re sale, m a r 
qués de taches i r r égu l i è res , p lus ou moins n e t t e s , 
d 'un ver t -ol ive , d 'un bleu gr i sâ t re , no i râ t res , e tc . 
Ils on t le vo lume de ceux du c h a r d o n n e r e t . 

Les pet i ts r e s semblen t à leurs pa ren t s , les 
jeunes mâles , c ependan t , ont la tôle et la l igne 
naso ocula i re d ' u n noir moins foncé que les 
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L E P Y R O P H T H A L M E D E P R O V E N C E . 7!5 

a d u l t e s , et leurs paup iè res n 'on t q u ' u n e légère 

teinte rouge . 

Dès qu ' i l s p r e n n e n t leur essor, ils on t toutes 

les hab i tudes dë leurs paren ts , et il est m ê m e 

difficile de saisir le j eune py roph tha lme qu i a 

sauté hor s de son nid sans pouvoir encore vo

ler; il glisse au milieu des b ranches avec une 

agilité qui assure son salut. 

Le p y r o p h l h a l m e de Sarda igne n e qui t te j a 

mais cet te l i e ; il y passe l 'hiver. Il n iche pour 

la p r e m i è r e fois au mois d 'avri l , et élève au 

moins t rois couvées par an. 

LE FYROPIITHALME DE PROVENCE — 

PYROPHTIULMA pnoriNcidus. 

Der Sànyer der Provence, the Provençal Shrub-Sinyer. 

C a r a c t è r e » . — Le p y r o p h l h a l m e de Provence 

est très-voisin de l 'espèce p r é c é d e n t e . 11 a le dos 

g r i s - d ' a r d o i s e , le ven t r e r o u g e - v i n e u x foncé, 

la gorge rayée de blanc ; les rect r ices e t les 

rémiges d 'un gris b r u n â t r e , les q u a t r e rec t r ices 

ex te rnes bordées de blanc vers l eur p o i n t e ; 

l 'œil b r u n - r o u g e clair, avec les p a u p i è r e s rouge-

b r i q u e ; le bec n o i r ; la r ac ine de la mand ibu le 

infér ieure r o u g e â t r e ; les pat tes d 'un gris rou-

g e â t r e . Cet oiseau a de 13 à 44 cen t , de long, 

e t de 16 à 17 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée 

m e s u r e envi ron S cen t . , et la queue de 6 à 7 . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pyroph

t b a l m e de Provence hab i t e le sud de l 'Europe , 

l 'Asie Mineure et le nord-oues t de l 'Afrique. 

On le t rouve non-seu lement en Provence , c o m m e 

.son n o m l ' indique , mais aussi en Bre t agne et en 

Angle te r re , où Montague l'a observé dans les 

landes couver tes de genêts ép ineux , et où il pa

raî t ê t re s éden t a i r e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Ce pyroph

lha lme est un pet i t oiseau gai , ag i l e ; un c h a n 

teur a rden t . 11 f réquente les taillis de pins , les 

b ruyè re s , les massifs de chênes nains , de r o m a 

rins ; les co teaux ar ides e t où ne croissent q u e 

que lques ra res buissons , les s teppes , les forêts 

de c h ê n e s ver ts , les haies , les buissons . Dès 

qu 'on aborde les lieux qu ' i l h a b i t e , on entend sa 

voix. Sa chanson , peu var iée , mais fort h a r m o 

nieuse , r e s semb le , d 'après H a u s m a n n , à celle 

du p y r o p h l h a l m e de S a r d a i g n e . P o u r chan te r , 

il a l ' hab i tude de sort ir du fourré et , de se per 
cher à l ' ex t rémi té d 'une b r a n c h e , et tou t en 
disant son chan t , il t ou rne son corps à dro i te , 
à g a u c h e , la po i t r ine é t an t p lus basse ou sur 
le m ê m e plan q u e l 'arr ière- t rain ; il relève la 
q u e u e , l 'agite d 'avant en ar r iè re et hér isse les 
p lumes de la gorge . Le chasseu r s 'approche-t- i l , 
aussi tôt il d isparai t dans le buisson et échappe 
aux r ega rds . Mais cela ne d u r e pas l o n g t e m p s ; 
il se m o n t r e sur le s o m m e t d 'un p in , sur la plus 
hau te b r a n c h e d 'un b u i s s o n , regarde un i n 
stant de côté et d ' au t r e , s 'é lance à te r re , y sau te 
et y cour t avec tou te l 'agil i té d 'une sour is . Là 
où le fourré est moins épais , on le voit passer 
c o m m e u n e ombre qu i se m e u t . Quand un coup 
de feu a re ten t i , il s 'élance sur l ' ex t r émi té d 'une 
b r a n c h e , pour voir d 'où vient le bru i t ; mais l 'in
stant d 'après , il a d i spa ru . 

Le p y r o p h t h a l m e de Provence n 'es t jamais 
plus c h a r m a n t q u e q u a n d il condu i t sa j eune 
famille. Dès les p remie r s mois de l ' année , il 
cons t ru i t son nid , et il a deux ou trois couvées 
par an , chacune de q u a t r e à cinq pe t i t s . Dès 
que ceux-ci sont un peu forts, et avant qu ' i ls puis
sent faire usage de leurs ailes, ils qu i t t en t le n id , 
mais ils peuvent se sous t ra i re au péri l en glis
sant c o m m e des souris au mil ieu des b rous 
sailles les plus épaisses . D 'a i l leurs , les paren ts 
veil lent aux dangers qui peuvent les m e n a c e r . 
Le mâ le et la femelle sont toujours là, vo le tan t 
et faisant sans cesse re ten t i r le cri de ra l l i ement . 
Quand les j eu n es sont u n peu plus fo r t s , ils 
suivent leurs pa ren t s . On les voit a r r iver avec 
leur pè re , se pe rche r su r la c ime des bu issons , 
pour d i spara î t r e au milieu des b r a n c h e s , au 
premier s ignal . Dès que le cri d ' aver t i s sement : 
izen tzen se fait e n t e n d r e , t ou t se tai t , j u s q u ' a u 
m o m e n t où le mâle revient de n o u v e a u , suivi 
toujours de sa j e u n e famille. 

Le p y r o p h t h a l m e de Provence n ' é m i g r e p a s ; 
c'est tou t au plus si, en hiver , il e r re d 'un c a n 
ton à un a u t r e . Ceux qui h a b i t e n t les rég ions 
élevées des mon tagnes d e s c e n d e n t dans la p la ine 
lo r sque les p remiè res neiges t o m b e n t ; mais , à 
u n e a l t i tude de 1 ,000 m è t r e s , on les voit, en E s 
pagne, du m o i n s , res ter tou te l 'année au m ê m e 
endro i t . 
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LES PIIYLLOSCOPIDES — PflYLLOSCOPI. 

Die Laubsänger, the Pewits. 

Caractères. — Les phyl loscopidés , sauf u n 

gen re , sont de peti ts oiseaux au corps é lancé 

et é légant . Ils ont des ailes l o n g u e s ; u n e q u e u e 

m o y e n n e , t r o n q u é e à angle droi t ou l é g è r e m e n t 

é c h a n c r é e ; des pat tes hau te s et m i n c e s ; u n bec 

faible, po in tu , aplat i à la base , p lus h a u t que 

large chez la p lupar t . L e u r p l u m a g e est m o u , 

u n i f o r m é m e n t coloré , ver t pâle ou b r u n â t r e en 

dessus , j a u n e ou j a u n â t r e en dessous . 

Distribution géographique. — Cette famille 
compte des rep résen tan t s dans tou tes les par
ties du m o n d e . 

IIleurs, habitudes et régime. — Tou te s les 
espèces connues h a b i t e n t le Usommet des a r 
bres , mais souvent elles descenden t e t passent 
des j o u r n é e s ent ières dans les buissons , d a n s 
les céréales , n o t a m m e n t dans les c h a m p s de 
maïs . 

Ce sont des oiseaux gais , vifs, ag i l es ; ils sau ten t 
l e s t ement au mi l i eu des b r a n c h e s ; ils couren t 
a d r o i t e m e n t s u r le sol, et , sans ê t re passés m a î 
tres sous ce r appo r t , ils volent n é a n m o i n s t r è s -
bien. T o u s , sans except ion , c h a n t e n t ; q u e l q u e s -
uns m ê m e par fa i tement . L e u r in te l l igence est 
assez développée. 

Les phylloscopidés se nour r i s sen t d ' insec tes 
qu ' i l s p r ennen t su r les feuilles, su r les a rb res ; 
qu ' i l s r e t i r en t des fleurs, des fentes des écorces ; 
qu ' i ls a t t r apen t au vol . Us sont b ien mo ins 
friands de baies q u e les sylviadés, et n ' en m a n 
gent que de t e m p s à a u t r e . 

Chez n o u s , ce son t des oiseaux de passage ; 
ils a r r iven t de b o n n e h e u r e au p r i n t e m p s , p o u r 
ne nous qu i t t e r q u e tard . Dans le sud de l 'Eu
r o p e , dans les pays chauds et t empéré s de l 'A
sie et de l 'Afrique, ils d e m e u r e n t tou te l ' année , 
s inon dans la m ê m e local i té , au m o i n s dans la 
m ê m e c o n t r é e . 

Les espèces septent r ionales n ichen t dès leur 
ar r ivée dans nos pays ; les unes on t deux couvées 
par an , les au t res u n e seule . Leurs nids sont 
t r è s -a r t i s t ement cons t ru i t s . Leurs œufs , au n o m 
bre de qua t re à sept par couvée , sont hlancs 
ou d 'un rose clair , semés de taches foncées, et 
à coquille t r ès -mince et très-fine. 

L E S P O U I L L O T S - PHYLLOPNEUSTE. 

Die Laubsänger, Ihe Pewtis. 

Caractères. — Les pouillots on t le bec di laté 
à la base , ensui te c o m p r i m é , à pe ine é c h a n c r é 
vers le b o u t de la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e , qui est 
un peu m o u s s e ; des ailes subob tuses , les troi
s ième et q u a t r i è m e rémiges dépassan t les a u t r e s ; 
u n e queue m o y e n n e , fa ib lement échanc rée et 
di latée à son e x t r é m i t é ; des ta r ses et des doigts 
grêles ; u n p l u m a g e l â c h e . 

LE P O U I L L O T F I T I S — P H Y L L O P N E U S T E TROCHILUS 

Der Weidenlaubsänger. 

Caractères. — Le pouil lot litis (fig. 197) est le 
plus c o m m u n des phyl loscopidés i n d i g è n e s . Il 
a le dos ver t -ol ive ; le ven t re b lanc , la po i t r ine 
n u a n c é e de gris j a u n â t r e ; l 'œil s u r m o n t é d 'un 
t ra i t b l a n c - j a u n â t r e ; les lo rums d 'un gris foncé ; 
les r é m i g e s et les rec t r i ces b runes , frangées de 
v e r d â t r e ; les couver tu res infér ieures de l 'a i le 
d ' un j a u n e clair . Après la m u e d ' a u t o m n e , le 
ven t re est j a u n e clair . L 'œil est b r u n , le b e c et 
les pa t t e s sont cou leur de co rne . Cet oiseau a 
i;t cent , e t demi de long et 20 cen t , d ' e n v e r g u r e ; 
l'aile pliée m e s u r e 6 cen t , et d e m i , et la q u e u e 
de 5 cent , et d e m i . 

Les deux sexes diffèrent à peine l 'un de l ' aut re ; 
les j eunes ont le dos gr is-ol ive , le devant du cou 
d 'un gris j a u n â t r e ; le ven t re b l a n c , n u a n c é d e 
j a u n â t r e . 

Distribution géographique. — Le poui l lot 
fîtis se t rouve depuis le nord de la Scandinavie 
j u s q u ' a u sud de l 'Eu rope , dans u n e g rande 
par t ie de l'Asie sep ten t r iona le et dans l ' A m é 
r ique du Nord . En hiver , il émig ré j u s q u e dans 
le no rd de l 'Afrique et dans les Indes , et un grand 
n o m b r e de ceux qui qu i t t en t nos con t rées , vont 
h iverner dans le mi d i de l ' E u r o p e . 

Mœurs, habitudes et régime. — Il hab i t e 

les pla ines et les m o n t a g n e s ; on le r e n c o n t r e 
pa r tou t où il y a des a rbres , mais peu dans les 
grandes Tutaies, auxque l les il préfère les pet i t s 
bo i s ; c ependan t on le t rouve j u s q u e dans les fo
rêts de pins des m o n t a g n e s . En a u t o m n e , il va 
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souvent visiter les bu issons , les fourrés de r o -
seaux, et , dans le midi , les c h a m p s de maïs ; en 
é té , il se t ient sur des a rb res plus élevés. Il se 
mont re chez nous dans la p remiè re moi t ié d 'a 
vril, et nous qui t te vers le mois d 'août . Ses voya
ges ont lieu la n u i t ; c h a q u e sexe émigré séparé-
m m l . Les mâles arr ivent avant les femelles, et 
nous qu i t t en t après el les. 

Gomme tous les phy l loscopidés, le poui l lo t 
filis est un oiseau t r è s - a g r é a b l e , et qui c h a r m e 
tout le m o n d e par ses a l lures gaies et joyeuses , 
aussi b ien q u e par un chan t assez un i fo rme, 
mais à notes douces e t c o m m e flûtées. « On le 
voit tou jours en m o u v e m e n t , dit N a u m a n n ; il 
glisse au t ravers des b r a n c h e s , mais en volant 
bien p lus qu ' en s au t an t ; il a ime à p rovoquer 
et à agacer ses semblables et les au t res pet i ts 
o iseaux. Lorsqu ' i l est posé , sa poi t r ine est r e l e 
vée; lorsqu' i l s au t e , il la p e n c h e un peu en 
avan t . R a r e m e n t , il s au te en faisant de grands 
b o n d s ; à c h a q u e sau t il incl ine la têle de divers 
côtés . La façon don t il se glisse au t ravers des 
b r anches , dont il voltige, son agi tal ion con t i 
nue l le , le font b i e n plus r e m a r q u e r q u e les fau
vet tes . Il a su r tou t un m o u v e m e n t s ingul ier de 
la q u e u e , qu ' i l abaisse b r u s q u e m e n t d 'une ma
nière toute par t icul ière : il exécute ce m o u v e m e n t 
de t emps à au t r e . Cet oiseau n 'es t pas craintif; il 
est a u conl ra i re t rès-confiant et ne redoute pas les 
regards de l ' observa teur . Il vole d 'un buisson ou 
d ' un a rb re à un a u t r e , et f ranchit m ê m e de 
g rands espaces . Lorsqu ' i l n 'a q u ' u n e cour t e 
d i s tance à f ranchir , il ne fait que vo le te r ; mars 
q u a n d il en t r ep rend u n voyage p lus long, il 
vole en décr ivant u n e l igne i r régul iè re , ondulée , 
à courbes plus ou mo ins é t endues . » 

Son chant est peu va r i é ; il a que lque chose 
de mé lanco l ique , et n 'es t n u l l e m e n t désa
gréable . 11 se compose d ' u n e série de notes 
douces , qu 'on peut r endre pa r huid, huid, hoïd, 
hoïd, hoïd, hoïd. « C'est là tou t son chan t , dit 
m o n p è r e ; mais les notes en son l si douces , si 
i lùtées, l eur ton varie si h a r m o n i e u s e m e n t , que 
ce chan t en t ire un c h a r m e tout pa r t i cu l i e r , 
et q u i , à m o n avis d u moins , le r end supér ieur à 
celui de bien d 'autres oiseaux. Lors de l ' accou
plement , le mâle fait en t end re q u e l q u e s sons, 
qu ' i l semble avoir e m p r u n t é s à d 'aut res oiseaux 
et qu'i l est difficile de t r adu i re . En m ê m e t e m p s , 
il vole d ' un a rb re à l ' au t re , en b a t t a n t p réc ip i 
t a m m e n t des ailes, et en suivant cont inuel le 
ment sa femelle, qui se t ient près de là et 
lance par interval les une sorte de chanson , mais 
uien plus cour t e et plus faible que celle du 

mâ le . » Celui-ci se pose pour chan te r à l 'extré
mi té d 'une b r a n c h e ; il gonfle sa gorge, hér isse 
ses p lumes , laisse p e n d r e les ailes, et met une 
a rdeur incroyable à répé te r , p r e sque sans re lâ 
che , sa p h r a s e mus ica l e . Il c o m m e n c e à se faire 
e n t e n d r e ' dès l ' au ro re , p o u r ne cesser qu ' au 
coucher du soleil, et cela depuis son arr ivée jus 
qu 'à la fin de ju i l le t . 

Le nid du poui l lo t fitis est tou jours a d m i r a b l e 
men t caché . Il se t rouve près du sol ou sur le 
sol m ê m e , d ' o rd ina i r e dans quelque excavat ion . 
Il est p lacé le p lus souvent sous une touffe 
d 'he rbes , sous un t r o n c d ' a rb re , sous u n e p lan te 
feuillue. La femelle c o m m e n c e par app rop r i e r 
la cavi té ; elle y a p p o r t e des mousses et des 
herbes , qu 'e l le dispose de m a n i è r e à en fo rmer 
une demi - sphè re , et déploie dans la cons t ruc t ion 
de ce nid u n e telle a rdeur qli 'en q u e l q u e s j ou r s 
sa tâche est t e r m i n é e . Elle y travaille pendan t la 
ma t inée seu lemen t et sans ê t re a idée de son 
mâle . El le p rend de grandes p récau t ions .pour 
ne point t rah i r l ' endro i t où est s i tué son nid , et 
s 'en t ient é loignée tan t qu 'e l le n 'y travaille pas . 
Aussi, t rouver un nid de pouil lot est chose fort 
difficile, m ê m e p o u r une personne e x p é r i m e n t é e . 

Ce nid est con ique ou p i r i forme, g r a n d , 
b o m b é pa r en hau t , m u n i d ' une o u v e r t u r e laté
rale c i r cu la i re , à parois t rès-épaisses et formées 
de m o u s s e s , de feuilles sèches , de c h a u m e s , de 
br ins d ' h e r b e s ; l ' in tér ieur est tapissé de p lumes 
de poules , de pe rdr ix , de pigeons, de corne i l les . 
N a u m a n n di t qu ' i l est t rès-rare de t rouver u n 
nid qui ne renfe rme p 3 s de p l u m e s de pe rd r ix . 
Le poui l lo t fitis semble préférer c e p e n d a n t à 
toutes aut res les p l u m e s de gal l inacés d o m e s 
t iques . Aux environs des hab i t a t ions , on t rouve 
dans son nid des p l u m e s de poules , de d indons , 
de p i n t a d e s ; dans la forêt, des p lumes de g e l i 
not tes e t de faisans. 

La p remiè re p o n t e a lieu au c o m m e n c e m e n t 
de mai . Les œufs, au n o m b r e de c inq à sept , sont 
a l longés , lisses, d 'un blanc de lait, semés de 
points rouges , p lus ou moins se r rés . Le mâle les 
couve p e n d a n t le mi l ieu du j o u r ; la femelle t ou t 
le res te du t e m p s , et elle le fait avec une telle 
a rdeu r , qu 'el le se laisse souvent p resque écraser 
plulôt que de s 'envoler . T a n t que les pet i t s ne 
sont pas éclos, elle s'enfuit en volant à ras du 
so l ; mais , si le nid renferme des j e u n e s , les pa
rents ont recours à la r u se ; ils s imulen t u n e bles
sure , une para lys ie ; ils t émo i g n en l la plus vive 
angoisse. Les j e u n e s p r e n n e n t leur e s s o r a la fin 
de mai e t a u mil ieu de j u i n ; que lques j ou r s après , 
les paren ts n ichent une seconde fois. 
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Fig. 197. Le l'miillot fitis. 

C h a s s e . — Les pouil lots , c o m m e tous les 
pbyl loscopidés , sont faciles à p r e n d r e . N a u m a n n 
assure q u ' o n y arr ive pa r fa i t emen t en s u s p e n d a n t 
à u n a r b r e , f réquenté par les poui l lo ts , une cage 
e n t o u r é e de g luaux , e t où se t rouve que lque 
peti t o iseau . Les pouil lots ar r ivent , a t t i rés pa r 
la ja lousie ou la cur ios i té , et d e m e u r e n t a t tachés 
aux gluaux. On peu t aussi employer avec succès 
des t rappes et d ' au t res p ièges . 

C a p t i v i t é . — Les poui l lots , r édu i t s en cap t i 
v i té , s ' app r ivo i sen t r ap idemen t , s u r t o u t quand on 
les laisse voler l ib rement dans la c h a m b r e . Ils 
res tent toujours p r è s du plafond, et se p e r c h e n t 
sur les meubles les p lus élevés, lorsqu' i ls veu
lent se r e p o s e r . Que lques -uns suppor t en t p lu 
sieurs années de captivité ; mais b e a u c o u p ne 
ta rden t pas à pér i r dès les p r e m i e r s j ou r s ; ils 
ne peuven t se faire au c h a n g e m e n t de nour r i 
t u r e . Lès qu 'on r e m a r q u e qu ' i l s deviennent 
t r i s tes et qu' i ls hér i ssent leurs p lumes , il faut 
leur donne r la l iber té ; a u t r e m e n t , on ne t rou 
verait le l endemain q u ' u n cadavre . 

L E S R É G U L O I D E S - REGULQIDES. 

Die Laubkônige, the Wrens. 

C a r a c t è r e s . — Les réguloïdes on t le bec plus 

cour t et plus m i n c e q u e les poui l lo ts , é chanc ré 
vers le bout de la mand ibu l e s u p é r i e u r e , qu i est 

un peu mousse ; ils ont des ailes longues , po in 
tues , ob tu se s , la q u a t r i è m e rémige é tant la plus 
l ongue ; la queue m é d i o c r e , dilatée à son extré
mi té , é c h a n c r é e ; les pa t tes cour tes et faibles. 

Distrilintion géographique. — Ces oiseaux 

hab i ten t l 'Asie du sud , et n o t a m m e n t l 'Himalaya. 

Mœurs, habitudes et régime. — Toutes les 
espèces ac tue l l ement connues vivent dans les 
montagnes ; ma i s , à l ' ent rée de l 'hiver, elles 
é m i g r e n t vers la p la ine . Il arr ive que dans leurs 
voyages, elles dépassent leurs l imites habituel les 
et s ' égarent loin de leur pays natal . C'est ainsi 
qu ' on a vu en E u r o p e , et m ê m e en Al lemagne , 
l 'espèce dont nous allons esquisser l 'h is toi re . 

LE RÉGULOÏDE A GRANDS SOURCILS - H E G U L O I O E S 
SUI'EIICILIOSUS. 

Der Laubkônig, the Wren. 

C a r a c t è r e s . — Le réguloïde à grands sour 
cils ressemble aux aut res oiseaux de la m ê m e fa
mille. 11 a le dos gr is-ver t , le c roup ion vert , le 
ventre d 'un blanc j a u n â t r e ; u n e bande longi tu
dinale d 'un ve r t - j aunâ t re clair sur le c r âne , et 
sur l ' œ i l , un sourcil d ' un j a u n e r o u x ; d e u x 
bandes t ransversales d 'un blanc j aunâ t r e sur 
l 'aile. Cet oiseau a 11 cen t , de long , et 17 cent, 
d ' enve rgu re ; l 'aile pliée mesu re 5 cent . , et la 
q u e u e 4. 
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D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Il est p o s 

sible que le réguloïde à g rands sourci ls arrive en 
E u r o p e p lus souvent qu 'on n e le cro i t . J u s q u ' à 
p ré sen t , on l'a observé p lus ieurs fois en Dalmat ie 
et dans d ' au t res pays du sud de l 'Europe , dans 
l 'Al lemagne cent ra le et à Helgo land . Il est or i 
g ina i re du cen t re de l 'Asie. D 'après J e r d o n , il 
est assez abondan t aux Indes , en h iver ; il est 
c o m m u n toute l ' année dans l 'Himalaya et en 
Chine , au di re de Swinhoe . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — N o u s man

quons de détails précis sur son genre de vie. 

Blyth di t qu ' i l vit sol i ta i re , e t que son chan t res

semble assez à celui d u pouil lot siffleur. Hancock 

c ro i t qu ' i l a les m ê m e s hab i t udes que le roi telet 

h u p p é ; que , c o m m e ce lu i -c i , il est toujours en 

m o u v e m e n t , volant d 'un buisson à l ' au t re , et 

glissant a u t ravers des b r a n c h e s . Gaetke, pa r 

c o n t r e , a ssure qu ' i l a toutes les al lures des 

poui l lots , e t n u l l e m e n t c e l l e s du roi telet . S w i n h o e 

dit q u ' e n Chine on le t rouve r a r e m e n t en c o m 

pagnie d ' au t res o i seaux; qu'il est vif, toujours 

en m o u v e m e n t , et qu ' i l t r ah i t sa présence pa r 

son cri d 'appel , swiht, qu ' i l répète con t inue l l e 

men t . Radde n o u s a p p r e n d qu ' i l se m o n t r e vers 

le mi l ieu de mai dans le sud-est de la Sibér ie , 

et qu ' i l y d e m e u r e j u squ ' à la fin de sep t embre . I 
l i n r i i M . 

Lors de ses m i g r a t i o n s , il sé journe suovent 
l o n g t e m p s dans un m ê m e endro i t , ou tout du 
moins , il voyage fort l e n t e m e n t ; on l 'observe 
alors pendan t p l u s i e u r s mois su r les saules, au 
bord des r iv ières . 

Blyth décr i t le nid de cet oiseau. C'est 
u n e cons t ruc t ion a r t i s t ique , pendue en t r e les 
b ranches d ' a r b r e s , à u n e cer ta ine h a u t e u r du. 
so l . Il est s p h é r i q u e ; les parois en sont formées 
de fibres végétales fines et flexibles, so l idement 
en t re lacées et f o r m a n t à l ' in tér ieur u n e couche 
t rès -mol le . E x t é r i e u r e m e n t , il est revêtu de frag
m e n t s d 'écorces , de toiles d ' a ra ignées , et d 'au t res 
ma té r i aux ana logues . Il p résen te deux ouver 
t u r e s , l 'une est tout à fait l a té ra le , l ' au t re lui est 
opposée , mais s i tuée u n peu en d e s s u s ; la p r e 
m i è r e , qu i se r t d ' en t rée , est p ro tégée par une 
sor te de toit . 

L E S I I Y P O L A I S — HYPOLAIS. 

Die Gartensänger, the Garden-Pewits. 

C a r a c t è r e s . — Les hypola ïs sont non-seu le 

m e n t les plus g rands , mais les plus nobles de 

tous les phyl loscopidés . El les ont u n bec fort et 

t r i angu la i r e , t rès - la rge à la base , d é p r i m é dans 

tou te son é t e n d u e , à a rê te peu sail lante ; des 
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ailes longues , suba iguës ou su rob tuses , la t ro i 
s ième ou la q u a t r i è m e penne dépassan t les 
au t r e s ; la q u e u e égale ou l égè remen t a r rond ie ; 
des tarses assez épais et des doigts g rê les . 

Mon père , qu i a créé ce gen re , dit q u e les hy -
polaïs n ' on t des pouil lots q u e le p l u m a g e ; que 
leur corps est plus ramassé , l eur bec p lus g rand 
et plus fort, leurs pa t tes p lus épaisses que chez 
les au t res phyl loscopidés . 

Distribution géographique. — Tot l tcs les hy-

polaïs connues sont p ropres à l 'ancien con t inen t . 

SI<rurs, habitudes et régime.— Leurs m œ u r s 

se r app rochen t plus de celles des fauvettes que 

de celles des poui l lots . L e u r chan t est très-varié. 

L e u r nid n'est pas placé su r le sol, n i fe rmé su 

p é r i e u r e m e n t ; il est su spendu au mi l i eu des 

b r a n c h e s , e t ouver t pa r en h a u t . Les œufs eux-

m ê m e s on t u n carac tè re par t icu l ie r . 

L'HYPOLAÏS DES SAULES — HYfOLAlS SJLICAMJ. 

Die Bastardnachtigall, the Fan-tail-Warbler. 

Caractères. — L'hypolaïs des saules ou hy -
polaïs ic tér ine (fig. 198) vu lga i r emen t rossignol 
bâtard, a le dos gr is-ver t , le vent re jaune-soufre 
clair ; les rémiges d ' un brun-noi r mat , bordées de 
verdâtre en d e h o r s ; les rect r ices plus claires q u e 
les r é m i g e s , bordées de b l a n c h â t r e ; l 'œil b r u n 
foncé, le bec b r u n clair , avec la base de la man
dibule infér ieure d 'un j a u n e rougeâ t r e ; les pat tes 
d 'un b leu clair . Cet oiseau a 15 cent , de long et 
26 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile pl iée m e s u r e 9 cent , 
et la q u e u e h. 

Distribution géographique. — L'hypolaïs 

des saules est or iginaire de l 'Europe cen t ra le . 
De là, elle s 'étend au nord j u s q u e d a n s la Scand i 
navie, t and is que , dans le midi , elle est r emplacée 
par des espèces voisines. J a m a i s j e ne l'ai vue en 
Espagne ; en Grèce, elle est excess ivement r a r e , 
hors le t e m p s des mig ra t ions . On a confondu à 
tor t , avec elle, u n e espèce mér id iona le (hypo'ais 
¡lolyglotta), don t on a voulu ne faire q u ' u n e 
s imple var iété : ces deux oiseaux diffèrent en t r e 
eux, n o n - s e u l e m e n t pa r l eu r tai l le , par la forme 
de leurs ai les, mais encore pa r leurs m œ u r s et 
par leur chan t . 

SSœurs, habitudes et régime. — L'hypolaïs 

<res saules ou ic té r ine se m o n t r e chez nous 
quand tous les a rbres sont revêtus de leurs feuil
les; elle n 'a r r ive , pa r conséquen t , j a m a i s avant 
la tin d'avril , et elle nous qui t te au plus tard à la 
tin d 'août . J e ne puis d i re dans quel les par t ies 
de l 'Afrique elle passe l 'h iver; a u t a n t q u e j e puis 
m'en souvenir , je n e l'y ai j a m a i s r encon t r ée . 

L 'hypola ïs ic tér ine se fait r e m a r q u e r plus que 
b e a u c o u p d ' au t re s oiseaux chan teur s ; car c'est 
u n de ceux qu i vivent au voisinage i m m é d i a t de 
l ' h o m m e , et q u i s emblen t préférer les j a r d i n s et 
les vergers aux forêts . A la vér i té , on la trouve 
dans tous les bois , mais su r la lisière p lu tô t q u ' a u 
c e n t r e ; elle m a n q u e dans tou tes les forêts de 
sapins , e t dans les m o n t a g n e s . On peu t ê t re ce r 
tain de la r encon t r e r dans les j a r d i n s où cro is 
sent de n o m b r e u x buissons de s u r e a u , de cor
noui l le r , de t r o è n e ; dans les vergers en tourés 
de ha ies . C'est un oiseau gai , vif, ag i le , mais en 
m ê m e t e m p s fort p r u d e n t . C'est avec soin qu ' i l 
choisi t son d o m a i n e ; mais une fois qu ' i l en a 
pris possession, il y d e m e u r e fidèlement a t t a c h é , 
et il y r e t o u r n e tous les é tés . P e n d a n t sept an
nées consécut ives , j ' e n ai vu revenir dans le 
m ê m e j a rd in . L 'hypolaïs rôde tou t e la j o u r n é e , 
t an tô t ici , t an tô t là, en tan t , du m o i n s , q u e les 
soins à d o n n e r à sa femelle en t ra in de couver , 
ou à ses pet i t s , n e le r e t i ennen t pas à u n e m ê m e 
place. D 'o rd ina i re , elle va d ' a rb re en a r b r e , et se 
t ient cachée du mieux qu 'e l le peu t . Parfois on la 
che rche long temps avant de la voir, b ien qu 'on 
en tende con t inue l l emen t sa voix. Elle préfère 
cer ta ins a rb re s , les plus hau t s e l l e s plus touffus, 
et s'y rend plusieurs fois par j o u r . Q u a n d elle est 
posée, elle t ient sa poi t r ine re levée ; r e m a r q u e -
t-elle que lque chose de suspect , elle hér i sse les 
p lumes de sa t ê t e . En sau tan t , elle por te son corps 
ho r i zon ta l emen t , le cou t e n d u en avant . Son vol 
est rap ide et facile : en l ' exécutan t , l 'oiseau fait 
les c roche t s les plus b r u s q u e s . 

L 'hypola ïs des saules ne descend q u e r a r e 
m e n t à t e r r e , et semble n e pouvoir sau te r q u e 
l o u r d e m e n t . Ce n 'es t que lorsqu 'e l le c h a n t e , 
qu 'e l le d e m e u r e long temps à une m ê m e p lace . 
Son cri d 'appel c o m m e n c e par des syllabes a s 
sez douces : teck, teck, que suit un a u t r e c r i ha r 
m o n i e u x : terut, q u a n d il doit e x p r i m e r q u e l 
q u e s e n t i m e n t de colère , de ja lous ie , ou qu'il 
doi t aver t i r d e l ' approche d 'un d a n g e r . Les syl
labes hettettett i n d i q u e n t que l 'oiseau est p rê t 
au c o m b a t . Son c h a n t ne plaî t pas à tout le 
m o n d e , auss i les opinions s u r la valeur de ce 
c h a n t sont-elles pa r t agées . N o u s devons ajouter , 
qu ' i l n 'est pas deux hypolaïs qui chan t en t de 
m ô m e . L ' u n e est uu imi t a t eu r a d m i r a b l e m e n t 
doué , qui mêle à ses chansons celles des aut res 
o i seaux ; l ' au t re n 'es t q u ' u n e pauvre i g n o r a n t e , 
qu i n 'a q u e que lques notes un peu h a r m o n i e u 
ses, qu 'el le ne sait po in t var ier . Quant à moi , 
j ' e n t e n d s toujours avec plaisir le chan t de l 'hypo
laïs des s a u l e s ; ses notes flûtées m e font oubl ier 
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ses sons saccadés . Elle chan t e avec la pins g rande 
ardeur depuis le lever du soleil jusqu ' à son 
coucher , ne s ' i n l e r rompan l q u e vers le mil ieu 
du jou r , p o u r que lques heures s e u l e m e n t . Elle 
est tou t feu, su r tou t du ran t l ' incubat ion , ou 
lorsque que lque rivale la p rovoque au c o m b a t . 
Pendan t qu 'e l le c h a n t e , l 'hypolaïs ic tér ine ne se 
laisse pas fac i lement effrayer; elle c h a n t e m ê m e 
plus fort lorsqu 'e l le se sent en danger , lorsque , 
par exemple , on a fait f eu ' sur elle sans la t o u 
cher . On dira i t , c o m m e le fait r e m a r q u e r Nau-
m a n n , qu 'e l le veut p r end re le m o n d e en t ie r à 
t émoin de l ' insuccès de la tentat ive m e u r t r i è r e 
dont elle a été l 'objet; qu 'el le veut ra i l ler et hue r 
le chasseur ma ladro i t . 

L'hypolaïs ic tér ine ne souffre a u c u n e de ses 
semblables dans le d o m a i n e qu 'e l le s'est choisi . 
Deux mâles qui vivent a u voisinage l 'un de 
l 'aut re , sont con t inue l l emen t en l u t t e , et ils ont 
souvent recours à d ' au t res a r m e s q u ' à l eu r chan t . 
« Dès q u ' u n e h y p o l a ï s s e m o n t r e dans un can ton 
déjà habita pa r une a u t r e , celle-ci se préc ip i le , 
dit N a u m a n n , sur elle, et à coups de bec la chasse 
hors de son d o m a i n e . Généra lemen t , l ' in t rus ré 
siste, et il en résu l te des comba t s violents , dans 
lesquels on voit souvent les deux adversa i res se 
c r a m p o n n e r l 'un à l 'autre et t o m b e r ainsi sur 
le sol Les hypola ïs a imen t aussi à agacer les au
tres oiseaux qu i hab i t en t dans leur vois inage. » 

L 'espèce se n o u r r i t p r i nc ipa l emen t de co léo
p tè res et d ' au t r e s insec tes ai lés, qu 'e l le p r e n d su r 
les feuilles ou qu 'e l le a t t rape au vol. Aussi , voit-
on souvent cet o iseau voler a u t o u r de la c ime 
des a rb res . Dans ce r ta ins endro i t s , il fait ou 
blier les services qu' i l r end par la gue r r e acha r 
née qu ' i l fait aux abeil les . « On m e prév in t , di t 
m o n père , q u ' u n oiseau venai t souvent se pe r 
cher sur les ruches et qu ' i l dévorai t les abeilles : 
j e r e c o n n u s en lui le rossignol bâtard. Lor sque 
les abeil les ta rda ien t t rop à sort i r , il frappait la 
r uche avec son bec , p o u r les a t t i rer au dehors , 
et les p r e n d r e alors i m m é d i a t e m e n t et avec beau
coup d 'adresse . Il s 'envolait f r é q u e m m e n t vers 
un buisson de su reau : c'est là que devait se 
t rouver son n id , supposai- je, et je l'y découvr is 
en effet. Le p ropr ié ta i re des abeilles étai t t rop 
i r r i té con t re cet oiseau, p o u r que ses pet i ts , en
core inhabi les à voler, n e fussent pas je tés aux 
chats . « Quand les cerises sont m û r e s , l ' hypo
laïs des saules va visiter les cer is iers , e t se nou r 
rit de ces f ru i t s ; elle prélève de m ê m e son impô t 
sur les groseil les, su r les baies de sorbier , de 
t roène et de su r eau . 

Lorsque rien ne le dé r ange , cet oiseau n ' a 

q u ' u n e couvée pa r an, à la fin de mai ou au com
m e n c e m e n t de j u i n . Son nid est établi dans le 
buisson le plus épais de son d o m a i n e , d 'ordi
naire dans un buisson de s u r e a u , de coudr ie r , 
de cornoui l l e r , de t roône , p re sque j amais sur 
un buisson ép ineux . Il est couver t pa r le 
feuillage qui le m a s q u e plus ou m o i n s . Sa s t ruc
ture est é légante : il est en forme de bou r se . Des 
feuilles et des he rbes sèches , des fibres co r t i 
cales, d u duvet de p lan tes ou des poils , des 
écorces de bou leau , des toiles d 'ara ignées , du 
papier , e n t r e n t dans la cons t ruc t ion de ses pa
rois ; l ' in té r ieur est tapissé de p l u m e s , d ' he rbes 
t end re s et de cr ins de cheva l . 

Les oeufs, au n o m b r e de q u a t r e à six, sont al-

; longés , d 'un rouge rose ou d 'un rose gr isâ t re , 
m a r q u é s de poin ts e t de veinules no i râ t res ou 
d 'un rouge b r u n . Le mâle et la femelle les couvent 
a l t e rna t ivement p e n d a n t treize j o u r s . Ils n o u r 
r i ssent leurs pet i t s d ' insec tes de touLe espèce . 
En cas de danger , ils se m o n t r e n t t r è s - i nqu i e t s , 
et la femelle , a lors , a r e cou r s à la ru se p o u r dé 
tou rne r su r elle l ' a t t en t ion de son e n n e m i . 

C h a s s e . —- Chez n o u s , l 'hypolaïs des s au l e s 
s 'att ire r a r e m e n t la h a i n e d 'un é leveur d ' abe i l l es ; 
aussi , son exis tence n 'est-el le pas fort m e n a c é e . 

! E n I ta l ie , on ne l ' épargne pas plus que les au t r e s 
oiseaux c h a n t e u r s . 

Sa c a p t u r e est difficile et n 'es t souven t d u e 
qu ' au ha sa rd . De tous les pièges, le mei l l eur est 
une cage garnie de g luaux et r e n f e r m a n t u n e 
au t r e hypolaïs . Celle-ci appel le à elle ses s e m b l a 
bles, qui s ' approchen t , t r anspo r t ée s de ja lous ie , 
et vont se p r e n d r e à la glu . 

C a p t i v i t é . — Le chan t de l 'hypolaïs des 
saules trouve tant d ' ama teur s , que l'on a c h e r c h é 
bien souvent à conserver cel te espèce en c a g e ; 
mais c 'est chose difficile, car elle est une des p lus 
délicates de nos con t rées . Elle r é c l a m e les soins 
les plus ass idus , la n o u r r i t u r e la m i e u x chois ie , 
et malgré tout , il est r a r e qu 'e l le vive long temps 
en capt ivi té . Un ami de m o n père lui di t avoir eu 
pendan t plus ieurs années des hypolaïs c o m p l è 
t e m e n t apprivoisées . Il nour r i s sa i t les pet i ts lui-
m ê m e , ou les faisait n o u r r i r par leurs p a r e n t s ; 
il en me t t a i t ensu i t e deux ou trois dans une 
seule cage , où ils vivaient ensemble , en assez 
bonne h a r m o n i e . « Quand m o u r a i t l 'un de ceux 
qui avaient ainsi vécu ensemble deux ou trois 
ans , c o n t i n u e cet obse rva teur , son c o m p a g n o n 
lui survivait à peine un mois . Sous ce r a p p o r t , 
l 'hypolaïs des saules se r a p p r o c h e tout à fait 

i des p e r r u c h e s inséparab les . Elle suppo r t e assez 

• bien des condi t ions défavorables. Dans m a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



c h a m b r e se t rouve u n e cheminée qui fume 
s o u v e n t ; n é a n m o i n s , un couple de ces oiseaux 
y passa par fa i tement l ' h ive r . Ni la fumée , n i 
l'air froid qu i péné t ra i t pa r la fenêtre ouver te , 
ni des c h a n g e m e n t s de place, si funestes d 'après 
Eechs te in , n e p a r u r e n t exe rce r su r ce couple la 
m o i n d r e influence. 

C o m m e ses congénè re s , cet oiseau fait p reuve 
de b e a u c o u p de p r u d e n c e , et on p e u t parfa i te
men t l 'apprivoiser, s 

L'HYPOLAÏS PALE — HYPOLAIS PALIIDA. 

Der Grauspôtter. 

Caractères. — L'hypola ïs pâle, q u e Ton a 

aussi appelée hypolaïs c e n d r é e , a, c o m m e ses 

congénè res , u n p l u m a g e peu var ié . El le a le dos 

g r i s -ve rdâ t r e , le ven t re b l a n c h â t r e ; Tœil d 'un 

b r u n foncé; la mand ibu l e supé r i eu re gr ise , I'-in-

fér ieure d 'un gris j a u n â t r e , les pat tes gr isâ t res . 

Sa longueur to ta le est de 15 à 16 cent . ; son e n 

ve rgure de 21 à 22 c e n t . ; son ai le , p l iée , m e s u r e 

7 c e n t . , et la q u e u e 6 . La femelle est un peu 

p lus pet i te q u e le m â l e . 
Distribution géographique. — L'hypolaïs 

pâle para î t hab i te r l 'Afrique sep ten t r iona le et 

l 'Espagne mér id iona l e . 
Mœurs, habitudes et régime. — Ce fut dans 

les j a rd ins fleuris des environs de Valence que 
j ' e n t e n d i s p o u r la p r e m i è r e fois le chan t de cet 
oiseau. Cette voix m 'é ta i t i n c o n n u e ; j e recon
naissais b ien le g e n r e , mais je n 'ava is nu l le idée 
de l ' espèce . Mon a t t en t ion ainsi éveillée, il ne 
me fut pas difficile de découvr i r le c h a n t e u r ; 
j e le décrivis c o m m e espèce nouvel le , que j e dé
diai à m o n a m i Arigo (hypolais Arigonis) ; j ' i g n o 
rais q u e peu a u p a r a v a n t elle eût é té découver te 
dans le no rd -oues t de l 'Afr ique. Dans toutes les 
localités du sud-es t de l 'Espagne où il se t rouve , 
cet oiseau est t r è s - c o m m u n . 

L 'espèce semble évi ter les m o n t a g n e s et préfé
re r les plaines couver tes d ' a rb re s : elle a ime sur
tou t les h u e r t a s , ce parad is de l 'Espagne , encore 
ar rosées au jourd 'hu i par les c a n a u x que les Mau-
res y avaient c reusés , h u e r t a s de la fertilité des
quelles on ne peu t se faire u n e idée . El le vit là 
dans les j a rd ins , les p r o m e n a d e s des villes, les 
vignes et les p lanta t ions d 'ol iviers , et elle y est si I 
a b o n d a n t e , que j e pus , sur u n e rangée d ' une I 

vingtaine de peupl ie r s , t i r e r douze mâles les uns 
après les au t res . 

L 'hypola ï s pâle a le m ê m e h a b i t a t q u e l 'hypo
laïs ic tér ine ou des saules , ma i s elle diffère de 
celle-ci par ses a l lu res pacifiques et par son chant . 
J a m a i s j e n 'ai vu deux mâ les , t ranspor tés de j a 
lousie, se poursu ivre et se c o m b a t t r e ; b ien sou
vent , au con t ra i r e , j ' a i observé deux couples con 
s t ru i san t c h a c u n son nid sur u n m ê m e a rb re . 
C'est là une p reuve de la b o n n e h a r m o n i e qu i 
r ègne en t r e ces oiseaux e t qu i con t ras te avec les 
h a b i t u d e s quere l leuses de leurs congénères . 

Par son chan t , l 'hypolaïs pâle n e diffère pas 
moins des espèces voisines. Son cri d 'appel est 
tac, tac; son c h a n t est t r è s - s imple , sans ê t r e d é 
sagréable . Enfin, elle n ' a r i en du ta lent d ' imi ta
tion de l 'espèce p r é c é d e n t e . 

Ses a l lures son t à peu près celles de l 'hypolaïs 
ic té r ine , mais.elle est p e u t - ê t r e un peu moins vive. 
Elle s 'établi t au voisinage de l ' h o m m e , qu 'e l l e ne 
para î t pas r e d o u t e r , car elle se laisse a p p r o c h e r 
de t rès -près , et va m ê m e se fixer dans les j a r d i n s 
d i sséminés p a r m i les ma i sons . El le vit sur les 
a rbres des p r o m e n a d e s les plus f réquen tées , de 
celles m ê m e q u i , c o m m e la Glor ie t t ade Va lence , 
sont s p l e n d i d e m e n t éclairées j u s q u ' à m i n u i t . 

La saison des a m o u r s c o m m e n c e avec le mois 
de ju in , et d u r e j u s q u ' à la fin d e ju i l le t . L ' h y p o 
laïs pâle é tabl i t son nid su r un a r b r e élevé, et au 
plus épa i sdufeu i l l age . Elle le fixeàdeux r a m e a u x 
ver t icaux, qu i son t c o m p r i s dans ses parois . Ce 
nid est t rès-épais , et composé de subs tances d i 
verses . Il en est qu i sont formés de c h a u m e s et 
de b r ins d 'he rbes en t re lacés , et tapissés in tér ieu
r e m e n t de duvet végé ta l ; d ' au t re s son t p resque 
en t i è r emen t cons t ru i t s en duvet , en coton, en 
morceaux d ' éco rce . La cavité du n id a un dia
mè t re de 5 cent , et u n e p ro fondeur de -i cen t . 
Chaque couvée est de trois à c inq œufs, d ' un 
gris pâle ou rougeâ t re clair , s emés d e poin ts i r 
régul ie rs b r u n foncé ou noi rs . Les deux pa ren t s 
les couven t a l t e rna t ivemen t . T o u s deux t é 
moignen t à leurs pet i ts la p lus g rande t end res se . 
Je ne sais si ces oiseaux ont u n e ou d e u x c o u 
vées pa r a n . C'est à la fin de ju i l l e t que j ' a i vu 
pour la p r e m i è r e fois des peti ts prê ts à p r e n d r e 
leur essor, et j ' a i r e m a r q u é q u e les adul tes ne 
m u a i e n t pas encore . 11 est p robab le q u e l 'espèce 
n e passe q u e l 'été en Espagne ; mais j e ne sais 
ni quand elle y a r r ive , ni q u a n d elle la qu i t t e . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES GALAMOHERPIDÉS — CALAMODITM. 

Die Schilfsânger, the Sedge-Warblers. 

Les ca l amoherp idés font le passage des pbyl -
loscopidés e t des sylviadés aux anLhidés. Us 
const i tuent u n e famille bien dis t incte , don t 
toutes les espèces sont t rès-vois ines . 

Caractères. — Les ca lamoherp idés r e s 
s e m b l e n t beaucoup aux hypolaïs . Us ont le corps 
t rès-élancé, la tê te l o n g u e et étroiLe, le front 
bas e t angu leux , les ailes cour tes et a r rond ies , 
la queue m o y e n n e , a r r o n d i e , con ique ou t ron 
q u é e ; un bec de forme variable, t an tô t t r è s -
poin tu , t an tô t conformé c o m m e celui des grives ; 
des tarses m o y e n s ; des doigts épais, g r a n d s e t 
des ongles r e c o u r b é s . Le m â l e et la femelle se 
ressemblen t , e t les j eunes , avan t la p remiè re 
m u e , en diffèrent Irès-peu. La cou leur domi
n a n t e du p l u m a g e des uns et des au t re s est le 
gr is ve rdâ l r e ou j a u n â t r e . 

Distribution géographique. — L e s ca l amo
he rp idés se t rouvent dans toutes les par t i es de 
la t e r r e , et s u r t o u t dans l 'Ancien Monde . 

Mœurs, habitudes et régime. — T o u s a i m e n t 
l ' eau , ou du m o i n s les lieux m a r é c a g e u x , 
couver t s d ' he rbes e t de j o n c s ; la p lupa r t ne s'é
lo ignen t j a m a i s des fourrés de roseaux. T r è s -
p e u vivent su r les a rbres ; que lques -uns se logent , 
à de cer ta ins m o m e n t s , dans les buissons . On 
ne les r encon t r e pas dans les m o n t a g n e s . Us sont 
c o m m u n s parLout où abonden t des roseaux ou 
des j oncs ; au bord des étangs qui se t rouven t 
dans l ' in té r ieur des vil lages, dans les fossés qui 
e n t o u r e n t les villes, aussi bien q u ' a u bord des 
lacs, des fleuves, des cours d ' eau , où l ' h o m m e se 
m o n t r e r a r emen t . 

Tous les ca lamoherp idés se t iennent cachés le 
plus possible , mais ils ne t a rden t pas à t r ah i r 
l eu r p résence . Us chan ten t , en effet, avec a rdeur . 
Leur c h a n t a que lque chose de s ingu l i e r ; on ne 
p e u t pas dire qu ' i l soit h a r m o n i e u x , et cepen 
d a n t il est loin d 'ê t re désag réab le . Il y a m ê m e 
de n o m b r e u x a m a t e u r s , — et j ' e n sais u n , — que 
le babil de ces oiseaux c h a r m e . 

Les al lures des ca lamoherp idés sont pa r t i cu 
lières. Ils volent l o u r d e m e n t , la q u e u e é ta lée ; 
ils ne vont jamais bien loin, et qu i t t en t difficile
m e n t les fourrés de roseaux où ils t r ouven t l eur 
r e t r a i t e . P a r con t re , ils sau ten t , ils g r impen t , 
ils glissent au travers des tiges et des b ranches 
avec une facilité s u r p r e n a n t e . Us m o n t e n t le 

long de tiges v e r t i c a l e s ; ils c o u r e n t su r le sol 

c o m m e des sour i s ; ils se faufilent à t ravers les 

ouver tures les plus é t ro i tes , e t savent se cache r 

bien mieux q u e les au t res o iseaux. 

Ils se nour r i s sen t d ' insec tes el de larves, qu' i ls 

r amassen t sur les f eu i l l e s , les h e r b e s ; qu ' i l s 

a t t r a p e n t au vol ou qu' i ls p r e n n e n t dans l 'eau. 

Ils ne s ' a t t aquent j a m a i s aux v e r s ; pa r c o n t r e , 

ils sont assez fr iands de peti ts mol lusques a q u a 

t iques . Que lques -uns m a n g e n t les baies qui m û 

rissent au voisinage de leur hab i t a t . 

Tous les ca l amoherp idés de nos rég ions sont 

des oiseaux voyageurs . Us a r r iven t assez t a r d , 

mais d e m e u r e n t l ong t emps chez nous . Us n e se 

rep rodu i sen t q u e q u a n d les p lan tes a q u a t i q u e s 

sontassez g randes p o u r l eur fourni r des re t ra i tes 

assurées . Ils é tabl issent leur n id au-dessus du sol 

ou au-dessus de l 'eau, en t r e des tiges de joncs , 

de roseaux, dans u n buisson, en t re deux touffes 

d 'he rbes . Ce nid est a r t i s t emen t c o n s t r u i t ; il a 

la forme d ' une bourse a l longée , et il est t ou 

jours su spendu . Le fond e n est é p a i s ; la cavité 

en est t rès -profonde ; les b o r d s en sont renver

sés en dedans , de man iè re à ce q u e les peti ts ne 

puissent pas l o m b e r deho r s , q u e l q u e agitées que 

soient les t iges auxque l les le n id est s u s p e n d u . 

Les ca l amoherp idés semblen t avoir un p r e s 

sen t imen t des c h a n g e m e n t s de t e m p s : on di

rait qu ' i l s prévoient, les inonda t ions , et qu ' à cet 

effet, ils é tabl issent alors leurs nids p lus hau t que 

de c o u t u m e . Leu r s œufs sont b iga r rés . Les deux 

pa ren t s les couvent a l t e rna t ivement , et l o r sque 

les pet i t s on t pris leur essor, ils les gu iden t et 

les conduisen t p e n d a n t u n cer ta in t e m p s . 

Captivité. — P a r m i les c a l amohe rp idé s , il en 

est peu q u e l 'on puisse tenir en capt ivi té . Ce sont 

des oiseaux t rès-dél icats , auss i es t - i l fort difficile 

de les garder en cage. Réussi t -on à les h a b i t u e r 

à l eu r nouveau r é g i m e , on n e tarde pas à voir 

en eux des c réa tures t r è s - i n t é r e s s a n t e s , qui 

c h a r m e n t leur m a î t r e au p lus h a u t degré . 

L E S ROUSSEROLLES-ACROCEPHALUS 

Lie Rohrsànger, the King's-Fishers. 

Caractères. — L e s rousserol les , i n d é p e n d a m 
m e n t des carac tè res que n o u s venons de r e c o n 
na î t re à la famille, ont des ailes m o y e n n e m e n t 
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longues , obtuses , la q u a t r i è m e r émige dépassan t 
les au t res ; la queue conique , é t agée ; le bec large 
à la base , à arê te sai l lante, s u r t o u t au front ; les 
pat les t rès - for tes ; un p l u m a g e serré et unifor
m é m e n t coloré . 

I 
LA ROUSSEROLLE TURDOÏDE — ACnOCEPHÂLVS 

TVIiDOIDES. 

Rie Rohrdroisel, ihe Sedge-Thrustt. 

C a r a c t è r e s . — La rousserol le tu rdo ïde (fig. 

199), vu lga i rement : grive de rivière, es t la p lus 
g rande espèce indigène de la famil le des c a l a m o -
he rp idés . Elle a 22 cen t , de l o n g e t 3 0 cen t , d ' e n 
v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 10 cen t . , et la q u e u e 
9. Le dos est r o u x - j a u n â t r e ; le ven t re b lanc- rous-
sâ t re , la gorge rayée de gris c e n d r é . 

La femelle est un peu plus peti te et a des cou
leurs plus t e rnes q u e le mâle . 

Distribution géographiqne. — La r o u s s e -
rolle tu rdo ïde hab i l e tous les endro i t s h u m i d e s 
de l 'Europe cent ra le et mér id iona le , depu i s la 
Livonie e t l 'Es thonie , le sud de la Scand inav ie , 
j u s q u ' e n Grèce et en E s p a g n e . Dans le midi de 
l 'Europe , d a n s l e no rd de l 'Afrique e t aux I n d e s , 
elle est r emplacée pa r des espèces voisines. On 
l'a observée au Gabon. 

Mœurs, habitudes et régime. — E l l e est C o m 
m u n e le long des lacs et des é tangs , des eaux peu 
ag i tées , où croissent des roseaux e n a b o n d a n c e ; 
elle ne s e t rouve pas dans les rég ions élevées, 
et ne s ' é l o i g n e jamais de l 'eau, ou p lu tô t des r o 
seaux, r a r e m e n t elle se pose sur les grands a r 
bres qui croissent tout au b o r d des r iv ières , et 
elle n e s 'aventure j ama i s dans les forôts. Môme 
dans ses voyages, elle ne va q u e de cours d ' eau 
en cours d 'eau ou de pièce d 'eau en pièce d 'eau . 
Elle ar r ive dans nos cont rées à la f i n d 'avri l ou 
au c o m m e n c e m e n t de ma i , et y d e m e u r e j u s 
q u ' a u x p r e m i e r s j ou r s de s e p t e m b r e . Puis , elle 
e n t r e p r e n d ses voyages d 'h iver , et gagne le nord 
et le cen t re de l 'Afrique. 

A peine est-elle arr ivée chez n o u s , au p r in 
t e m p s , qu 'on en tend re ten t i r le chan t du mâle , 
depuis les p remières lueurs de l ' aurore j u s 
qu ' ap rès le c o u c h e r du soleil, et souvent m ê m e 
jusque fort avant dans la nui t . Ce chan t se c o m 
pose de plus ieurs phrases t rès -var iées , c o m p o 
sées de notesple ines et fortes. La rousserol le t u r 
doïde doi t s ' a p p r o p r i e r les cr is des grenoui l les , 
ca r i e s sons qu 'e l le fait e n t e n d r e r e s semblen t au 
tant à leur coassement , qu ' au c h a n t d 'un a u t r e 
oiseau. Elle n e s a i t c e q u e c 'est q u ' u n e note douce 
e t l l û l é e ; toute sa chanson n 'es t q u ' u n e sorLe de 
g r o g n e m e n t , pouvant se r endre par les syllabes : 

Dorre, darre darre, karre knrre karre, kerr kerr 
kerr, keï kï keïkeï, karre karre, kit h. E t néan 
moins , ces sons successifs ne sont pas t rop désa
g r é a b l e s ; ils ont q u e l q u e chose de gai, et il y a 
une cer taine b o n n e h u m e u r dans la façon d o n t 
ils sont lancés. D'a i l leurs , là où on les en tend , 
ne chan te a u c u n au t r e oiseau. Le cri plus q u e 
désagréable des espèces aqua t iques vient seu l 
frapper quelquefois l 'oreil le, ce qui dispose l ' ob 
servateur à por te r un j u g e m e n t plus favorable . 
P o u r moi , j ' a i m e beaucoup à e n t e n d r e la r o u s 
sero l le ; son chan t ne m e ravit pas d ' a d m i r a t i o n , 
mais il m e cause toujours un cer ta in plaisir ; 
bien d 'au t res observateurs sont de m o n avis. 

Les a l lures de la rousserol le t u rdo ïde ne son t 
pas moins a t t rayan tes . Le mâ le est t o u t occupé 
à c h a n t e r ; on dira i t qu ' i l veut r ivaliser avec le 
ross ignol . Le corps droi t , les ailes pendan te s , 
la queue é ta lée , la gorge gonflée, le bec en l 'air , 
il se t ient sur un roseau balancé par le vent ; 
hérisse ses p lumes de m a n i è r e à para î t re p lus 
g rand qu' i l n 'est r é e l l e m e n t . 

Comme les au t res c a l amohe rp idé s , la r o u s s e 
rolle tu rdo ïde ne n iche que q u a n d les roseaux 
on t a t te in t u n e taille suffisante p o u r la cacher , 
c ' es t -à -d i re vers le mil ieu de j u i n . Elle a ime la 
société de ses parei l les . On en r e n c o n t r e d 'o rd i 
naire p lus ieurs couples r éun i s dans u n e m ê m e 
localité, au bord d 'un pet i t é t a n g . L e nid se 
trouve toujours au-dessus de la surface de l 'eau, 
en t re des roseaux don t les t iges son t compr i ses 
dans ses parois . 

« Il es t appendu , di t N a u m a n n , à c inq ou 
six colonnes sai l lantes, à environ u n m è t r e au-
dessus de la surface de l 'eau ; j a m a i s il ne se 
t rouve vers la pé r iphé r i e de la touffe de roseaux ; 
toujours au cont ra i re vers son cen t r e , de façon 
qu 'on ne puisse IJapercevoir. Là où les tiges sont 

1 t rop écar tées les unes des a u t r e s , l 'oiseau les 
, r app roche v io lemment , aussi près q u e cela lui est 
: nécessa i r e . J J est t r è s - r a re de voir un nid à u n 
! endro i t où des t iges de roseaux s 'entre-croisent . » 

Il est fort s ingulier q u e les rousserol les c o n s 
t ru isent toujours l eur uîd à u n e h a u t e u r q u e les 
eaux n ' a t t e indron t pas , m ê m e si elles doivent 
m o n t e r cons idé rab lement . Des observa teurs 
consc iencieux ont vu, dans cer ta ines a n n é e s , 
les rousserolles é tabl i r leur nid plus hau t que 
de c o u t u m e ; l eur travail é ta i t t e rminé d e p u i s 
long temps , q u a n d des pluies sont venues , lon
gues et abondan tes ; le n iveau de l 'eau s'est é levé 
bien plus q u ' à l ' o rd ina i r e ; les nids sont restés-
au -dessus , tandis q u ' à leur anc ienne place ils-
eussent été s u b m e r g é s . 
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Le nid de la rousserol le tu rdo ïde est une cons-
IrucLion fort a r t i s t ique . Il est plus h a u t que 
large ; ses parois sont épaisses, et le bord de la 
cavité est r ecourbé en dedans . Ses parois sont 
formées de couches de feuilles et de tiges d ' he r -
Ibcs sèches , d ' au tan t plus fines qu'elles sont plus 
in te rnes ; l ' in tér ieur est tap isséde radicel les . Sui
vant les locali tés, l 'oiseau emplo ie diverses feui l 
les ; il les ent re lace de filaments d 'écorce d 'or
t ie , de duvet de cer ta ines gra ines , de toiles 
d ' a ra ignée , de fils de chanvre , de l a i n e ; il d is 
pose que lqu :fois une couche de br ins d ' he rbes 
secs, de fleurs de romar in , de crins de cheval . La 
pon te a lieu vers la mi - ju in . Les œufs, au n o m 
bre de qua t re ou c inq , sont b leuâ t res ou d 'un gris 
ve rdâ t r e , semés de points d 'un brun-o l ive foncé, 
•d'un gris cendré et d 'un gr i s -a rdo ise . Les pa 
ren t s les couvent avec a rdeu r pendan t qua to rze 
•ou quinze jours ; mais ils n e veulent pas ê t re 
•troublés, et ils a b a n d o n n e n t leurs œufs q u a n d on 
visi te t rop souvent le n id . Lorsque les pet i ts 
•sont éclos, ils les nour r i s sen t d ' insec tes ; ils leur 
t émoignenLbeaucoup de t endresse , les aver t i s 
sen t des dangers qui les m e n a c e n t , les gu ident 
•encore long temps après qu ' i l s ont pr is leur essor. 
Les j e u n e s quitLent le nid avant de pouvoi r bien 
voler, et ne font que g r imper pendan t les p r e 
miers j o u r s . A la fin de ju i l le t , ils sont devenus 
i n d é p e n d a n t s , et i ls s ' apprê ten t à e n t r e p r e n d r e 
l e u r s mig ra t ions . 

C a p t i v i t é . — Les rousserolles t u rdo ïdes sonL 
des oiseaux c h a r m a n t s en cage . Une fois h a b i 
t u é e s à l eu r nouve au rég ime , elles sont t r ès -pro
pres , et c h a r m e n t t ou t l e m o n d e par leur agil i té , 
l e u r v ivaci té , et leur c h a n t , qu'el les r é p è t e n t 
avec a rdeu r . Elles savent se cache r à mervei l le . 
I l e i c h e n b a c h r eçu t un jour u n e roussero l le , que 
Von venai t de p r e n d r e . Elle t rouva moyen de sor
t i r de sa cage , e t d isparut . On croyait qu 'e l le s'é
ta i t envolée par la fenêtre ouver te , l o r squ ' u n 
•bruit a t t i ra l ' a t t en t ion du n a t u r a l i s t e ; le b ru i t 
s ' é tant r é p é t é , I l e i chenbach fut mis sur la voie, 
•et il t rouva sa rousserol le b lo t t ie sous un tas do 
papiers , qu ' i l fallut enlever pour pouvoir re t i re r 
l 'oiseau. 

Au c o m m e n c e m e n t , les rousserol les capt ives 
•se m o n t r e n t t rès -agi tées , t rès - inquiè tes ; mais 
b ientôt elles se font à la per te de leur l iber té , et 
peuven t s 'apprivoiser par fa i t ement . TouLcfois 
elles r é c l amen t des soins intel l igents : il leur faut 
une g rande volière et u n e nou r r i t u r e choisie . 
Elles sont plus délicates encore q u e les rossi
gnols . 

| L E S P H R A G M I T E S — CALAMODUS. 

J Die Schilfsânger, the Grasshopper-Warblen. 

C a r a c t è r e s . — Les phragmi tes sont des o i 

seaux de pet i te tai l le , aux ailes cou r t e s , sub

a iguës , la t ro is ième r émige dépassant les a u t r e s ; 

à queue m é d i o c r e m e n t a l longée, é tagée , a r r o n -

I d ie , cuné i fo rme , les rec t r ices étant t r è s - a c u m i -

nées et é t ro i t e s ; à p l u m a g e ser ré , varié d é t a c h e s 

ob longues . Mais ce qu i , plus encore q u e . l e u r s 

carac tè res phys iques , con t r ibue à les faire sépa

rer des rousserol les , ce sont les m œ u r s . 

LA. I'HllAGMITE DES J 0 > C S — CALAMODVS 

PHR AGltlITIS. 

Dur Uferschilfbdiiger, ike Grasshapper-~Warbler. 

' Caractères. — La p h r a g m i l e des joncs (fig. 

200) a 15 cent , de long et 23 cen t , d ' envergure ; 
l 'aile ph'ée m e s u r e 6 cen t . , et la q u e u e 5. Elle a 
le dos h run -o l i ve , t a ché d e h r u n foncé ; le ventre 
d 'un r o u x j a u n â t r e , sans t a c h e s ; l 'œil s u r m o n 
té d ' une large l igne j a u n e ; les r émiges secon
daires l a r g e m e n t frangées de gr is-roussâlre clair . 

( Les j e u n e s , ainsi q u e les adultes dans l eu r p lu
mage d ' a u t o m n e , on t le dos e t le ventre d 'un 
j a u n e roux , avec la gorge m a r q u é e de t aches 
gr is-brun ou gris foncé . L'œil est b r u n , le b e c 
n o i r - b r u n , avec les bords et la base de la m a n d i 
bule infér ieure d 'un j aune- roux clair ; les pa t tes 
sont j aune s a l e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Cet oiseau se 

t rouve dans tou te l 'Europe , depuis le 68° de la
t i tude nord j u s q u ' e n Espagne et en Grèce. E n 
hiver, j ' e n rencont ra i un grand n o m b r e en 
Egyp te et dans le n o r d de la Nub ie . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — La ph ragmi t e 

des j oncs hab i te les mara i s , les bo rds des cour s 
d ' eau , les endroi ts où croissent en abondance des 
joncs et d 'aut res p lan tes palus t res à feuilles min
ces et é t ro i t e s ; ou la r e n c o n t r e aussi dans les 
c h a m p s q u e t raversent des fossés ; en hiver , elle 
c h e r c h e les buissons, les é tangs couver ts de ro 
seaux sur une g r a n d e par t ie de leur é t endue . En 
Afrique, on la voit dans les plaines où croî t ja 
ku/fa; mais elle ne se p e r c h e j a m a i s sur les a r 
bres élevés. 

Elle se m o n t r e dans nos c l imats vers la fin d'a
vril, et nous qui t te en o c t o b r e ; que lques re tar 
dataires se r encon t r en t encore en n o v e m b r e . El le 
passe l 'hiver dans le nord de l 'Afr ique, mais on 
ne sait j u squ 'où elle s 'avance dans l ' i n té r i eur de 
ce cont inent . On en voit parfois que lques -unes 
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Fig. 100. La Rniisserolle tuvdoîilo. 

qui se sont égarées j u s q u e dans la h a u t e m e r : 
ainsi Burmeis te r a vu une p h r a g m i t e venir se 
poser su r un navire , à la h a u t e u r de Bona-Vista . 

La p h r a g m i t e des joncs est p lus agile q u e la 
rousserol le . « Elle est passée m a î t r e , di t N a u -
•;ïiann, dans l 'ar t de p é n é t r e r à t ravers les four
rés les plus s e r r é s ; elle g r i m p e le long des 
c h a u m e s avec la m ô m e rapidi té qu 'e l le cour t 
sur le sol. Quand elle ne se ' sent pas observée , 
elle sauti l le , le corps r amassé , le cou un peu 
r e n t r é , la q u e u e p e n d a n t e . Mais q u e l q u e chose 
d ' i naccou tumé v i e n t - i l f rapper son a t ten t ion , 
aussi tôt elle s 'arrête, et redresse la q u e u e . Son 
vol est t rès- i r régul ier : t an tô t , l 'o iseau décr i t une 
l igne s inueuse et ondu l ée , t an tô t il va en vo
l e t a n t ; il m o n t e dans les a i rs , pu i s , tou t à coup , 
il se je t te b r u s q u e m e n t d e côté . » 

Son cri d 'appel est une sor te de c l a q u e m e n t ; 
q u a n d il est de mauva ise h u m e u r , ce cri d e 
vient un g r o g n e m e n t ; il est pe rçan t , q u a n d l 'o i 
seau a peu r . Son c h a n t est assez ag réab le , il 
consis te en un trille assez long, à notes flû-
tées , et r épé té p lus ieurs fois. Il r e ssemble à ce 
lui des au t res ca l amohe rp idés , avec que lques 
notes en plus , qu i para issent e m p r u n t é e s à la 
be rge ronne t t e et à l 'h i rondel le . D 'a i l leurs , il 
est t rès-variable d ' un individu à l ' au t re . 

Généra lemen t , la ph ragmi t e des joncs vit ca 
chée e t à l 'écart ; ce n 'es t que dans la saison des 
a m o u r s qu 'e l le se m o n t r e à découver t ; on la voit 
alors p e r c h é e à l ' ex t rémi té d ' u n e b r a n c h e , l an
çant son chan t dans les a i rs , c o m m e pour provo
que r ses r ivaux. 

La curiosi té la fait aussi se m o n t r e r q u e l q u e 
fois. Si on fait fouiller par un chien d 'arrôt le 
buisson où elle se t ient , elle m o n t e j u s q u ' au 
s o m m e t d 'un roseau , y d e m e u r e u n instant 
pour r ega rde r les env i rons , pu i s d isparaî t avec 
la vitesse de l 'éclair . Lorsqu 'on l 'eifraye, elle 
s 'envole, mais son vol n 'es t pas de longue d u r é e , 
et pour se por te r d 'un point su r un au t r e po in t 
un peu éloigné, elle le fait en rasan t la surface 
de l 'eau ou de la t e r r e ; ce n 'est que lors de ses 
migra t ions qu 'e l le s'élève à une assez g rande 
h a u t e u r . 

La p h r a g m i l e des joncs est t ou t le j o u r en 
m o u v e m e n t . Le mâle ne reste t ranqui l le que 
tant qu ' i l c h a n t e . Il se choisi t une b r a n c h e , où 
il se repose et où il revient toujours ; c 'est là 
qu'i l c o m m e n c e sa chanson , et il la cont inue 
tou t en s 'envolant. Il a t t aque avec violence les 
autres oiseaux, et ne souffre pas qu ' i l s v iennent 
se poser sur la m ê m e b r a n c h e que lu i . 

Quand la femelle couve , le mâle chan te toute 
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la j o u r n é e , su r tou t au c r épuscu l e . On en tend 

m ê m e sa voix dans les belles nu i t s , par le clair 

de lune , et il a n i m e ainsi des con t rées où a u c u n 

au t re oiseau ne l'ait en t endre son c h a n t . Quand 

l ' amour le t r anspo r t e , toutes ses a l lures son t 

modif iées; o n n e le r econna î t p lus . Il s ' é lèvéobl i -

q u e m e n t dans l 'air, en donnan t q u e l q u e s coups 

d'aile qui se suivent à longs interval les : il p l ane , 

les ailes r e l evées ; pu i s , il se laisse t o m b e r sub i 

t e m e n t en c h a n t a n t à gorge dép loyée , et en hé

rissant son p l u m a g e , au point qu ' en le voyant on 

dirait u n e balle d é p l u m e s . Quand le t e m p s est 

beau, il r e c o m m e n c e ce m a n è g e pl usieurs fois 

de su i te . A ce m o m e n t , il a dépoui l lé tou te 

c ra in te ; l ' amour qui le t r anspor t e lui fait o u 

blier tout au t r e s en t imen t . 

La p h r a g m i t e des joncs se n o u r r i t d ' insec tes , 

com m e ses c o n g é n è r e s ; elle les r amasse sur les 

tiges ou les feuilles des ro seaux , ou les p rend 

au vol. El le m a n g e aussi des fruits et diverses 

baies. 

B l t L l I U . 

La p h r a g m i t e cons t ru i t son nid dans les 

h a u t e s he rbes et les j o n c s , toujours dans u n 

endro i t four ré , loin du bord des mara i s , au des-

s.is du sol t o u r b e u x , et à une h a u t e u r d 'un d e m i -

m è t r e au p lus . Ce nid est formé e x t é r i e u r e m e n t 

d 'he rbes sèches , de c h a u m e s , de rac ines , de 

mousses ; i n t é r i e u r e m e n t , il est tapissé de chau

m e s , de c r in s , de p l u m e s . Les parois en sont 

épaisses, et les m a t é r i a u x qu i les cons t i tuen t 

so l idement reliés les uns aux au t r e s . La pon te est 

de q u a t r e à six œufs, d é f o r m e et d e g r a n d e u r 

var iables , avec u n e ex t rémi té renflée et l ' au t re 

po in tue ; ils sont géné ra l emen t d 'un gris verdâl re 

ou roussâ l re , et m a r q u é s d é t a c h e s , de po in t s , de 

l ignes p lus ou mo ins ne t s , g r i s -noi r ou g r i s -

b r u n , e t disposés le p lus souvent avec assez de 

régu la r i t é . Les d e u x pa ren t s les c o u v e n t a l te r 

na t ivemen t p e n d a n t treize j o u r s . 

Lo r squ 'on s ' approche avec p r u d e n c e du nid , 

p e n d a n t q u e la femelle couve , cel le-ci d e m e u r e 

i m m o b i l e , et elle ne s'enfuit qu ' à la de rn iè re ex 
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t r é m i l é ; encore ne v a - t - e l l e pas loin, et se 

borne - t - e l l e à se cache r dans le buisson. Le mâle 

manifeste moins d ' i n q u i é t u d e . <i Le dange r a beau 

m e n a c e r son nid , di t N a u m a n n , sa femel le p e u t 

m ê m e ê t re t u é e , il n ' en con t inue pas mo ins à 

chan te r et à folâtrer. Mais ses a l lures c h a n g e n t , 

q u a n d les peti ts s o n t é e l o s . Alors il vole i n q u i e t 

d 'un c h a u m e à l ' au t re , en décr ivan t q u e l q u e s 

cercles d 'un faible rayon ; sa chanson est cou r t e ; 

de t e m p s à a u t r e , il pousse un crrr expressif. » 

Quan t à la femel le , elle a p e r d u c o m p l è t e m e n t 

sa t imid i t é na tu re l l e , et elle n e c ra in t pas de 

se m o n t r e r à découver t sur le s o m m e t d 'un ro 

seau. Les j e u n e s p r e n n e n t l eu r essor avan t de 

pouvoir b ien vo le r ; on les voit a lors cour i r au 

mi l ieu des h e r b e s , à la façon des sour i s . 

Captivité. — Il est r a r e de voir u n e p h r a g -

mi te des joncs en capt iv i té . Ce n 'es t pas que ces 

oiseaux soient diflicilcs à p r e n d r e , m a i s ils ne 

suppor t en t pas a i s émen t le c h a n g e m e n t de r é 

g ime. Quand on réuss i t à les conserver , on les 

voit se dépar t i r b ien tô t de leur sauvager ie p r i 

mi t ive . Mon père , qu i en a conservé un p e n d a n t 

p lus ieurs a n n é e s , vante sa gaie té , sa gen t i l l e sse , 

son por t é l égan t , la d o u c e u r de son chan t . 

L E S L O C U S T E L L E S — LOCUSTELLA. 

Die Grillensiinger, tlie Crichet-Singers. 

Caractère».— Les locustel les on t le c o r p s 
é lancé , le bec po in tu , l a rge à la base ; les t a r se s 
é l evés ; les doigts l o n g s ; les ongles grê les , c o m 
p r i m é s , peu r ecou rbés ; les ailes c o u r t e s , a r r o n 
dies , suba iguës , les deux ième et t ro is ième r é 
miges dépassan t les au t r è s ; la queue de l o n g u e u r 
m o y e n n e , l a rge , cuné i forme, à pennes a c u m i -
nées et larges ; les couver tu res infér ieures de l a 
queue t rès - longues ; le p l u m a g e se r ré et varié d e 
t aches ob longues . 

Mœurs, habitudes et régime. — Les m œ u r s 
des locustelles diffèrent de celles des au t res ca-
l a m o h e r p i d é s ; elles vivent sur le sol, p lu tô t q u e 
sur les herbes et les a rbus tes ; l eur c h a n t res
semble à celui des sautere l les . 

LA LOCUSTELLE TACHETÉE—EOCUSTELL i HJEVIA 

Der Schwirl. 

Caractères. — La locustel le t ache t ée , q u e 
que lques na tura l i s tes n o m m e n t locuste l le de 
Ray, a de 13 à 15 cen t , de long et de 20 à 
22 cen t , d ' envergure ; l 'aile pliôe m e s u r e 1 4 c e n t . , 
et la q u e u e de 5 à 6 cent . Elle a le dos gr i s -o l i 
vâ t re ou b run -o l ivâ t r e , couver t de taches ova

les d ' un b r u n n o i r ; la gorge b l anche ; la poi

t r i n e d 'un j a u n e r o u x , s emée de taches rondes 

d 'un gr is foncé ; le ven t r e b lanc ou b lanc j a u 

nâ t re , avec les flancs plus foncés ; les couver tu res 

infér ieures de la q u e u e d ' u n r o u x j a u n â t r e , à 
t iges d 'un b r u n clair ; les r émiges no i râ t res , 

bordées de g r i s -o l ive ; les l e c t r i c e s d 'un b run -

ve rdâ t r e foncé, à l isérés clairs e t à rayures 

t ransversales foncées. L'œil est g r i s - b r u n , le bec 

r o u x ; les pa t tes sont d 'un r o u g e â l r e clair . En 

a u t o m n e , elle a le ven t re j a u n â t r e , la poi t r ine 

j a u n e , sans t a c h e s . 

Distribution géographique. — La locuste l le 

t ache tée habi te tou te l 'Eu rope cen t r a l e , depu i s 

la Suède el la N o r w é g e , et l 'Asie cen t ra le . En 

hiver , elle é m i g r é e l vient passer la mauvaise 

saison dans le sud de l ' E u r o p e , aux I n d e s , dans 

le sud de l 'Asie, j u s q u ' e n Chine . 

Mœurs, habitudes et régime. — El le habi te 

s u r t o u t les l ieux en pla ine ; mais elle ne se t rouve 
pas ind i f fé remment pa r tou t : ainsi on ne la r e n 
con t re j a m a i s dans ce r ta ins endro i t s , t and is 
qu 'e l le est t r è s - c o m m u n e dans d ' a u t r e s . On ne la 
voit pas dans les m o n t a g n e s . E n A l l e m a g n e , elle 
arr ive vers le mi l ieu d 'avri l e t s 'en va à la fin de 
s e p t e m b r e . Les places qu 'e l le adop te pour n i 
che r sont moins l imi tées , p lus variées q u e celles 
q u e chois issent les a u t r e s c a l amohe rp idés . On 
la r e n c o n t r e dans les m a r a i s , dans les prés où 
croissent des buissons de saules , d a n s les forêts, 
dans les c h a m p s . Ici, elle ne s 'é loigne pas de 
l'eau ; là , elle se t rouve su r un te r ra in sec ; pourvu 
qu 'e l le puisse se cache r , cela lui suffit. En 
voyage, elle est encore moins diflicile p o u r son 
hab i t a t : elle est b ien p a r t o u t où le sol est couvert 
de végé ta t ion . 

« Avec son corps r a m a s s é , son p l u m a g e t a 
che t é , sa course r ap ide , dit W o d z i c k i , la l o 
custel le t ache tée r ep ré sen t e les râles p a r m i les 
oiseaux c h a n t e u r s . On la voit cou r i r sur le sol 
avec agil i lé , t raverser Jes flaques d 'eau peu p r o 
fondes, y p r en d re des insectes a q u a t i q u e s qu 'e l le 
por te à ses pet i t s , sau te r su r les he rbes , c r i e r ; 
puis , l ' ins tant d 'après , elle s'en va en chan t an t , 
le cou t e n d u , la gorge gonflée; on croirai t voir 
un râle d 'eau. » 

« Il n 'est pas facile, dit N a u m a n n , de trouver 
un oiseau plus mobi le que la locuste l le . Elle 
t ient de la roussero l le , du t roglodyte et de la 
farlouse. El le cou r t sans cesse dans . l e s fourrés 
les p lus épais, passant d 'un buisson à l ' au t re , se 
tenant tou jours cachée au mil ieu des hautes 
he rbes m a r é c a g e u s e s . 11 faut qu 'e l le soit b r u s 
q u e m e n t surpr i se p o u r qu 'e l le se décide à sor-
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tir de sa r e t r a i t e ; et encore , ne s 'éloigne-t-elle 

jamais b e a u c o u p , e t vole-t-ellc toujours en r a 

sant le sol. Elle est leste, vive, mais en m ê m e 

temps cra in t ive et rusée . Sur le sol, elle m a r c h e 

avec au t an t de grâce et de légèreté que la far-

louse; q u a n d elle est p o u r s u i v i e , el le c o u r t 

aussi r a p i d e m e n t q u ' u n e sour i s . Un d a n g e r la 

menace- t -e l le , elle glisse au t ravers des b r a n c h e s 

et d isparai t i n s t a n t a n é m e n t . Elle m a r c h e , le 

corps hor izonta l , le cou en a v a n t ; souven t elle 

court à r ecu lons , en agi tan t la q u e u e . Aperço i t -

elle que lque chose de suspec t , elle s ' a r rê te , bat 

des ai les, les lève et les baisse a l t e r n a t i v e m e n t , 

élale et ferme sa q u e u e . Q u a n d elle est t r a n 

quil le , elle a tou tes les a l lures de la rousserol le : 

il en est de m ê m e quand elle vole. Elle n e va 

g é n é r a l e m e n t pas loin, et déc r i t en volant une 

ligne d ro i t e , l é g è r e m e n t o n d u l é e . Son vol para î t 

incer ta in et i r r égu l i e r , mais ne laisse pas q u e 

d 'être r ap ide . P o u r se poser , elle se préc ip i te 

dans un buisson, e t S'y laisse t o m b e r avant de 

sau te r p lus lo in . » 

Son cri d 'appel est une sor te de c l a q u e m e n t 

ou de gazou i l l emen t ; q u a n d elle a peur , elle r é 

pète p lus ieurs fois schill, schill. Son cri de t e n 

dresse , d o u x et bref, peu t s ' expr imer pa r ù?-els, 

irrels. Le chant d u mâle est un t r i l le un i fo rme, à 

notes sifflantes ou plu tô t g rés i l lonnan tes ; il res

semble au b ru i t que p rodu i t le gr i l lon en f rot tant 

ses ailes l ' une con t r e l ' au t r e , et c 'est à u n po in t 

tel qu ' i l faut une orei l le de c o n n a i s s e u r p o u r l 'en 

d i s t inguer . On p e u t le n o t e r sirrrr. « 11 est s in

gul ier , di t N a u m a n n , q u e ce b ru i t , qu i est t r è s -

faible q u a n d on l ' en tend de p rès , soit p e r ç u d e 

t rès- loin . P a r une soirée bien ca lme , u n e b o n n e 

oreille l ' en tend encore à plus de mille pas . D'or

d ina i re , le mâle lance son tri l le d 'une seule h a 

leine, p e n d a n t u n e m i n u t e e n t i è r e ; s'il est t rès -

a rdent , il le sou t i en t p e n d a n t deux m i n u t e s 

et d e m i e , c o m m e j ' a i p u le cons ta te r en l 'écou

tant m o n t r e en m a i n . Il s 'a r rê te q u e l q u e s se 

condes , puis r e c o m m e n c e , et ainsi de su i te pen

dant p lus ieurs heu re s . P r è s d e l ' endroi t où est 

établi son n id , on ne l ' en tend q u e r a r e m e n t le 

jour , et s e u l e m e n t que lques ins tan t s . Il ne se 

met à c h a n t e r q u ' a p r è s le c o u c h e r d u soleil , et 

avec u n e a r d e u r qu i va cro issant j u s q u e vers 

m i n u i t ; puis il se tait , e t à une h e u r e , il se fait 

de nouveau e n t e n d r e j u squ ' au couche r du soleil. 

Une fois que la femelle a pondu , le mâle reste 

mue t toute la j o u r n é e ; il ne chan t e p lus que vers 

minu i t , et aux p remiè res l ueu r s de l ' aurore . 

Tant que son nid n 'es t pas encore- cons t ru i t , la 

locusLelle chante tou t en se glissant au t ravers 

des b r a n c h e s , et d 'o rd ina i re , lorsqu 'e l le finit son 

t r i l le , elle se t rouve à c i n q u a n t e ou soixante pas 

de l ' endroi t où elle l'a c o m m e n c é . P lus t a rd , 

elle res te des h e u r e s ent ières au m ê m e endro i t ; 

au p lus , m o n t e - t - e l l e e t descend-el le le long 

d ' u n e t ige ou d ' u n e b r a n c h e . » 

« Bien des fois, et à t ou t e h e u r e , con t inue 

N a u m a n n , j ' a i c h e r c h é à s u r p r e n d r e cet o i seau ; 

j ' a i passé des nui t s ent ières dans la forêt e t , 

c h a q u e fois, son chan t me faisait u n e profonde 

i m p r e s s i o n ; p lus ieurs h e u r e s après avoir q u i t t é 

la forêt , j e c royais encore l ' e n t e n d r e ; une b r a n 

che qu i se cassai t , un zéphyr qui froissait les 

feuilles, t o u t m e le rappela i t . » 

La locustel le a le m ê m e rég ime que les au t r e s 

c a l a m o h e r p i d é s ; nous n 'avons d o n c r ien de par

t icu l ie r à en d i re . 

D 'après Wodz ick i , son n id ressemble à ce 

lui de la fauvette des j a r d i n s , mais il est plus 

h a u t , p lus s o l i d e ; les parois n ' en son t po in t 

t r anspa ren t e s . La cavité cen t ra le est peu p ro 

fonde; elle est tapissée de rac ines et de c r i n s . 

L ' ex té r i eu r est cons t ru i t en mousse . Son aspec t , 

sa s t ruc tu re var ien t d 'a i l leurs b e a u c o u p suivant 

les local i tés . Chaque couple s ' a r range de son 

m i e u x , d 'après la n a t u r e des l ieux qu ' i l hab i t e . 

T a n t ô t , le nid est cons t ru i t au mi l ieu des r o 

seaux ; t an tô t , il l 'est dans une touffe d ' he rbes , 

en t r é les racines d ' un s au l e ; parfois, il est s i m 

p l e m e n t posé su r le sol, ou bien il csl p lacé dans 

un bu isson d 'ép ines . Où qu ' i l soit , il est t ou 

j o u r s so igneusemen t c a c h é ; aussi est-il très-dif

ficile à t rouve r , et cela d ' au tan t plus que l 'oiseau 

a soin d 'en appor te r les ma té r i aux , non en volant , 

mais en m a r c h a n t , et qu ' i l é chappe ainsi aux re 

ga rds . Les œufs, au n o m b r e de trois à six p a r 

couvée, sont d 'un b lanc m a t ou d 'un rose c la i r , 

et sont semés de t aches rouges ou b r u n foncé, 

g é n é r a l e m e n t d isposées en c o u r o n n e au gros 

bou t . Il est p robab le q u e les deux paren t s les 

couvent a l t e rna t ivemen t . T o u s deux , dans tous 

les cas , s 'occupent de l ' éducat ion de l eu r s pet i ts . 

Quand la saison est favorable, la locustel le t a c h e 

tée a deux couvées par an , l ' une en mai , l ' au t r e 

à la fin de j u i n . 

Captivité. — B a l d a m u s é tourd i t un j o u r u n e 

locustel le t ache tée mâ le d 'un c o u p de sa rbacane 

et pu t la p r en d re vivante. « J e la mis , d i t - i l , dans 

une g r a n d e volière v i t rée , où se t rouva ien t déjà 

p lus ieurs pet i ts oiseaux. Elle s 'envola aussi tôt du 

côté de la fenê t re , puis se m i t à cour i r sur le sol, 

les ailes relevées, avec tou te l 'agilité d ' u n e sou

ris. Au b o u t de que lques m i n u t e s , elle vint 

p r e n d r e place près delà fenêtre , de r r i è re un pe-
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l i t tas de feuilles de bou leau , et sembla vouloir 

y é tabl i r sa d e m e u r e . Deux linottes s ' app rochè 

r e n t de la nouvel le a r r ivante ; p r u d e m m e n t d 'a

bord , puis s ' enhard issanl peu à peu , elles s 'avan

cè ren t de plus p r è s ; mais celle-ci se mit su r la 

défensive, la queue étalée en éventai l , le bec 

l a r g e m e n t ouver t , et les repoussa par son seul 

aspec t . Elle resta une d e m i h e u r e immob i l e à la 

m ê m e p lace . Je m e cachai de r r iè re u n e co lonne , 

et lui tendis un ver à f a r ine ; à m a g rande s u r 

pr ise , elle vint le p r e n d r e dans ma ma in . J e lui en 

mis p lus ieurs sur l 'appui de la fenê t re , elle les 

m a n g e a l 'un après l ' au t re , mais elle eut à les dé

fendre cont re ses c o m p a g n o n s de capt iv i té , les 

p insons , les ta r ins , qui convoi ta ient aussi cet te 

fr iandise. El le ne p e r m i t à a u c u n de s'en app ro 

c h e r . Le l endema in m a t i n , elle fit s o n p r e m i e r 

repas avec douze vers à farine, et dans le res te 

de la j o u r n é e , elle en dévora plus de t r en t e . Je 

mis dans u n coin de la cage u n verre à boire qui 

r en fe rma i t d e q u a r a n t e à c i n q u a n t e de ces vers . 

Le t ro i s i ème j o u r , j e t rouvai la locustel le p e r 

chée su r le bord du v e r r e ; ce lui -c i é ta i t v ide; 

q u a n t a l 'o iseau, il sembla i t a lourdi par cet excès 

de nou r r i t u r e . Il refusa c o m p l è t e m e n t de m a n 

ger à pa r t i r de ce m o m e n t , et il pér i t le l e n d e 

ma in , p r o b a b l e m e n t d ' ind iges t ion . » Mais ce 

fait n ' en prouve pas mo ins qu 'on peut fac i lement 

n o u r r i r les locustel les t ache tées et les conserver , 

à condi t ion toutefois d e l eu r d o n n e r u n e cage 

assez spacieuse . Elles c h a r m e r o n t d 'a i l leurs l ' a 

m a t e u r par leurs a l lures vives, g rac ieuses , s o u 

vent c o m i q u e s , et toujours t r è s -p la i san tes . 

LES DRYMOICIDÉS — DRYMOICyE. 

Die Buschsànger, Uie Bush-Singers. 

Les d rymoïc idés r e s semb len t b e a u c o u p aux. 

ca lamoherp idés , p a r m i lesquels ce r t a ins n a t u 

ral is tes les r a n g e n t ; mais ils en diffèrent assez 

sous le r appor t des m œ u r s pour que n o u s croyions 

devoir les en sépa re r . 

Caractères. — Les drymoïc idés sont de t r è s -

peti ts o iseaux. Leurs ailes sont cou r t e s et a r 

r o n d i e s ; leur q u e u e est a l longée , p lus ou mo ins 

con ique ; leurs pa t tes sont de l ongueu r m o y e n n e 

et assez fortes ; leur bec est m o y e n n e m e n t long , 

c o m p r i m é l a t é r a l e m e n t , à c rê te dorsa le légère

m e n t c o n v e x e ; l eur p l u m a g e a des cou leurs gé 

n é r a l e m e n t peu vives. 

Distribution géographique. — Celte famille 

a des représen tan t s en E u r o p e , mais su r tou t en 

Asie , en Afrique et en Aus t ra l i e . 

Mœurs, habitudes et régime. — Les dry
moïc idés vivent dans les bu i s sons , les tail l is , les 
joncs et les hau t e s h e r b e s . Us on t tou te l 'agil i té 
des ca l amoherp idés ; ils g r i m p e n t a d m i r a b l e 
m e n t de b r a n c h e en b r a n c h e ou le long des 
t iges et cou ren t d a n s les fourrés avec l 'agil i té 
des souris ; c o m m e le t roglodyte , ils se gl is
sen t à t ravers les ouve r tu r e s les p lus é t ro i tes , à 
t ravers les haies les p lus s e r r é e s , les p lus inex
t r i cab les ; mais ils volent ma l et d ' u n e m a n i è r e 
i nce r t a ine . Ce n 'es t q u e c o n t r a i n t s ou exci tés 
p a r l ' amour qu ' i l s s 'élèvent au-dessus des four
rés dans lesquels , d u res te , ils s 'enfoncent à la 
mo ind re a p p a r e n c e de danger , p o u r y c h e r c h e r 
un refuge. Ils sont gais, vifs, tou jours en mouve 

m e n t ; ils bab i l l en t et gazoui l lent avec feu, mais 

ils chan t en t m a l . Ils se nour r i s sen t d ' i n sec tes , 

de vers, de m o l l u s q u e s , qu ' i l s r amassen t sur les 

feuilles et les b ranches ou à la surface du sol ; 

j a m a i s ils n e pour su iven t les insectes au vol. 

Les d rymoïc idés c o m p t e n t p a r m i les oiseaux 

qui m e t t e n t le plus d 'a r t dans la cons t ruc t ion de 

l eu r n id . Us ne se c o n t e n t e n t pas d 'en t re lacer , 

de tisser m ê m e les ma té r i aux qu' i ls emplo ien t ; 

ils les cousen t . T o u s , il est vra i , n ' on t pas ce ta

lent éga l emen t développé ; mais tous son t p a s 

sés ma î t r e s dans l 'ar t de faire un n id . 

L E S C 1 S T I C O L E S — CISTICOLA. 

Die Cistensànger, the Pinc-Pincs. 

Caractères. — Le g e n r e cislicole est ca rac 

térisé par un bec cour t , m i n c e , l égè remen t r e 

c o u r b é ; des tarses assez longs ; des doigts g r a n d s ; 

des ailes t r è s - a r rond ie s et ob tu se s , la q u a t r i è m e 

rémige dépassan t toutes les au t r e s ; u n e q u e u e 

cour te , é t a g é e ; un p l u m a g e t ache té . 

I.E CIST1COLE SCII0EIVICOEE — CIST1C0L4 

SCUOENICOLA. 

Der Cistenxïnger, the Capocier. 

Caractères.— Le cisticoie schœnico le a le dos 

brun-ol ivâ t re , t a ché de b r u n foncé, le mil ieu des 

p lumes é tant b r u n - n o i r , et les bords d ' un brun 

j a u n â t r e ; la tê te m a r q u é e de c inq ra ies longi tu-
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Fig. 201. L'Orthotome à longue queue. 

dina les ; trois no i râ t res et deux d 'un j a u n e clair ; 

la n u q u e b r u n â t r e ; le c roup ion d ' u n b r u n roux 

sans t aches ; la gorge et le ven t re b lancs ; la po i 

t r ine , les flancs et les couver tu res infér ieures de 

la queue d 'un j aune r o u x ; les rémiges no i râ t res , 

ex t é r i eu remen t frangées de j a u n e r o u x ; les r e c 

tr ices méd ianes d 'un b r u n roux ; les la téra les 

b r u n â t r e s , avec une tache no i r e en fo rme de 

ereur à la po in te ; les au t re s b r u n â t r e s , avec 

l ' ext rémité cendrée ou b l a n c h e ; l 'œil d ' un gr is -

brunâLre c la i r ; le bec cou leur de c o r n e ; les 

pattes r o u g e â t r e s . 

Les j eunes diffèrent des vieux par l eu r dos un 

peu plus clair . 

Cet oiseau a 12 cent , de long et 17 cent , d 'en

v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 5 cent , et la q u e u e 4 . 

La femelle est un peu plus pet i te q u e le mâle . 

Distribution géographique. — On t rouve le 

cislicole scbœnicole dans le sud et le cen t re de 

l 'Espagne , dans le sud de l ' I tal ie, dans la P r o 

vence et le Roussi l lon, en Sa rda igne , en Grèce, 

en Algér ie et aux Indes . 

M œ u r s , l m b i t u d e s e t r é g i m e . — D'après les 

observat ions de H a u s m a n n , q u i c o n c o r d e n t pa r 

fa i tement avec les nô t res , cet oiseau n 'est pas 

voyageur . En Espagne , on le t rouve dans toutes 

les p la ines basses , sur les d igues couver tes de 

roseaux qui sépa ren t les r iz ières , dans les prai

r ies , les c h a m p s de m a ï s , de luzerne , de chanvre . 

En Sa rda igne , d ' après H a u s m a n n , il vit aux 

bords d e l à mer , là où la plage est marécageuse , 

e t où ne croissent q u e des he rbes et des joncs 

é p i n e u x ; de là, il va visi ter les c h a m p s et les 

moissons , et y n iche m ô m e quelquefois . En 

F r a n c e il est t r è s - c o m m u n dans les plaines m a 

récageuses de la C a m a r g u e et dans tous les é tangs 

qui bo rden t la Médi t e r ranée , depu i s Aigues-

Mortes jusqu 'à P e r p i g n a n . Aux Baléares , I lo-

meyer l'a observé dans les moissons , dans la 

pla ine c o m m e dans la m o n t a g n e , p a r t o u t où 
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se t rouvai t un endro i t h u m i d e . Mes observat ions 
conf i rment pa r f a i t emen t ce q u e dit Homeyer : 
a q u ' u n e peti te source , su in t an t e plutôt que c o u 
lan te , et un ou deux mè t r e s ca r rés couver t s 
d 'he rbe lui suffisent p le inement . » Dans le n o r d -
oues t de l 'Afrique, nous dit T r i s t r a m , il s 'établi t 
d a n s les pra i r ies , et aux Indes , d 'après J e r d o n , 
il hab i t e les endroi t s où poussen t de hau t e s her 
bes , les c h a m p s de blé et les r iz ières . 

J e ne c o m p r e n d s pas c o m m e n t , j u squ ' à ces 
dern ie rs t e m p s , le cis t icole a pu é c h a p p e r à 
l 'observation des orn i thologis tes espagnols , lo r s 
que tonI , dans l 'oiseau, s emble fait p o u r a t t i 
re r l ' a t t en t ion . P e n d a n t la saison des a m o u r s 
n o t a m m e n t , le mâ le a des .al lures qu i ne peuven t 
m a n q u e r de le faire r e m a r q u e r . Il s 'élève par 
m o m e n t s dans les airs en poussan t , à des in te r 
valles égaux e t toujours su r le m ê m e ton, le cri 
p e r ç a n t : tzit lit tit, ou spia spia, c o m m e le no te 
H o m e y e r ; il vole long temps de côté et d ' a u t r e , 
et toujours en c r i a n t ; il voltige en t ou rnoyan t , 
mais à u n e ce r ta ine h a u t e u r , a u - d e s s u s de 
l ' h o m m e qui envahit son doma ine , et c o u r t dans 
l ' h e rbe avec l 'agili té de la sour is . Le t i r e - t - o n , 
il se cache si b i en qu'i l devient impossible de le 
r e t rouver , f l ausmann a ra ison , quand il di t que 
le cist icole schœnico le a q u e l q u e chose des 
m œ u r s du t r o g l o d y t e ; qu'i l se cache dans les 
touffes d 'he rbes ou de joncs et y d e m e u r e avec 
tan t d 'op in iâ t re té qu ' i l faut d o n n e r u n coup de 
pied à la touffe p o u r le faire par t i r . C o m m e les 
rousserol les , il g r i m p e le l ong des t iges des ro 
s e a u x , et , c o m m e elles, il ne se m e u t que dans 
un espace t rès-restreint , et ne s 'envole j a m a i s ^ u 
loin. 

Le c h a n t du mâ le lui a fait d o n n e r , à Murc ie , 
le n o m de tinlin; à Alger , celui de pinkpink. 

Quand il a p e u r , l 'oiseau fait en t end re un léger 
m u r m u r e . Son cri de tendresse est un faible 
g rognemen t . Lorsqu ' i l es t en co lè re , qu ' i l se ba l 
avec ses semblables , il cr ie- ; wuït ou witt witt. 

Le cisticole schœnico le se n o u r r i t de pet i ts 
insectes , de d ip tè res , de peti tes chenil les , de 
pe t i t s mol lusques . 11 r amasse sa proie su r les 
feuilles et quelquefois sur le sol. Il r é g u r g i t e les 
par t ies non digest ibles de ses a l imen t s . 

Savi a décr i t le p r e m i e r le nid du cisticole 
schœnico le . D 'après lui, cet oiseau a u n e m a 
nière toute spécia le de r a s semble r les feuilles 
qui e n t o u r e n t son nid et de consol ider son t r a 
vail. Dans le bord de c h a q u e feuille, il p r a t i q u e 
des t rous au t ravers desquels il passe un ou 
p lus ieurs fils. Ces fils sont formés de toiles d'a
ra ignée ou du duvet de cer ta ines p l an t e s ; ils 

n e sont pas longs , et vont deux ou trois fois au 

p lus d ' une feuille à l ' a u t r e ; en ou t r e , l eu r épais

seu r est var iab le , et ils sont parfois b i furques . 

Le nid est placé à un pied environ du sol. Ses 

paro i s sont formées d e duve t végélal , par exem

p le , de b o u r r e de peup l ie r on de t r emble , d'ai-

g re l tes de c h a r d o n s , auxque l l e s sont mêlés de la 

l a ine , des c r ins , des toi les d ' a ra ignée . Le tou t 

est cousu aux feuilles enveloppantes et repose 

su r d ' au t res feuilles que l 'oiseau a cou rbées et 

fait passer sous le nid , feuilles qu i fonc t ionnent 

c o m m e ressort-

On croyait q u e c 'é tai t la femel le qui cons t ru i 

sait ce n i d ; mais les observa t ions de T r i s t r a m , 

conf i rmées p a r celles de J e r d o n , n o u s ont appr is 

que le mâle exécute la m a j e u r e par t ie de ce 

t ravai l : dès q u e la base est a ch ev ée , il me t les 

a u t r e s ma té r i aux en p l a c e . 

A la par t ie la térale et supé r i eu re du n id , les 

deux parois i n t e r n e e t ex te rne s 'accolent l 'une 

à l ' a u t r e ; mais , en bas , elles sont séparées pa r 

u n e couche p lus ou mo ins épaisse de pe t i tes 

feuilles sèches et fines, qui fo rmen t un cous

sin mol et épais , sur lequel r epose ron t les œufs . 

Dans le t iers s u p é r i e u r de la paroi est p ra» 

t iquée une ouver tu re d ' en t rée c i r cu la i r e . Le 

n i d , dans son ensemble , a la forme d 'une bourse 

ovale ou d ' une quenou i l l e . Il est é tabl i au mil ieu 

d ' une touffe d ' he rbes , de roseaux ou de joncs . 

La femelle c o m m e n c e à p o n d r e avan t qu ' i l soit 

c o m p l è t e m e n t achevé , et elle couve q u a n d le 

d e r n i e r œuf est p o n d u . P e n d a n t ce t emps , le 

mâ le con t inue à élever les paro is du nid et à 

c o u d r e les feuilles. « J ' a i été assez h e u r e u x , di t 

T r i s t r a m , p o u r découvr i r un nid e n v o i e de cons

t ruc t ion , et, pendan t plus d ' un moi s , j ' a i pu o b 

server j o u r par j o u r le t ravai l du c is t icole . Lors

q u e le p r emie r œuf fut p o n d u , l ' ouvrage étai t 

encore t r an s p a ren t et ses paro is n 'ava ient pas 

u n pouce de h a u t . T a n t q u e d u r a l ' incubat ion , 

le mâle con t inua son œuvre , et lo rsque les pet i ts 

naqu i r en t , le nid avait trois pouces de h a u t et 

étai t suff isamment solide. » 

Les œufs d u cisLicole schœnico le var ien t c o n 

s idé rab lemen t , n o n - s e u l e m e n t d ' une n ichée à 

l ' au t re , mais dans la m ê m e n i chée . En Espagne , 

j ' a i t rouvé une couvée de c inq œufs, tous d 'un 

bleu clair . D 'au t res na tura l i s tes on t vu des œufs 

d 'un vert b l euâ t r e , couver t s de t aches i r régu l iè 

res d 'un r o u g e - b r i q u e , d 'un b r u n - n o i r et noires ; 

d ' au t res d 'un b lanc ve rdâ t r e à t aches b r u n - r o u g e 

ou cou leu r de c h a i r ; d ' au t r e s enfin b lancs , à ta

ches d ' u n r o u g e clair . Dans la m ê m e couvée , on 

r e n c o n t r e t an tô t des œufs b l ancs , bleus et ver-
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dâtres sans t aches ; tantôt roses et b leus ou b leus 

et v e r d â t r e s , é g a l e m e n t uni formes ; d ' au t re s fois, 

les uns un ieo lores , les au t r e s t a c h é s . La n ichée 

la plus cu r i euse sous ce rappor t est celle don t 

parle Lune l : sur six œufs, deux é ta ient b lancs , 

deux bleus , un ve rdâ t r e , tous sans taches et le 

s ixième t ache t é . 

Les pa ren t s on t beaucoup d ' a t t a c h e m e n t p o u r 

leurs pe t i t s . Le mâle ne connaî t p lus a lors le d a n 

ge r ; il oubl ie sa t imid i té na tu re l l e , et q u a n d un 

h o m m e s 'approche du n id , il vole a u t o u r de lu i , 

en poussan t des cris d 'angoisse . 

Lorsque les pet i t s p r e n n e n t l eur essor, c 'est 

alors un des spectacles les p lus a t t rayan ts qu 'on 

puisse voir . Chaque m e m b r e de la famille s au te , 

g r impe , vole, cour t dans l ' he rbe . Un des pa ren t s 

appor te - t - i l un insec te , la j e u n e b a n d e se p r é 

cipi te , la q u e u e re levée , c h a c u n c h e r c h a n t à d é 

passer les au t r e s , à a r r ive r le p r e m i e r p o u r sais ir 

le m o r c e a u convoi té . Un d a n g e r m e n a c e - t - i l , la 

mère disparai t avec ses élèves, t and is que le mâle 

s 'envole dans les a i r s . 

D 'après Savi, les cist icolcs ont trois couvées 

pa r an , en avri l , en j u in , en aoû t . J 'a i t rouvé 

des nids en mai , en j u i n et en j u i l l e t ; à ce m o 

m e n t c o m m e n c e la m u e et finit la saison des 

a m o u r s . 

J e me suis d o n n é b e a u c o u p de pe ine p o u r 

p r e n d r e un cisticole v ivan t . Les pièges à ross i 

gnol ne pouvan t servi r , j ' e u s l ' idée de disposer 

des collets à l ' en t rée des n i d s ; m a tenta t ive fut 

sans résu l t a t . Les oiseaux m e p rouvè ren t qu ' i l s 

avaient l ' hab i tude de m a n i e r des fds : avan t 

d ' en t re r dans le n id , ils en leva ien t s o i g n e u s e 

m e n t les collets e t r enda i en t a ins i vaines tou tes 

mes tenta t ives . 

L E S O R T H O T O M E S — ORTUOTOMUS. 

Die Schneidervôgel, the Tailor Birds. 

Caractères. — Les o r t h o t o m e s , qui on t r eçu 

le n o m vulgai re de (ailleurs ou de couturiers, 
forment pa rmi les d rymoïc idés u n g r o u p e bien 

dist inct . Us o n t l e corps élancé ; les ailes c o u r t e s , 

faibles, t r ô s a i rondies , su rob tuse s , les c i n q u i è m e 

et s ixième rémiges é tan t les plus longues ; la 

q u e u e c o u r t e , a r rond ie ou é lagée , à r ec t r i ccs 

étroi tes e t molles ; les tarses élevés, g rê l e s ; les 

doigts cour t s ; le bac long, faible, d ro i t , po in tu , 

en touré à la base de que lques faibles so ie s ; le 

p lumage se r ré , o rné de c o u l e u r s assez vives. 

L'OUTIIOTOME A LONGUE QUEUE — OltT/IOTOMlS · 
LONGICAUDA. 

Dcr Schneidervôgel, the Tailor-Bird. 

Caractères. — L ' o r t h o t o m e à longue queue 

(fig. 201) a le dos vert-olive passant au j a u n â t r e ; 

le s o m m e t de la tête r o u x ; la n u q u e d 'un gris 

r o u x ; le ven t re b l anc , les côtés de la po i t r ine 

m a r q u é s de taches noires ; les rémiges b r u n e s 

et bordées de ver t ; les rect r ices b r u n e s , à reflets 

ve rdâ t res , avec les ex te rnes t e rminées de b l anc . 

Chez le m â l e , les deux rec t r i ces méd ianes d é 

passent de b e a u c o u p les au t r e s , tandis que chez 

la femelle la q u e u e est a r r o n d i e . Le mâle a 18 

cent , de l o n g ; l 'aile pliée m e s u r e S c e n t . , et la 

queue 10 . La femelle a à pe ine 14 cent , de long ; 

s i q u e u e n ' en a que 5 . 

Distribution géographique. — L ' o r t h o t o m e 

à longue queue se t rouve depuis l 'Himalaya 

j u s q u ' a u cap Comor in , à Ceylan, dans le B u r -

m a h . 

Mœurs, habitudes et régime.— Il hab i t e les 

j a r d i n s , les ve rgers , les haies , les fourrés de ro

seaux , les forêts à a rb re s peu élevés. Il vit d 'or 

d ina i re par p a i r e s , quelquefois par pet i tes fa

milles ; il saut i l le sans cesse d ' une b r a n c h e à 

l ' au t re , et pousse de t emps à au t r e un cri assez 

s t r i d e n t : touwi ou pretti pretti. Il est t i è s - c o n -

fiant, e t se fixe volont iers auprès des ma i sons ; 

mais il se m o n t r e p r u d e n t lorsqu ' i l se voit o b 

servé, et il devient t rès-craint i f , q u a n d il a été 

pou r su iv i . 

U s e nour r i t de divers insec tes , et n o t a m m e n t 

de fourmis , de gr i l lons, de cheni l les , de larves, 

qu ' i l p r e n d sur l ' écorce et s u r les feuilles des 

a r b r e s , ou qu ' i l r amasse à la surface du sol. Il a 

l ' h ab i tude , q u a n d il saute ou q u a n d il m a n g e , 

de h o c h e r la q u e u e et de hér i s se r les p lumes du 

s o m m e t de l a tê te . 

Hu t ton a décr i t deux nids de ceL oiseau. « Le 

p r e m i e r , assez é l é g a m m e n t cons t ru i t , avai t ses 

parois formées de roseaux , de co ton , de fils de 

laine, so l idement e n t r e l a c é s ; sa cavité étai t t a p i s 

sée de cr ins de cheval , et il étai t placé en t re deux 

feuilles d ' u n e b r a n c h e d ' ama l t ée . Ces deux 

feuilles avaient été d ' abo rd app l i quées l ' une sur 

l ' aut re dans le sens de l eu r l o n g u e u r , et d a n s 

cet te posi t ion, c o u s u e s l 'une à l ' au t re dans un 

peu plus de l eu r moi t i é infér ieure , au m o y e n 

d 'un fort fil de c o t o n , q u e l 'oiseau avait filé 

l u i - m ê m e ; de ce t te façon, à la par t ie s u p é r i e u r e 

du n id , au niveau des d e u x pét io les , i m m é d i a t e 

m e n t con t re la b r a n c h e , il restai t une ouve r tu r e 
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par laque l le l 'oiseau pouvai t péné t re r dans son 

n id . » 

Le second nid étai t à l ' ex t rémi té d ' une b r a n 

che , à environ un d e m i - m è t r e du sol, et é tai t 

formé des m ê m e s ma té r i aux que le p r e m i e r . Les 

feuilles é ta ient éga l emen t cousues e n s e m b l e , au 

moyen de fils, q u e l 'oiseau avait r e n c o n t r é s ou 

qu ' i l avait filés l u i - m ê m e . Il é tai t t r è s -b i en ca

c h é , el la p e r s o n n e qu i l 'avait découver t eu t 

de la peine à le r e t rouver p o u r le m o n t r e r à 

U u t t o n . 

Chaque couvée est de trois ou q u a t r e œufs , 

b lancs , semés de taches d 'un b r u n r o u g e â t r e . 

L E S S T I P I T U R E S — STIP1TURUS. 

Die Emusrhlùpfer, thc Emeu-Wreiis. 

Caractères. •—- Les s t ipi tures son t essent ie l 

l e m e n t carac tér i sés par l eu r q u e u e a l longée , 

é tagée , formée de six p e n n e s filiformes à barbes 

d é c o m p o s é e s : ils on t , en o u t r e , un bec t rès-

cour t , mince et grêle ; des ailes cour t e s , con

caves, su rob tuses , les q u a t r i è m e , c i n q u i è m e el 

s ix ième rémiges é t an t égales et les plus longues. 

Ce genre repose su r u n e seule espèce , q u e l 'on 

a rangée p e n d a n t l ong t emps avec les n ier ions . 

LE STIIMTCBE A QUEUE GAZEE — STIPITUItUS 
MAL 1CHURUS. 

J)er Emusr/tlùpfr.r, the Emeu-Wren. 

Caractères. — Le s l ip i ture à q u e u e gazée 

(fig. 202) a le dos b r u n , varié de taches l ong i tud i 

nales no i res ; l e s o m m e t de la t ê t e d 'un roux de 

roui l le ; le m e n t o n et la gorge d 'un gris pâle ; le 

ventre r o u g e vif; les r émiges d ' u n b r u n f o n c é , 
bordées de rouge b r u n ; les rec t r i ces b r u n e s ; 

l 'œi l b r u n - r o u g e â l r e ; le bec e t les p a t t e s b r u n s . 

La femelle a le s o m m e t de la tête rayé de noir. 

Sa gorge est rouge au lieu d ' ê t re b l e a e . 
Distribution géographique. — Le S t ip i ture 

à q u e u e gazée, d o n t Gould et Ramsay nous on t 

donné une desc r ip t ion assez complè t e , a u n e 

aire de dispersion assez é t e n d u e . Il hab i te tou t 

le sud de l 'Aus t ra l ie , depu i s la baie de Mori ton, 

à l 'est, j u s q u ' à la r ivière des Cygnes, à l 'ouest , e t 
la te r re de V a n - D i e m e n . Il r e c h e r c h e l e s l ieux 

m a r é c a g e u x , cl est c o m m u n , pa r tou t où il habi te . 

Mœurs, habitudes et régime. — On rencon
tre d 'o rd ina i re cet oiseau par paires ou par pe 
tites familles II se t ient o r d i n a i r e m e n t caché lou l 
près du sol, au mil ieu des hau te s h e r b e s , et il est 
ra re qu 'on puisse l ' apercevoi r . 

Les ailes cour t e s et a r rond ies du s t ; p i t u r e ne 
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lui pe rme t t en t pas de voler fac i lement ; il n e 

p e u t m ê m e faire usage du vol q u a n d il es t 

moui l l é par la p luie ou par la rosée . Pa r con t r e , 

il cou r t avec agil i té sur le sol aussi b ien q u ' a u 

mil ieu des h e r b e s . Il est leste, vif, se m e u t avec 

rap id i t é , e t é c h a p p e g é n é r a l e m e n t a u x p o u r s u i t e s . 

Son e n n e m i le serre- t - i l de t rop près , il d i spa

raî t tout à coup à ses yeux, tant il sait b ien se 

cacher ; il n e se déc ide à p r e n d r e le vol q u e 

quand il ne peu t faire a u t r e m e n t . Lorsqu ' i l est 

p e r c h é et t r anqui l l e , il t ient la q u e u e relevée et 

quelquefois il l ' incline en a v a n t ; q u a n d il cour t , 

il la por te h o r i z o n t a l e m e n t en a r r i è r e . Est-il 

effrayé, il vole en rasan t le s o m m e t des h e r b e s , 

pu is se dérobe s u b i t e m e n t au mil ieu d 'e l les . De 

temps à a u t r e , il se m o n t r e au h a u t d ' une t ige 

pour , de là, e x a m i n e r les env i rons . Au t e m p s 

des a m o u r s , le mâle fait e n t e n d r e un c o u r t 

gazoui l lement ; son cri d 'appel est un léger sif

flement. 

Gould t rouva un nid vide de s t i p i t u r e à q u e u e 

gazée : il é ta i t pet i t , s p h é r i q u e , formé d ' h e r b e s , 

et n 'avait q u ' u n e o u v e r t u r e l a t é r a l e ; une c o u c h e 

de p lumes le tapissai t à l ' in lér ieur et il é t a i t 

s o i g n e u s e m e n t caché sous u n e touffe d ' h e r b e s . 

Ramsay nous d o n n e s u r la nidification d u s t i -

p i t u r e de p lus longs détai ls . Il découvr i t u n n id 

de ce l te espèce à la fin de s e p t e m b r e , et e n c o r e 

ce fut au hasard qu ' i l d u t ce t te t rouva i l l e . Ce 

nid étai t ovoïde ; l ' ouver tu re d ' en t rée en é t a i t 

t r è s -g r ande , et la cavi té t r è s - p e u profonde ; 

l ' ex tér ieur étai t formé de r ac ines , l ' i n t é r i eu r de 

c h a u m e s et d ' u n e couche de m o u s s e ; les pa

rois é taient t r è s - l â c h e m e n t cons t ru i t e s . Les œ u f s , 

au n o m b r e de t ro is , é ta ient b l ancs , s emés de 

poinls d 'un rouge clair , su r tou t vers le gros b o u t ; 

un œuf était c o m p l è t e m e n t un i co lo r e . L a fe

melle les couvai t avec a r d e u r ; on la chassa , 

mais elle revint i m m é d i a t e m e n t à l ' e m p l a c e m e n t 

où se t rouvai t le n id . 

P r E D M . 1 1 1 — 3 0 4 
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LES ÏROGLODYTIDE 

Die Srhlûpfc 

C a r a c t è r e s . — Les t rog lodyt idés sont de 

pet i ts oiseaux chan teur s à corps r amassé , à bec 

plus ou moins m i n c e , plus ou moins convexe , 

ent ier , po in tu ; ils on t des tarses de h a u t e u r 

m o y e n n e , assez g r ê l e s ; des ailes cour tes , a r r o n 

dies , t rès-concaves ; une q u e u e g é n é r a l e m e n t 

cour t e ; un p l u m a g e en ent ie r ou en par t i e rayé 

t r a n s v e r s a l e m e n t . 

Uistribution géographique. — La famille 

des t rog lodyt idés a des r ep résen tan t s dans t o u 

tes les par t i es du m o n d e , mais plus pa r t i cu l i è 

r e m e n t en Asie et en A m é r i q u e . 
Mœurs, habitudes et régime. — Les trogl O-

dyt idés hab i t en t les l ieux bu i s sonneux , ceux 

s u r t o u t qu i sont r i ches en eaux et qu i p ré sen 

ten t de n o m b r e u s e s cache t t e s . Dans les mon ta 

gnes , ils s 'élèvent j u s q u ' à la l imi te des a rb re s ; 

vers le no rd , on les r e n c o n t r e encore au delà 

du cercle po la i re . Us ne sont pas difficiles su r 

les condi t ions d 'ex is tence ; auss i , les voi t -on 

dans les forêLs c o m m e dans les j a rd in s , su r les 

bords des c o u r s d ' eau c o m m e sur les versants 

des m o n t a g n e s ; ils n ' é v i l e n t q u e les c h a m p s n u s , 

dépourvus de bu i s sons , p a r la ra ison qu ' i l s ne 

s a u r a i e n t y vivre. Les t roglodyt idés sont des oi

seaux de petite taille, gais , vifs, a le r les . Us vo

lent mal et j a m a i s loin ; mais ils sau t i l l en t avec 

b e a u c o u p de rap id i t é , et, p lus q u e tous au t res 

oiseaux c h a n t e u r s , ils savent gl isser au mi l i eu 

des fourrés les p lus se r rés , les plus inex t r i cab les . 

T o u t e s les espèces a c t u e l l e m e n t c o n n u e s c h a n 

ten t plus ou mo ins bien ; que lques -unes sont 

pa r f a i t emen t douées sous ce r a p p o r t , et l ' une 

d'elles passe m ô m e pour le me i l l eu r o iseau 

c h a n t e u r de l ' A m é r i q u e t rop ica le . 

Les t roglodyt idés ont d ' au t r e s quali tés r e -

c o m m a n d a b l e s . Us n e c ra ignen t pas l ' h o m m e , 

et se laissent a p p r u c h e r sans c r a i n ' e ; ils pénè 

t r en t m ê m e j u s q u e dans ses hab i t a t i ons ; auss i , 

sont-ils a imés pa r tou t e t q u e l q u e s - u n s sont-i ls 

m ê m e l 'objet d ' u n e p ro tec t ion tou l e pa r t i cu 

l i è r e . Dans l ' A m é r i q u e du Sud, on pend aux 

m u r s des maisons des boutei l les vides, où l 'un 

de ces oiseaux v ien t se loger . Il ne t a rde pas à 

reconna î t r e l 'amil ié q u e l ' h o m m e lui t é m o i g n e , 

et , nous di t S c h o m b u r g k , « on le voit en t r e r 

sans c ra in te dans les c h a m b r e s , se pe rche r sur 

l ' appui des fenêtres , el c h a r m e r les hab i t an t s 

— TROGLODYTE. 

t; Ihe Wrens. 

par ses c h a n s o n s . » Si l 'on ne t é m o i g n e pas la 

m ê m e faveur aux au t res t rog lody t idés , on les 

voit c e p e n d a n t avec plais ir ; dans tous les cas, 

on ne les dé t ru i t pas . On p e u t d i re que leurs 

m œ u r s , leurs a l lures on t pour nous u n cer ta in 

c h a r m e : de là, à m o n avis, ont pr is na issance 

les mil le et u n e légendes , par lesquel les les 

poêles popula i res ont cé lébré l eu r s mér i t e s . 

L E S T R O G L O D Y T E S — TROGLODYTES. 

Die Zaunschlupftr, the Hed'je-Sparrowi. 

C a r a c t è r e s . — Les t roglodytes ont un bec 

grê le , subu lé , t r è s - l é g è r e m e n t a r q u é ; des ailes 

subobtuses , la t ro i s i ème et la q u a t r i è m e r é m i g e 

é tan t égales et les p lus l o n g u e s ; u n e q u e u e 

cour te , égale ou a r r o n d i e ; des ongles , celui du 

pouce sur tou t , robus tes et t r è s - a r q u é s . 

Le type de ce genre appa r t i en t à l ' E u r o p e . 

LE TROGLODYTE MIGNON — TROGLODYTES 
l'ARVULUS. 

Der Zaankôuiy, the Wren, Hedye-Sparrow. 

Caractères. — L e t rog lodyte mignon (fig. 203), 
i m p r o p r e m e n t n o m m é roitelet par le vu lga i re , a 
de 10 à I I cen t , de long, et de 15 à 16 cen t , d ' en 
v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 5 cen t . , et la q u e u e 
3 à 4. Le mâle a le dos b r u n - r o u x , avec des raies 
t ransversales n o i r â t r e s ; le vent re b r u n - r o u x clair 
ou g r i s - r o u x , avec des l ignes ondu lées b r u n 
foncé; u n e l igne b r u n e , du b ec , au-dessus de 
l 'oreil le, en passan t su r l'oeil; u n e au t r e l igne 
é t ro i te , d ' un b lanc roussâLre au -dessus de l 'œi l ; 
les couve r tu re s m o y e n n e s de l 'aile m a r q u é e s à 
leur ex t rémi té de po in t s ronds ou al longés , 
b lancs , l imi tés de no i r en a r r i è r e ; les r émiges 
b runes , avec les c inq p remiè re s m a r q u é e s a l t e r 
na t ivement de no i r et de roussâ l re su r les barbes 
ex t e rne s ; les rec t r ices d ' un b r u n roux , avec des 
bo rdu res plus claires eL des raies t ransversales 
ondulées d 'un brun foncé ; l 'œil b r u n , le bec et 
¡es pat tes g r i s - r o u g e â t r e . 

La femelle est un peu plus claire que le m â l e , 
et les j e u n e s ont le dos m o i n s t ache té , le ventre 
m a r q u é de taches p lus n o m b r e u s e s , mais moins 
ne t tes que chez les adu l tes . 

Distribution géographique. — On rencon t r e 
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le t roglodyte mignon dans toutes les contrées de 

l 'Europe , depuis le n o r d de la Russie et de la 

Scandinavie, j u squ ' au sud de l 'Espagne et de la 

Grèce. Aux iles F é r o ë habi te un troglodyte (tro
glodytes borealis), p r o b a b l e m e n t dist inct du nô

t re en ce q u e ses d imens ions sont plus fortes ; 

dans l 'Al lemagne cent ra le se t rouverai t u n e au

tre espèce , caractér isée par un p lumage plus ta

cheté , et que mon père a n o m m é e troglodytes 
Nuumanni, en la déd ian t à N a u m a n n . Le t roglo

dyte m i g n o n hab i te aussi le nord-oues t de l'Afri

que et l 'Asie M i n e u r e ; on ne l'a pas encore o b 

servé dans le reste de l 'Asie; aux Indes , il est 

remplacé par quelques espèces voisines. Chez 

nous, il n 'es t pas u n e cont rée où on ne le r e n 

cont re , et il est m ê m e très c o m m u n dans cer tains 

endro i t s . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il hab i t e les 

lieux les plus divers , ma i s il préfère les vallées 

dont les flancs sont couver t s d e buissons , et au 

fond desquel les coule un pet i t cou r s d 'eau . Il 

pénè t r e j u sque dans les villages, dans les j a r d i n s , 

dans l ' i n t é i i eu r des vil les; il é tabl i t sa d e m e u r e 

tou t a u p r è s des hab i ta t ions de l ' h o m m e , pourvu 

qu ' i l y t rouve un buisson épais , une haie ou, à 

leur défaut , u n tas de bois sec, pour se loger . 

Le t roglodyte mignon se m o n t r e r a r e m e n t sur 

les a rbres é levés; d 'o rd ina i re , il cour t su r le so l ; 

il fouille tous les coins , tous les t r o u s ; il va en 

sau t i l l an t ; il vole d ' un bu isson à l ' au t r e . Pa r 

m o m e n t s il appara î t su r q u e l q u e lieu élevé et 

semble p r e n d r e plaisir à se m o n t r e r . 

(i P a r sa gaie té et sa bonne h u m e u r , d i t N a u 

mann ; pa r l 'adresse , la rap id i té avec laque l le il 

passe au t ravers des b r a n c h e s ; par u n e ce r t a ine 

hardiesse dans ses a l lures , le t roglodyte su rpasse 

p resque tous les aut res oiseaux de nos con t rées . 

Sa ha rd iesse , c e p e n d a n t , est d 'une n a t u r e t o u t e 

pa r t i cu l i è r e ; au m o i n d r e s igne de dange r , elle 

s 'évanouit p o u r faire place à une t e r r e u r i m m o 

dérée ; ma i s elle ne t a r d e pas à reveni r . Rare 

men t , il se dépa r t i t de sa b o n n e h u m e u r . On le 

voit tou jours gai et frét i l lant c o m m e s'il avait de 

tou t en superf lu . II est tel m ê m e au mil ieu de 

l 'h iver , en tant , d u moins , q u e la t e m p ê t e n 'es t 

c a s t rop v io len te . Les m o i n e a u x e u x - m ê m e s 

-sont éprouvés par le froid; ils hér i ssent leurs 

p l u m e s ; l eur tr istesse t é m o i g n e de leurs souf

frances; le ro i te le t a encore t ou t e sa gaie té , il 

-ebante c o m m e au p r in t emps , B 

Toutes ses a l lures ton t on ne peu t plus gra

c i e u s e s . Il sauti l le su r le sol, le corps r a m a s s é ; 

i l glisse avec u n e agil i té su rp renan te , dans des 

Jèn les , des t rous , qui ne saura ien donne r accès 

à un a u t r e o i seau ; il passe con t i nue l l emen t 

d ' u n e ha i e , d 'un buisson à l ' au t re , et les furette 

avec u n soin ex t r ême . Pa r ins tan ts , i l d i scon t inue 

ses r e c h e r c h e s , s ' a r rê te s u r un point découver t 

et prend une posture frère et ha rd i e , la poi t r ine 

p e n c h é e , la q u e u e re levée ver t i ca lement . Quel

q u e chose vient- i l f rapper son a t ten t ion , il se 

courbe p lus ieurs fois de sui te et relève fo r t ement 

la q u e u e . Se sent- i l en sû re t é , il utilise c h a q u e 

m o m e n t de répi t p o u r chan t e r ou du moins p o u r 

appe le r : ce n 'es t q u e pendan t la m u e qu ' i l se 

m o n t r e un peu s i lencieux. Une fois sa chanson 

t e r m i n é e , il se remet à cour i r e t à fouiller tous 

les env i rons . Il ne se déc ide à p rendre la volée 

q u e q u a n d il ne peut faire a u t r e m e n t . Autan t il 

se m o n t r e leste e t adroi t dans tous ses au t r e s 

m o u v e m e n t s , a u t a n t il pa ra î t lourd en vo lan t . 

D ' o r d i n a i r e , il va en l igne d ro i t e , en rasan t le 

sol, et en ba t t an t p r é c i p i t a m m e n t des ai les . 

Q u a n d il a à f ranchi r un g rand espace , il décr i t 

u n e l igne ondu lée , mais sans j a m a i s b e a u c o u p 

s 'élever. Lo r squ ' on le poursu i t dans une c a m p a 

g n e découver t e , on peut r e m a r q u e r c o m b i e n le 

vol lui est p e u facile. U n h o m m e à la cou r se , 

a s su re N a u m a n n , p e u t le fa t iguer assez p o u r 

pouvoir le p r e n d r e avec les m a i n s , à moins ce

p e n d a n t que l 'oiseau n 'a i t t rouvé une re t r a i t e 

s û r e dans q u e l q u e t rou de sour i s . Le t rog lodyte 

m i g n o n a d 'a i l leurs consc ience de son inhab i l e t é 

à voler ; j a m a i s il ne qu i t t e le bu isson où il t rouve 

u n asi le, sans y ê t re con t ra in t , et, s'il en est éloi

g n é , il se réfugie dans q u e l q u e t r ou , p lu tô t q u e 

de c h e r c h e r son salut dans le vol . 

Son cri d 'appel , qu ' i l fait souvent e n t e n d r e , 

p e u t se r e n d r e pa r tzcrr ou tzerz, p rononcé avec 

des in tona t ions différentes; parfois , il cr ie tzeek, 
tzeclc. Son chan t est fort agréab le . Ce sont des 

no tes n o m b r e u s e s , var iées , c la i res , f o rman t au 

mil ieu de la chanson u n e tri l le h a r m o n i e u x , 

ba issant de ton vers la fin. Souven t ce trille 

es t répé té à la fin du chan t . Les notes en sont 

p le ines e t for tes ; on s 'é tonne de les voir p r o d u i 

tes par un aussi pet i t o iseau. Le t roglodyte m i 

gnon chan t e p re sque toute l ' année : il c o m m e n c e 

déjà à se faire e n t e n d r e en janvie r et en février, 

mais c'est de la fin de m a r s , a u c o m m e n c e m e n t 

de ma i , qu ' i l c h a n t e avec le plus d ' a rdeu r , s u r t o u t 

vers le m a t i n . En hiver , son chan t p rodu i t su r 

l ' h o m m e u n e impress ion des plus agréables . 

T o u t e la na tu re est c o m m e m o r t e et se Lait; les 

a rb re s son t dépoui l lés de leur feui l lage; la t e r re 

'est ensevelie sous un l inceul de neige et d é g l a c e ; 

toutes les c r éa tu re s sont s i l enc ieuses ; seul , le 

t rog lodyte , le plus peti t de tous les o iseaux, est 
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encore vif et j o y e u x ; tou jours , il lance sa c h a n 

son, c o m m e p o u r dire : « le p r in t emps revien

dra . » 

Le t rog lodyte mignon se n o u r r i t de tou te sor te 

d ' insec tes , d ' a r a ignées ; en a u t o m n e , il m a n g e 

des baies de diverses espèces . E n é té , sa tab le 

est a b o n d a m m e n t p o u r v u e ; il t rouve de quo i 

se satisfaire là où les au t r e s oiseaux c h e r c h e n t 

en vain leur n o u r r i t u r e . E n h iver , il a q u e l 

quefois à souffrir de la fa im; il chasse a lors les 

insectes h i b e r n a n t s et leurs œufs . On racon te 

q u ' e n I r l ande il p é n è t r e dans les c h e m i n é e s , et y 

m a n g e les viandes que l 'on me t à f u m e r ; c'est 

ce q u e r a p p o r t e Olaffsen. Ce fait, je c ro i s , de 

m a n d e conf i rmat ion . E n hiver , il p é n è t r e d a n s 

les maisons , cela est c e r t a in , ma i s c 'est p o u r y 

p r e n d r e les m o u c h e s , et non les v iandes conser

vées. A- t- i l découver t un t rou par leque l il puisse 

en t r e r dans une hab i t a t ion , on peut ê t re ce r ta in 

qu ' i l l 'uti l isera r é g u l i è r e m e n t ; il a une t r è s -bonne 

m é m o i r e des l i eux , et peu t toujours r e t r o u v e r 

son c h e m i n . 

C'est un des oiseaux de nos cont rées qui con

s t ru i sen t leur n id avec le p lus d 'ar t . Il est diffi

cile de déc r i r e d ' u n e m a n i è r e généra le le n id du 

t rog lodyte ; car il varie cons idé rab l emen t , su ivant 

les loca l i tés . On en a t rouvé sur des a rb res é le 

vés auss i b ien que sur le sol , dans des t r o u s , 

dans des t r o n c s d ' a rb res c r eux , dans les c revas 

ses d ' un m u r ou d 'un rocher , sous des to i t s , 

dans des bu i s sons , sous des rac ines , dans des tas 

de bois , dans des hal les de m i n e u r s ; mais t ou 

j o u r s dans des endro i t s pa r fa i t emen t choisis et 

cachés , su r tou t au p r i n t e m p s , q u a n d l 'oiseau 

n iche pour la p r e m i è r e fois, avant que les a rb re s 

soient revê tus de fout leur feuil lage. Quelques nids 

sont formés s eu l emen t de mousses , mais en t r e 

lacées si i n t i m e m e n t qu 'on les dirai t collées et a g; 

g lu t inées ; l ' in té r ieur m ê m e en e s t exc lus ive rnen t 

tapissé . Ces n ids sont s p h é r i q u e s , e t l ' ouver tu re 

d ' en t rée en est très-bien cons t ru i t e . D ' au t r e s n e 

sont qu ' un amas d é s o r d o n n é de feuilles, doublé 

à l ' i n té r i eur d ' u n e c o u c h e de p l u m e s . Parfois , 

enfin, le t rog lodyte se b o r n e à répare r , à appro

pr ie r à ses b e s : i n s u n nid qu ' i l a t rouvé cons t ru i t . 

Malgré toutes ces var ia t ions , le nid s ' h a r m o 

nise tou jours pa r fa i t emen t avec ce qui l 'envi

r o n n e , au poin t qu ' i l est fort difficile de le dé 

couvr i r . Que lquefo i s , l 'oiseau m o n t r e u n e 

p réd i l ec t ion tou te pa r t i cu l i è re pour cer ta ines 

locali tés : ainsi , T r i n t h a m m e r par le d 'un t r o 

glodyte qu i voyageait dans u n e m o n t a g n e avec 

les c h a r b o n n i e r s ; il se logeait dans leur c abane , 

y construisai t son nid , que cel le cabane lui bâlie 

au m ô m e endro i l que l ' année p r écéden t e ou dans 

un a u t r e l ieu. Les c h a r b o n n i e r s le connaissa ient 

parfaiLemenl ; ils savaient que c 'é tai t l eur oiseau. 

Souven t , le t rog lodyte mignon cons t ru i t plus 

de nids qu ' i l ne lui en faut p o u r ses pon tes , et 

ce n e sont pas seu lement les indiv idus accouplés , 

qui agissent ainsi , mais enco re les mâles céliba

ta i res : ils se font des sortes de nids de p la isance . 

Bœni^.k a observé u n t roglodyte m i g n o n de

puis le mois d'avril j u s q u ' a u mois d ' aoû t : voici 

le r é s u m é de ses observa t ions . Un mâ le cons t ru i 

sit p r e s q u e e n t i è r e m e n t quaLre n ids , avant de 

t rouver u n e femel le . Après la pa r i ade , le couple 

poursuivi par la m a l e c h a n c e , du t cons t ru i re t rois 

au t r e s n ids , avant de pouvoir pondre ; la femelle, 

lassée de tant de m a l h e u r s , a b a n d o n n a son c o m 

pagnon pour a l ler sans doute en c h e r c h e r un 

au t r e . Le p r e m i e r mâle n 'en con t i nua pas mo ins 

ses t ravaux , p e n d a n t p l u s i e u r s s e m a i n e s , e t c o n s -

truis i t encore deux n ids qu i ne lui serv i rent po in t . 

D 'aut res h a b i t u d e s d u t roglodyte m e s e m b l e n t 

en r a p p o r t avec ce t le façon de p rocéde r . Ogilby 

a vu q u e t rès-souvent ces oiseaux v iennent pas

ser la nui t dans une de leurs anc iennes d e m e u r e s , 

et n o n - s e u l e m e n t l 'un ou l ' au t re des p a r e n t s , 

mais tou te la famil le . D 'après Paess ler , un paysan 

d ' A n h a l t a fait u n e r e m a r q u e ana logue . 

Un soir d 'h iver , ce paysan e n t r a dans son écu r i e 

p o u r p r e n d r e un m o i n e a u , dans un n id d 'h i ron

delle qu i é tai t con t re le m u r ; ma i s il en re t i ra 

tou te une po ignée d 'oiseaux, et vit, non sans s u r 

pr ise , que c 'é ta ient c inq t rog lody tes , qui s 'é ta ient 

empa ré s de ce nid p o u r y passer l eu r s nu i l s . 

Dans des cond i t ions n o r m a l e s , le t rog lody te 

m i g n o n niche d e u x fois pa r an : u n e p r e m i è r e 

fois en avril , u n e seconde fois en ju i l le t . Chaque 

couvée est de six à h u i t œuf s , a r rond i s , de gran

d e u r var iable , b lanc ou d 'un b lanc j a u n â t r e , s e 

més de pet i ts poin ls d 'un rouge b r u n ou d 'un" 

rouge de sang , disposés souvent en cou ronne 

a u t o u r d u gros b o u t . Les deux paren t s les 

couven t a l t e r n a t i v e m e n t p e n d a n t t re ize j o u r s ; 

tous deux nour r i s sen t leurs pet i ts , e t les so ignent 

avec tendresse . Ceux-ci n ' a b a n d o n n e n t pas le 

n id de bonne h e u r e , et u n e fois qu ' i l s ont p r i s 

leur essor, ils son t encore assez l o n g t e m p s avant 

de se sépare r . Il est p robab le qu ' i l s v i ennen t p a s 

ser leurs nu i l s dans le b e r c e a u où ils sont né s . 

Nous ne connaissons q u ' u n e faible par t ie des 

dangers qui m e n a c e n t les t r og lody te s ; nous ne 

savons m ô m e pas que l s sont tous leurs ennemis : 

leur n o m b r e doit ê t re cons idérable , sinon ces oi

seaux sera ient b ien p lus c o m m u n s qu' i ls ne sont . 

r n p < ï > i t é . — 11 est assez difficile de conser -
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ver les t roglodytes en capt ivi té . Y réussi l-on, on 

trouve en eux un vér i table su jefde plaisir . Gourcy 

en eut un , q u i , dès le mois de n o v e m b r e , c o m 

mença i t à c h a n t e r , p o u r ne cesser q u ' à la fin de 

l 'été, au m o m e n t de la m u e . Quand on garde un 

troglodyte en c a g e , il faut lui d o n n e r , c o m m e 

lieu de refuge, u n e pet i te maison , ayant une 

ent rée t rès -é t ro i te . Dès qu ' i l se croit en d a n g e r , 

il s'y re l i re auss i tô t , et c'est un spectacle fort 

divert issant que de le voir en t r e r et sor t i r de sa 

cache t t e . 

L E S T I I R Y O T I I O R E S — TBRYOTUORUS. 

Die BinsenkiiiUge, Lhe Rush-Rings. 

C a r a c t è r e s . — Les t h ryo tho re s fo rment un 

genre t rès-vois in du p r é c é d e n t . Us sont c a r a c 

térisés par un bec long, épais à la base , c o m p r i 

mé sur les côtés , m i n c e , l é g è r e m e n t fléchi en 

a r c ; l eu r pouce est grôle et leurs ongles son t 

faibles et m é d i o c r e m e n t r e c o u r b é s . P o u r tous les 

au t r e s ca rac tè res , ils rappe l l en t les t roglodytes . 

Distribution géographique. — Ce genre est 

exc lus ivemen t a m é r i c a i n . 

LE TIIHYOTHORE DE LA LOUISIANE — 

Tinti omonts LVBOVICIAJHL'S. 

Der Eerkenkônig, lhe ZIedge King. 

Caractères. — CeLte espèce est la plus connue 

du g e n r e . Sa tai l le , d 'après le pr ince de W i e d , 

est de 14 cen t . , et son envergure de 1 9 ; l'aile 

pliée m e s u r e 6 cen t . , et la q u e u e 5 . Le t h r y o -

t h o r e de la Louis iane a le dos b r u n - r o u g e â t r e , 

rayé t r ansversa lement de b r u n noi r ; la go rge 

b lanche ; la poi t r ine et le vent re d 'un j a u n e r o u -

g e â t r e ; les flancs rayés de n o i r ; l 'œil s u r m o n t é 

d 'une l igne b l a n c h e ; les rémiges d 'un b r u n noi 

r â t r e , m a r q u é e s sur les ba rbes ex te rnes de bandes 

a l ternes noi res et rousses ; les grandes couver 

tu res supér ieures te rminées de blanc ; l 'œil gr i s -

b r u n ; la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e d 'un gris foncé ; 

la m a n d i b u l e infér ieure d 'un gris de p l o m b , avec 

la poin te d 'un b r u n clair . 

Distribution géographique. — Le l l i ryo-

thore de la Louis iane est l 'espèce de ce t t e fa

mille la p lus c o m m u n e dans l ' A m é r i ] u e du 

Nord. 0:i la r e n c o n t r e dans t ou t e l ' é t endue des 

Etats Unis , et on l'y voit dans les forêts, sur les 

bords des r ivières, sur les mon tagnes , dans les 

vallées, et j u s q u ' a u t o u r des bi la l ions . 

SI leur», habitudes et régime. — « Ce petit 

oiseau, dit A u d u b o n , par la r ap id i t é et l 'agili té 

de ses m o u v e m e n t s , r e ssemble tou t à fait à u n e 

sour is . C o m m e cel le-ci , il para î t et d i spa ra î t , se 

glisse dans un t rou pour se r e m o n t r e r un ins tant 

ap rès dans un au t r e endro i t . Lorsqu ' i l est ras

sasié ou fat igué, il s ' a r rê te , il hoche la q u e u e , 

et chan te à gorge déployée sa pe t i te c h a n s o n , 

don t les no tes r appe l l en t en que lque sorte les 

mots : » viens à moi, viens à moi, » e t se suivent 

p r é c i p i t a m m e n t . Ses notes sont c la i res et ha r 

monieuses : on les e n t e n d toujours avec plaisir . 

En h iver , elles re ten t i ssen t de tous côtés : dans 

les p lan ta t ions , dans les forêts, dans les mara i s , 

au b o r d des c o u r s d ' eau , c o m m e au voisinage 

i m m é d i a t des maisons et des é tab les . Parfois , on 

voit l 'oiseau s'élever j u s q u ' à la c ime d 'un a rbre 

assez h a u t , en g r i m p a n t le long des l ianes et des 

I vignes sauvages qu i l ' en lacen t . » 

I < Cet oiseau, d i t Nul ta l l , a toute la légère té , 

| le courage , la ga ie té , l 'adresse des au t res 

j m e m b r e s de sa famil le . Il a ime les fleuves au 

| cours t r anqu i l l e , et se p e r c h e volont iers sur les 

I a rb res qui en o m b r a g e n t les r ives . On dira i t qu ' i l 

| a le s en t imen t des beau tés p i t t o re sques de la na

t u r e , el il concou r t pour sa part à les a n i m e r , à 

les r endre encore plus a t t r a y a n t e s ; ou le t rouve 

aussi dans les endro i t s les plus sauvages . 11 
imi te par fa i tement les c h a n t s des au t r e s o iseaux, 

et r é p è l e , à s'y m é p r e n d r e , le pitto, pitto, pilto, 
ou le catttëdid de la m é s a n g e , le towitt,towitt du 

verdier , les trilles des oiseaux c h a n t e u r s , le cr i 

du pic, le c h a n t de l ' a loue t te , du card ina l : il 

chan t e leurs t h è m e s , en y a d a p t a n t des var ia

t ions i nnombrab l e s , n 

Gerba rd t décr i t le th ryo thore c o m m e un des 

oiseaux qui a n i m e n t le p lus une c o n t r é e . ' 

« C o m m e le t rog lodyte , d i t - i l , il ne conna î t pas 

la fa t igue; il n ' e s t pas un instant en repos . E n 

voiL-on un qui n 'a pas la vivacité o rd ina i re , q u i n e 

saute pas sans r e l â c h e , on p e u t ê t re sûr qu'i l est 

m a l a d e . 11 s 'é tahli t dans le voisinage de l ' h o m m e ; 

mais l ' hab i tude ne le fait pas se dépa r t i r de sa 

p r u d e n c e et de sa t imid i t é hab i tue l l es . Dès qu ' i l 

aperçoi t un chat ou q u e l q u e au t r e carnass ier , il 

cr ie p lus ieurs fois de sui te : tse/taeh, tscltaeh, 
tschaeh , ou tirrr, tirrr, tirrr. Son c h a n t , qu ' i l 

fait en t endre p r e s q u e tou te l ' année , est clair et 

h a r m o n i e u x ; mais il n 'est pas comparab le a ce 

lui du t roglodyte d ' E u r o p e ; on p e u t le r endre 

par toullielt, toullieh, toullieh, toullii; souvent , ce 

chan t se t e r m i n e pa r u n e syllabe ronf lante , errr. 
Quand il cour t à t e r r e , il crie d o u c e m e n t : pitt; 
parfois , il lance son cri d 'appel : tirrr, tirrr ; 
d 'au t res fois , il cr ie n e t t e m e n t : William , 
William, William ; ou Devis, Devis, Devis. 
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« Au c o m m e n c e m e n t du p r i n t e m p s , les vieux 

oiseaux cons t ru i sen t l eu r nid, et au 20 avri l , les 

peti ts p r e n n e n t leur essor. Les j e u n e s oiseaux 

p o n d e n t en avril , ou seu lement en mai . Les 

œufs on t 30 cen t , de long et 22 cent , de large . 

ils sonL d 'un blanc rougeâ t re , et semés de t aches 

d ' u n b run jaune , roui l le et gris c e n d r é , d isposées 

en cerc le . Le nid est cons t ru i t t an tô t dans un 

t ronc d ' a rb re renversé , t an tô t sous la c o r n i c h e 

d ' une maison , de r r iè re u n e c h e m i n é e ; il es t 

toujours vas te . Suivant l ' endro i t où il se t rouve , 

il a de l i a 33 cent , de d i a m è t r e . Le fond en est 

formé de racines ; les parois sont faites de feuilles 

e t de m o u s s e s ; l ' i n té r i eur est tapissé de b r in s 

d ' h e r b e s , de p lumes , de poils de lièvre ; s u p é 

r i e u r e m e n t , i l e ; t v o û t é ; l ' ouver tu re en est la té 

ra le . La p r e m i è r e couvée est de cinq ou six 

œufs ; la s econde , qui a l ieu au mois de j u i n , es t 

d e q u a t r e ou c inq . Les pa ren t s nour r i s sen t l eu r s 

pe t i t s de cheni l les , d ' insectes et de vers . » 

P o u r tou t le resLe, le t h r y o t h o r e de la L o u i 

s i ane r e s semble tout à fait au t rog lodyte d ' E u 

r o p e . 

LE THRYOTHORE DE LA PL A T A — TUHYOT IlOItl/S 
PL AT EN SIS. 

Ler llausschhl/ifer, the Haut Wren. 

Caractère!!. — Le t h r y o t h o r e de la P la ta a le 

dos b r u n , sans rayures év identes , le c roup ion 

r o u g e â t r e ; les r émiges et les r e c t r i c e s d ' u n b r u n 

noi r , f inement rayées en t ravers , avec les p re 

mières bo rdées d ' une te in te plus claire en de

dans ; u n e é t ro i te bande roussâ t r e a u - d e s s u s de 

l ' œ i l ; la gorge b l a n c h e ; les j o u e s rayées de 

b r u n ; le cou , la po i t r ine , le ven t re d ' u n j a u n e -

roux clair , les côtés de la po i t r ine d 'un roux plus 

f oncé ; l 'œil b r u n foncé , la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e 

c o u l e u r de co rne foncée, l ' infér ieure b l a n 

châ t r e vers la b a s e ; les pat tes d 'un b r u n c o u 

leur de cha i r . Cet oiseau a 12 cen t , de long, et 

16 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée mesu re S cent , 

e t la q u e u e 4. 
Distribution géographique. — Le t h r y o -

thore d e la Plata hab i t e le sud du Brésil , sur

tout l ' in té r ieur des t e r r e s , le Paragmfv, et les 

au t r e s con t r ées de l ' in té r ieur de l 'Amér ique d u 

S u d . 

Ma-urs , habitudes et régime. — u Ce cha r 
m a n t o iseau, dit le pr ince de W i e d , t ient au 
Brésil la place de nos moineaux d ' E u r o p e ; c 'est 
un oiseau en q u e l q u e sor te domes t ique , car c 'est 
le seul h a b i t a n t ailé des maisons . 11 rappe l le le 
t roglodyte m i g n o n non-seu lement par son por t 

et son p l u m a g e , mais encore par toutes ses a l 

l u r e s ; il est vif, tou jours en m o u v e m e n t ; la 

q u e u e d ressée , le corps p e n c h é , il se glisse à 

travers les ouver tu res les p lus é t ro i tes , dans les 

broussai l les , sous les toits , e t c . 11 hab i te les haies , 

les m u r s , les to i tures . U vit d 'o rd ina i re avec sa 

femelle . l i a le cri d 'appel u n peu gazoui l lant , as

sez semblab le à celui d ' une fauvette . P e r c h é sur 

q u e l q u e b r a n c h e ou sur le s o m m e t d 'un toi t , il 

lance dans les airs u n e chanson v ive , a n i m é e , 

t rès -var iée : c 'est un des me i l l eu r s oiseaux chan

teurs qui exis tent au Brés i l . J ' a i souvent e n t e n 

du sa voix, m ê m e au sein des villes. 

» Les th ryo thores sont les favoris des A m é r i 

cains , et ils semblen t r e c h e r c h e r la société de 

l ' h o m m e . Us cons t ru i sen t l e u r n id sous u n toi t , 

dans une crevasse de m u r , ou dans u n e pal issade 

de t roncs de pa lmie r s . Dès le mois de ju i l le t , j ' a i 

vu un th ryo thore de la Plata r amasse r des p lumes , 

des br ins d 'he rbes pour en cons t ru i re son nid 

dans une pal issade faite de t r o n c s de pa lmie r s 

c r e u x et p r e s q u e pour r i s . Au m o i n s d ' aoû t , j ' a i 

t rouvé u n a u t r e n id , dans u n t r o u , en t r e d e u x 

chevrons d 'une ma i son . Le n id est pet i t , g ros 

s i è r emen t fait de b r in s d ' h e r b e s ; il est ouver t 

pa r en h au t , p e u p ro fond , et tapissé i n t é r i e u r e 

m e n t d 'une c o u c h e épaisse de p l u m e s . U con

t ient qua t re œ u f s , cou l eu r de cha i r ou d ' un 

r o u g e rose, s emés d e pet i ts poin ts d 'un rouge 

plus foncé. 

L E S C Y P H O R M L N E S — CYPIIOilHINUS. 

Die Flolenscltlîipfcr, Flageoleti-uyel, the Flagelei-Bu d<. 

Caractères. — Les c y p h o r h i n e s p ré sen ten t 
tous les ca rac tè res essentiels des t roglodyt idés , 
mais ils ont le bec fort, c o m p r i m é l a t é r a l emen t , 
la cloison nasale élevée et t r a n c h a n t e ; les n a 
r ines pet i tes , r o n d e s , ouver tes , en tourées d ' une 
m e m b r a n e et non d 'une l ame écai l leuse, c o m m e 
chez les au t r e s espèces . Leu r s ailes sont cour tes 
et a r r o n d i e s ; l eur q u e u e est m o y e n n e m e n t lon
gue et c o n i q u e ; l eu r s tarses sont épais , leurs 
doigts longs, a r m é s d 'ongles t rès forts. 

LE CYPHORHINE FLUTISTE — CYPIIORIIINVS 
CANTANS. 

Der Flôtenspieler, the Flagelel Bird. 

Caractères. — L 'espèce la plus c o n n u e de ce 
genre est le flûtiste, c o m m e l 'appel lent les P é r u 
viens. U a le dos b r u n - r o u g e â t r e ; le front e t le 
s o m m e t de la tê te plus c l a i r s ; la gorge e t la 

' pa r t i e a n t é r i e u r e du cou d 'un roux c l a i r ; les 
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côtés du cou, les j oues et les oreil les no i r s , avec 

les tiges des p l u m e s b l a n c h e s ; le mil ieu de la 

poitr ine et du vent re d 'un j a u n e b lanchâLre; les 

flancs d 'un b run -o l ive t e r n e , à rayures foncées. 

Cet oiseau a 14 cent , de long ; l'aile pliée m e s u r e 

6 cent , et la q u e u e 4. 

M l e u r s , h a b i t u d e * e t r é g i m e . — «Au fond 

de l 'obscur i té des forôts, dit Pceppig, vit isolé un 

ravissant c h a n t e u r . On res te immob i l e e t t r ans 

porté d ' admi ra t i on , q u a n d on e n t e n d re l en t i r 

au h a u t d 'un a rb re ses no tes var iées , au t i m b r e 

argent in c o m m e celui d ' une c loche de cr is ta l , 

et se fondant dans u n e dél ic ieuse mélodie . Il y 
a dans cet te m u s i q u e u n e d o u c e u r i n e x p r i m a b l e , 

que lque chose de su rna tu re l , p o u r r a i t on di re ; 

et le si lence qui r ègne aux a len tours , dans la 

forêt déser te , ne fait q u ' e u a u g m e n t e r le c h a r m e . 

A a u c u n prix on ne voudra i t t u e r cet ar t i s te . 

Les Pé ruv iens l ' appe l len t l'organiste ou le flû
tiste; à L i m a , on le cite c o m m e l 'un des h a b i 

tan ts les plus r e m a r q u a b l e s des forêts i nexp lo 

rées de l 'Orient , e t les au teurs les p lus anciens 

n ' en pa r l en t qu ' avec a d m i r a t i o n . » 

« J e ressentais une impress ion toute p a r t i c u 

l ière , di t S c h o m b u r g k , q u a n d le ma l in , avant 

que les p r e m i è r e s l u e u r s de l ' au ro re pa russen t à 

l 'hor izon, j ' e n t e n d a i s la voix de cet oiseau. Ses 

notes a rgen t ine s on t q u e l q u e c h o ; e de si doux , 

de si mé lod ieux , q u e j e ne savais d ' abord à qui 

les a t t r ibue r . J e d e m e u r a i s tupéfai t , s i lenc ieux, 

r ega rdan t de tous côtés , j u s q u ' à ce que m o n In 

dien me dit q u e c 'é ta i t là le chan t du flûtiste, 

don t j ' ava i s e n t e n d u déjà cé lébrer les louanges . 

Dans tous les buissons ces sons t rouvaien t un 

é c h o ; on aura i t dit q u e ces oiseaux voulaient se 

p réven i r les uns les au t re s de l 'arr ivée du j o u r . 

Lorsqu ' i l fit clair , j e pus les voir se glisser au 

t ravers du feuillage. Ils vivent en sociétés ; ils 

volent de buisson en buisson, ma i s sans j a m a i s 

s'élever à un m è t r e du sol. Us saut i l len t à te r re 

l e s t emen t , c h e r c h a n t des baies et des insec tes . 

Dans la j o u r n é e , ils sont s i lenc ieux; j a m a i s , du 

moins , je n ' en tend i s leur voix. J e n e pus recuei l 

lir a u c u n r e n s e i g n e m e n t au sujet de leur mode 

de r e p r o d u c t i o n . Us ne diffèrent sans dou te pas , 

sous ce r a p p o r t , des au t re s oiseaux de la m ê m e 

famil le . » 

L E S A N T H I D É S — ANTIll. 

Die Pieper, the Pipits ou Titlarks. 

Les an th idé s p e u v e n t ê t re r ega rdés c o m m e 

établ issant une t rans i t ion en t re les oiseaux chan

teurs et les a louet tes , avec lesquel les on les 

confondai t autrefois . . Mais, sous le r appor t des 

hab i tudes , ils diffèrent c o m p l è t e m e n t de ce l les-

ci e t se m o n t r e n t c o m m e de vér i tables c h a n 

teurs . 

Caractères. — Us sont caractér isés par un 

corps a l longé , des ailes don t la p lupar t des r é 

miges secondai res sont é c h a n c r é e s à l ' ex t rémi té , 

et donl la plus longue des cubi ta les a t t e in t p res 

q u e l ' ex t rémi té des plus g randes r émiges pr i 

m a i r e s ; une queue m o y e n n e ; des tarses et des 

doigts grêles et al longés ; des ongles g rands , 

celui du doigt pos té r ieur se p ro longean t en 

forme d 'ergot , c o m m e chez les a l a u d i d é s ; u n 

bec droi t , à bords r e n t r a n t s , à m a n d i b u l e supé 

r ieure t e r m i n é e par une pointe l é g è r e m e n t r e 

courbée et précédée d ' une pet i te é c h a n c r u r e . 

Leur p lum age a géné ra l emen t des couleurs t e r 

nes : il varie p e u suivant les sexes, et ce n 'es t 

qu ' excep t ionne l l emen t qu'i l diffère chez les jeu

nes et chez les a d u l t e . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — C e t t e famille 

est r iche en espèces e t a des r e p r é s e n t a n t s sur 

tou te la surface de la t e r r e . On en t rouve u n 

très-grand n o m b r e en E u r o p e , et non moins en 

Asie et en A m é r i q u e . 

M œ u r s , h a b i t u d e s et r é g i m e . — Leur hab i t a t 

est t rès -var ié : les uns r e c h e r c h e n t les mon ta 

gnes , les au t re s la pla ine ; ceux-ci les l i eux secs , 

ceux-là les endro i t s h u m i d e s ; que lques -uns vi

vent dans les forêts. 

Tous les an th idé s passent la majeure pa r t i e de 

leur exis tence sur le sol ; p lus ieurs ne se posent 

sur les a rb res que pour un ins tan t . Tous sont des 

oiseaux gais, vifs, agi les, c o u r a n t r a p i d e m e n t , 

sans sau te r . L e u r m a r c h e est facile et g rac i euse ; 

ils po r t en t le corps h o r i z o n t a l e m e n t , et ils ont de 

pet i ts h o c h e m e n t s de q u e u e . Us volent b ien , 

vi te , l égè remen t , en décr ivan t une ligne ondu lée 

q u a n d ils ont à franchir un loag espace ; ils vo

let tent et p lanen t q u a n d ils s 'élèvent d a n s l e s airs 

p o u r c h a n t e r . 

Ce sont des oiseaux bien d o u é s ; ils sont p ru 

den t s , et leurs sens sont bien développés . Leur 
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cri d 'appel est un p é p i e m e n t ; l e u r c h a n t est 
agréable sans ê t re var ié . 

Ils se nour r i s sen t p r i n c i p a l e m e n t , sinon exclu
s ivement d ' insec tes , n o t a m m e n t de co léop tè res , 
de m o u c h e s , de m o u s t i q u e s , de cous ins , de pu
c e r o n s ; q u e l q u e s - u n s m a n g e n t des a ra ignées , 
des vers , de pe t i t s a n i m a u x a q u a t i q u e s ; il en est 
enfin qui mêlen t à ce r ég ime de petites gra ines . 
Us p r e n n e n t leur proie sur le sol , t r è s - r a r e m e n t 
ils la saisissent au vol. 

Ils n i chen t à te r re . Le fond d u nid e.«t formé 
de c h a u m e s et de rac ines desséchés , en t re les
quels sont en t r emê lées des feuilles et d ' au t res 
substances végé ta l e s ; l ' in té r ieur est tapissé de 
laine et de poi ls . Les œufs ont. des cou leurs 
sombres et sont m a r q u é s de poin ts , de taches , 
de l ignes formant un dessin peu ne t . La femelle 
couve s eu l e ; mais les deux p a r e n t s t é m o i g n e n t 
u n vif a m o u r à leur p r o g é n i t u r e . La p l u p a r t 
n 'on t q u ' u n e couvée par a n . 

L E S P I P I S — ANTHUS. 

Die Pieper, the P'pits. 

C a r a c t è r e s . — Les pipis ont u n bec m é d i o c r e , 

mince , d ro i t ; une q u e u e de l o n g u e u r m o y e n n e 
ample ; des tarses et des doigts grêles ; l 'ongle 
du pouce g é n é r a l e m e n t plus long que le doig t , 

et les deux réun is p lus longs ou aussi longs q u e 
le doigt m é d i a n . 

Les deux sexes po r t en t le m ê m e p l u m a g e , et 
les j eu n es n ' en diffèrent q u e pa r des teintes plus 
s o m b r e s et des t aches un peu p lus n o m b r e u s e s . 

I . F , r i p i n u s A n n i t F . s — JJVTIIUS jnnonF.vs. 

Der Baumjñcper, the Tree-Pi¡dt. 

Le pipi des a rb res (fig . 201), v u l g a i r e m e n t cu-
jelicr, r e s semble beaucoup au pipi des prés , avec 
lequel on l'a souvent c o n f o n d u . Il est plus grand ; 
il a le b e c plus fort, les tarses plus v igoureux , 
l 'ongle du doigt i n t e r n e plus cour t et plus r e 
courbé . On a voulu voir , dans ces différences, des 
carac tè res géné r iques , et faire de cet te espèce le 
type du genre pipastes, mais cela ne me paraî t 
pas f o n d é . 

Caractères. — Le pipi des a rbres a le dos b r u n -
j a u n â t r e ou vert olive ta ie , relevé par des taches 
foncées , d isposées l o n g i t u d i n a l e m e n t ; le c r o u 
pion et le bas du dos p re sque unicolores ; un Irait 
au -des sus de l 'œil , la g o r g e , les côtés de la po i 
t r ine , les cuisses et les couver tu res infér ieures de 
la q u e u e d 'un j a u n e - r o u x pâle ; le j abo t , la par t ie 
s u p é r i e u r e de la po i t r ine et les flancs semés de 
t aches noi res , disposées long i t iu l ina lcment ; l 'u'il 
b r u n ; le bec n o i r ; les pa t tes rougeâ l res . Cet oi-
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seau a 18 c e n l . de long el 30 c e n t , d ' enve rgure ; 

la l ongueu r de l'aile est de 9 cen t . , celle de la 

queue de 7. La femel le est n o t a b l e m e n t p lus pe 

ti te que le mâle . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Le pipi des 

arbres hab i t e , en é té , les forêts de l 'Europe et de 
la S i b é r i e ; en hiver , les bois des s teppes de 
l 'Afrique et du pied de l 'Himalaya. Ce n 'es t que 
dans ses voyages qu ' i l se m o n t r e dans les lieux 
dégarn i s d ' a rb res . 

M œ u n , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il r e c h e r 

che les c la i r ières , les j eunes coupes , les futaies 

c l a i r - semées , en un mot , les endro i t s les moins 

épais de la forêt , mais au vois inage desquels 

se t rouvent toujours que lques a rb res élevés. 

P a r son genre de vie, le pipi des a rbres rap

pelle b e a u c o u p le pipi des prés ; c e p e n d a n t , il 

se l ient moins que lui sur le sol. A l ' app roche 

d 'un danger , il se réfugie sur un a rbre , ce que le 

pipi des prés ne fait que r a r e m e n t ; il cour t aussi 

le long des b r a n c h e s . Il est bien moins sociable 

et m è n e g é n é r a l e m e n t une vie so l i t a ; re . Ce n 'est 

UREHM. 

qu 'en a u t o m n e q u ' o n le voit par peti tes familles, 

et encore , les ind iv idus qu i les composen t se t i en

nent - i l s o r d i n a i r e m e n t loin l 'un de l ' au t r e . 

Son cr i d 'appel peu t se r e n d r e par srik; son 

cri de tendresse est sib sib sib. Il c h a n t e m i e u x 

que les au t res p ip is . Son c h a n t est fort h a r m o 

nieux, et r e s s e m b l e assez à celui du c a n a r i . Les 

notes en sont p le ines , c la i res , changean t e s et 

variées . « Il se c o m p o s e , di t N a u m a n n , de p lu 

sieurs trilles clairs et sifflants, se suivant rapi

d e m e n t les uns les au t r e s , se fondant h a r m o 

n i e u s e m e n t et se t e r m i n a n t par une phrase qui 

s 'éteint d o u c e m e n t : tzia tzia tzia. Le m â l e c h a n t e 

avec a rdeu r , s u r t o u t p e n d a n t la pér iode des 

a m o u r s , depu i s le lever du soleil j u s q u ' à son 

c o u c h e r ; mais , à par t i r de la fin de j u in , il se tai t . 

P o u r c h a n t e r , il se p e r c h e à l ' ex t rémi té d ' une 

b ranche , pu is , tou t en chan t an t , il s'élève obl i 

q u e m e n t dans les airs , y p lane et r edescend len

t e m e n t su r la c ime d ' un a r b r e voisin, où il te r 

mine sa chanson . 

Le nid du pipi des a rb re s est établ i dans une 
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dépression du sol, caché dans un bu i s son , au 

mi l ieu des he rbes ou des b r u y è r e s . Il est g ros 

s i è r emen t c o n s t r u i t ; l ' in té r ieur , seul , en est a s 

sez soigné. Les œufs , a u n o m b r e de q u a t r e ou 

c inq , varient cons idé rab lemen t , t a n t sous le r a p 

por t de la forme q u e sous celui de la co lora t ion . 

Ils sont d ' un gris rougeâ t re , d 'un b lanc sale, d 'un 

b lanc gr isât re ou b leuâ t re , semés , ve inés , m a r 

b rés , t ache tés de points et de stries plus foncés. 

La femelle couve avec a r d e u r ; elle n ' a b a n d o n n e 

ses œufs que q u a n d on arr ive au voisinage i m 

m é d i a t du n id . Les deux pa ren t s t é m o i g n e n t à 

l e u r p r o g é n i t u r e u n vif a t t a c h e m e n t . Les pet i ts 

q u i t t e n t le nid avant de pouvoir voler . 

Captivité. —• Les pipis des a rb res s u p p o r t e n t 

faci lement la captivi té ; ils s 'appr ivoisent r ap i 

d e m e n t et c h a r m e n t l ' a m a t e u r par leur chan t 

h a r m o n i e u x . 

LE l'IVI DES PRÉS — JNTIIUS I'niTENSIS. 

Ber Wiescnpicper, the Meadoiu-Pipit. 

C a r a c t è r e s . — Le pipi des p rés , v u l g a i r e m e n t 
farlouse, a le dos brun-ol ive , varié de taches d 'un 
b run n o i r ; la poi t r ine d 'un j aune roux clair , r e 
levé par des taches longi tudina les b r u n foncé ; la 
gorge et le vent re b l a n c h â t r e s ; une b a n d e b l anc -
j a u n â t r e a u - d e s s u s de l ' œ i l ; les r émiges d 'un 
brun noir , a b o r d s plus c l a i r s ; l ' ex t rémi té des 
g randes et des moyennes couver tures supé r i eu re s 
de l 'aile bordée de gris , ce qui p r o d u i t sur l 'aile 
une doub le bande t ransversa le b l anchâ t r e ; les 
rec t r ices d 'un b r u n noi r , à bords ver t -ol ive , la 
p lus ex te rne m a r q u é e vers son ex t rémi té p a r u n e 
g r a n d s t ache b l anche t r iangula i re ; l 'œil b r u n 
foncé, le bec gris , les pat tes roussâ t res . Cet oiseau 
a 17 cent , de long et 26 cen t , d ' enve rgu re . L'ai le 
pliée mesure 7 cent . , et la q u e u e 6. La femelle 
est u n peu plus pet i te que le m â l e . 

Les divers pipis des p rés que' l 'on r e n c o n t r e en 
E u r o p e doivent- i l s ê t re considérés c o m m e a u 
tant d 'espèces dis t inctes ou c o m m e de simples 
var iétés d ' u n e seule e spèce? C'est u n e ques t ion 
que nous la isserons p e n d a n t e . 

I M s t r i b n t i u n g é o g r a p h i q u e . — Le pipi des 

prés hab i t e tout le nord de l 'Eu rope , depuis le 
cerc le pola i re j u s q u ' à l 'Europe cent ra le ; il en 
est de m ô m e en Asie. En hiver , on l'a observé 
dans tout le sud de l ' E u r o p e , dans l 'ouest de l 'A
sie et dans le n o r d de l 'Afr ique. 

Mœurs, habitudes et régime. — Le pipi des 

prés arr ive dans nos cont rées à la fonte des n e i 
ges, souvent au c o m m e n c e m e n t de m a r s , au 
plus t a rd vers le mil ieu d 'avri l , et y reste j u s 

q u ' e n n o v e m b r e ou m ê m e j u s q u ' e n d é c e m b r e . 
C o m m e les a louet tes , il émigré en t roupes n o m 
breuses , souvent r éun i e s à des bandes d 'a loue t tes 
des c h a m p s ; ses voyages on t l ieu le j o u r et la 
nu i t . 

Les p ra i r i e s , les mara i s sont les l ieux q u e cet te 
espèce préfère à tous les au t r e s . El le évite les 
endroi t s secs . Dans ses voyages , on la voit s'ar-
r ê l e r d a n s des locali tés peu h u m i d e s , mais j ama i s 
dans celles où règne la sécheresse . E n hiver , elle 
s 'établi t au vois inage de l ' eau ; c 'est ainsi qu 'on 
la t rouve , en E g y p t e , a u p r è s des lacs , des mara i s , 
des c h a m p s recouver t s pa r les eaux du Nil. 

Le pipi des prés est vif, actif, c o n t i n u e l l e m e n t 
en m o u v e m e n t . Il cou r t j o y e u s e m e n t de tous 
cotés , au mi l i eu des h e r b e s . L'effraye-t-on, il s'é
lève r a p i d e m e n t dans les a i r s , pousse son cri 
d 'appel et se réfugie su r u n a u t r e p o i n t ; ra re
m e n t il se pose sur u n a r b r e , et lo rsqu ' i l le fait, 
ce n 'est j a m a i s p o u r l o n g t e m p s ; on d i ra i t q u e la 
s ta t ion sur u n e b r a n c h e le fa t igue. Son vol est 
saccadé et semble lui c o û t e r b e a u c o u p d'efforts, 
ce qui n 'es t pas . 

Son cr i d 'appel est un pist u n peu r a u q u e , 
qu ' i l r épè t e p lus ieurs fois de s u i t e ; son cr i de ten
dresse est : dwiolt ou tzeriht. D 'après N a u m a n n , 
son c h a n t se c o m p o s e de diverses ph rases , d o n t 
les no tes se r é p è t e n t f r é q u e r q m e n t . Le t h è m e 
fondamenta l en sera i t souvent : witlge, wittge, 
wittge, usitt, tzic, tzic, inc, inc, turrrrr. Le mâ le 
ne chante g u è r e qu ' en vo lan t ; il s'élève ob l ique 
m e n t j u s q u ' à u n e g rande h a u t e u r , plane u n i n 
stant , pu is , les ailes relevée-", il descend l en te 
m e n t , ou bien il se laisse t o m b e r r a p i d e m e n t en 
les f e rman t . A par t i r d 'avri l j u s q u ' a u m o i s de 
ju i l le t , on e n t e n d p r e s q u e c o n t i n u e l l e m e n t sa 
voix, du m a t i n au soir . 

Le pipi des prés se m o n t r e t rès -pac i f ique à 
l 'égard de ses semblab les . Cependan t il a i m e à 
che rche r quere l le et à se d i spu te r avec les au t re s 
oiseaux qu i hab i t en t les m ê m e s locali tés q u e lui , 
tels que les b e r g e r o n n e t t e s , les c y n c h r a m e s des 
roseaux . Dans la saison des a m o u r s , il arr ive 
parfois que deux mâles c o m b a t t e n t en l ' h o n n e u r 
d 'une femel le ; ma i s , m ê m e à cet te é p o q u e , les 
pipis des prés vivent en socié tés . Dans leurs m i 
gra t ions , ils fo rmen t des bandes souvent t rès-
n o m b r e u s e s . 

Le pipi des prés cons t ru i t son nid en t r e des 
roseaux , des joncs , des h e r b e s , d a n s u n e dépres 
sion du sol, et il le c a c h e tou jours si bien qu ' i l 
est fort difficile de le découvr i r . Les paro is en 
sont formées de tiges sèches , de rac ines , de 
c h a u m e s , en t r e lesquels se t rouven t que lques 
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m o u s s e s ; la cavité en est profonde et tapissée 

d ' h e r b e s t end re s et de cr ins de cheval . Les œufs , 

au n o m b r e de c inq ou six par couvée, sont d 'un 

b l a n c gr i sâ t re ou d ' un rougeâ t r e sale , couver t s 

d e po in t s , de s t r ies , de t aches d ' u n gris ou d 'un 

j a u n e b r u n . La d u r é e d e l ' i n c u b a t i o n e s t d e t re ize 

j o u r s . Les pet i ts qu i t t en t le nid avant de pouvoi r 

voler ; mais ils savent à mervei l le se cache r au 

mi l ieu des he rbes , aussi échappent- i l s à b e a u 

c o u p de leurs e n n e m i s . Les pa ren t s , pour les 

sauver , s 'exposent e u x - m ê m e s au d a n g e r qu i les 

m e n a c e . Q u a n d les c i rcons tances sont favora-

les, les j eunes de la p r e m i è r e couvée p r e n n e n t 

l eu r essor au c o m m e n c e m e n t de m a i , ceux de 

la seconde à la fin de ju i l l e t ; c e p e n d a n t , on 

t r o u v e , enco re au mois d ' aoû t , des peti ts qui 

v i ennen t à pe ine de qu i t t e r le n id . 

Captivité. — Bien soigné et mis dans u n e 

cage spacieuse , le pipi des p rés suppo r t e la cap 

tivité p e n d a n t p lus ieurs années . Il s 'apprivoise 

r a p i d e m e n t e t c h a n t e avec a r d e u r . Ün ne p e u t 

le laisser l i b r e m e n t cou r i r dans la c h a m b r e , car 

des cheveux , des fils des poussières s ' a t t a chen t à 

ses pa i t e s e t le r e n d e n t ma l ade . Mon pè re a ga rdé 

p e n d a n t plus ieurs années un individu qu i c h a n t a i t 

t r è s -b i en . « L o r s q u ' o n le laissait l ibre dans la 

c h a m b r e , d i t - i l , il a i m a i t à se pe rche r sur que l 

que objet élevé et allait d ' o rd ina i r e s ' e n d o r m i r 

près du poêle . Il volait pa r t o u t e la c h a m b r e e t il 

fu tb i en lô l app r ivo i sé . Une cage à a loue t te , m u n i e 

d e pe rcho i r s , était sa pr ison hab i tue l l e , et il rece

vait c o m m e n o u r r i t u r e la pâ tée des ross ignols . 

Ses a l lu res é ta ient gracieuses , pa r t i cu l i è r emen t 

q u a n d il se tena i t le corps re levé , les p l u m e s 

r a b a t t u e s , le cou t e n d u . Son c h a n t é ta i t fort 

a g r é a b l e ; mais il n e le faisait pas e n t e n d r e sou

vent ; il chan ta i t s u r t o u t lorsqu ' i l étai t seu l . Ce 

c h a n t r e s sembla i t à celui du pipi des a r b r e s , mais 

il é ta i t p lus var ié . » Les no tes en é ta ient plus 

p le ines , p lus douces , plus h a r m o n i e u s e s , les ph ra 

ses plus l ongues , e t p lus souvent répé tées . « Ces 

ca r ac t è r e s , c o n t i n u e m o n pè re , d o n n e n t à ce 

chan t une grâce qu 'on ne r e t rouve q u e dans celui 

de b ien peu d 'oiseaux de la m ê m e famil le . » 

LE PIPI AQUATIQUE — ÀNTIIL'S JQUATICUS. 

Ber Wasserpieper, Vie Water-Pifiit. 

Caractères. — Le pipi a q u a t i q u e , vu lga i r emen t 

spioncelle (fig. 205), a le dos gris-olivâtre foncé , 

s emé de taches longi tud ina les g r i s -no i r ; le ven 

t r e b l anc sale ou gr i sâ t re , les flancs tachetés de 

b r u n - o l i v e foncé ; u n e ra ie gris clair en a r r i è re 

de l 'œil ; d e u x bandes gris c lair t raversant l 'aile ; 

i l 'œil b r u n foncé ; le bec noir , avec la po in te de la 

m a n d i b u l e infér ieure j a u n â l r e ; les pa t t e s d ' un 

brun foncé. Cet oiseau a de 18 à 19 cent , de 

long, et de 31 à 32 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'ai le 

pliée m e s u r e 10 cen t . , et la q u e u e 8. L 'ong le du 

doigt pos té r i eu r est long et fo r t ement r e c o u r b é . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Tand i s q u e 

les a u t r e s pipis hab i t en t la p la ine et n e se t rou

vent qu ' i so l émen t et acc iden t e l l emen t dans les 

m o n t a g n e s , le pipi a q u a t i q u e ne vit q u e dans 

cel les-c i . 11 peup le les Alpes e l l es m o n t a g n e s d u 

Harz , et se t rouve sous la zone des p ins . Ce 

n'est q u e lors de ses voyages qu ' i l se m o n t r e 

dans la p la ine . En Suisse , c'est u n des o i s e a u x 

les plus c o m m u n s dans les Alpes , et on le t rouve 

par mi l l ie rs dans les R iesengeb i rge . Dans les hi

vers r i goureux , on en voit su r les côtes de la Grèce 

et de l 'Egyp te ; t o u t e s les a n n é e s , il se m o n t r e 

en E s p a g n e . 

Quant à la l imi te sep ten t r iona le de son a i re de 

dispers ion, n o u s ne pouvons la d o n n e r . Dans 

tou t le nord de l 'Eu rope , hab i t e un oiseau fort 

semblable au pipi a q u a t i q u e , le pipi des r oche r s 

(anthus rupestris), q u e que lques na tura l i s tes r e 

garden t , n o n c o m m e une espèce d is t inc te , mais 

c o m m e u n e s imple var ié té d u pipi a q u a t i q u e . 
M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Dès le mois 

d'avr i l , d i t T s c h u d i , ce pipi r e c h e r c h e les e n 

droi ts où la neige a fondu, et s'y établ i t p o u r ne 

plus les q u i t t e r . E n é té , q u a n d il fait t r o p de 

vent , l ' espèce se ra s semble d a n s les l ieux qu i 

sont à l 'abri de la t e m p ê t e . E n a u t o m n e on le 

t rouve près des mara i s , des cours d ' e a u , des lacs 

de la p la ine , et j u s q u ' a u p r è s des vil lages. Quel

ques individus passent là l 'hiver , mais la p l u 

pa r t é m i g r e n t vers l ' I tal ie . Ceux qu i res ten t fré

q u e n t e n t les endroi t s en p e n t e , a r rosés , les vi

gnobles , l espra i r ies , et vont passer la n u i t dans 

les buissons de chênes couver t s de leurs feui l 

les sèches . Q u a n d le froid devient t r op vif, ils se 

d i r igen t à leur tour vers des con t rées p lus c h a u 

des . Au p r i n t e m p s , ils se réun i s sen t en bandes 

sur de h a u t s peupl ie r s , p o u r de là r e t o u r n e r dans 

les Alpes . » 

« Le pipi a q u a t i q u e , di t Gloger qui a par fa i te 

m e n t observé son g e n r e d é v i e , se t rouve à u n e 

grande h a u t e u r dans les m o n t a g e s , là où la vé 

géta t ion a rborescen te n 'est plus r ep résen tée q u e 

par que lques pins r abougr i s , et p l u s h a u t e n c o r e . 

On le r e n c o n t r e pa r tou t où cro issent ces a r b r e s , 

et il s 'élève vers la l imi te des neiges é te rne l les . 

En Suisse , on l 'observe encore sur des roche r s 

d é n u d é s qu i borden t les ru isseaux produi t s pa r la 

fonte des glaces et d es neiges. Il hab i t e les s o m -
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mets les plus a r ides , les plus déser ts , aussi bien 
q u e les forêts rie pins au sol lou rbeux et sil
lonné d ' i nnombrab le s ru i s s eaux ; on le t rouve 
aussi su r les r o c h e r s couver ts s e u l e m e n t d 'un 
m i n c e tapis de ve rdu re , e t a u x endro i t s pa r s emés 
de p ins rabougr i s , su r les versants des ravins les 
plus a b r u p t s , c o m m e sur les hau t s p l a t eaux des 
mon tagnes . 

«Pendan t la saison des a m o u r s , mais seu lement 
a lors , il se p e r c h e volont iers sur les p ins r a b o u 
gr is , mo ins souvent sur les p ier res e t les r o 
chers . Quand l ' un est posé , dès q u ' u n a u t r e s 'ap
p r o c h e , le p r e m i e r lu i cède la p lace , s igne non 
équivoque de bons r appo r t s et d ' ami t i é . Après 
la saison des a m o u r s , ces oiseaux se réun i s sen t 
par cen ta ines dans les p â t u r a g e s , mais sans c e 
p e n d a n t fo rmer des socié tés t rès-unies . On voit, 
le mat in , ces Landes condu i r e leurs pet i t s vers 
les ruisseaux, e t par les c h a u d e s et belles j o u r 
nées , les m e n e r sur les rochers les p lus exposés 
aux rayons du soleil. J u s q u ' à l ' en t rée d e l à m a u 
vaise sa ison , les pipis a q u a t i q u e s vivent isolés. 
Ils sont en t o u t t e m p s t rès-cra int i fs ; cepen
d a n t , lorsqu' i ls on t des pe t i t s , l ' amour qu' i ls leur 
p o r t e n t semble l ' e m p o r t e r sur l eu r t imidi té na
ture l le ; ils vole t tent et sau t i l l en t tout a u t o u r 
de leur e n n e m i , en faisant e n t e n d r e les cris, 
spieb, spieb, gueU lick, glick, en levant et ba issan t 
la q u e u e e t hé r i s san t l eur p l u m a g e . L e u r cri or
dina i re p e u t se r endre p a r tzguipp, tzguipp. L e u r 
c h a n t , que l 'on en tend j u s q u ' à la fin de ju i l le t , 
est t rès -agréab le , b i e n qu ' i l soit infér ieur à celui 
du pipi des a rb res . Us c o m m e n c e n t l eur chanson 
pa r u n e success ion de no tes de p lus en p lus 
préc ip i tées . En m ê m e t e m p s , ils s 'élèvent r ap i 
d e m e n t dans les a i rs , y p lanen t q u e l q u e t e m p s , 
pu i s r e v i e n n e n t se poser sur q u e l q u e b r a n c h e , 
su r u n e p i e r r e ou s u r le sol, pour y achever 
leur c h a n t . Très r a r e m e n t , ils c h a n t e n t lors 
qu ' i l s sont posés , e t s e u l e m e n t alors q u e de 
noirs nuages obscurc i ssen t tout l ' hor izon . 

« L e n id du pipi a q u a t i q u e e s t -mo ins caché 
que celui de ses c o n g é n è r e s . Il est établ i dans 
une crevasse de roche r peu profonde, en t re des 
p ie r res , d a n s u n e touffe d ' h e r b e s , sous des rac ines 
et des b r a n c h e s de pins, et tou jours disposé de 
façon à ê t r e r ecouve r t pa r u n toit na tu re l , qui 
le p ro tège con t re la ne ige et la p lu ie . Les œufs , 
au n o m b r e de qua t r e à sept , sont b l euâ t r e s ou 
d 'un blanc sale, semés et m a r b r é s de points et 
de r ayu re s b r u n foncé, b runes , d ' un b r u n noir , 
d ' u n gris no i râ t re ; souvent , ils r e ssemblen t 
beaucoup à ceux du m o i n e a u d o m e s t i q u e . » 

Dans les Alpes , les pipis a q u a t i q u e s on t fré

q u e m m e n t à souffrir des t e m p ê t e s . « Souven t , 

dit Tschud i , la ne ige couvre le n id et les œufs , 

chasse la femelle, la tue et l 'enseveli t , ou la force 

de r e c o m m e n c e r une nouvel le couvée . Souvent 

la ne ige et la gelée v i ennen t t ue r les j e u n e s en

core incapables de voler. On a été t é m o i n de la 

ruse avec laquel le le r ena rd les découvre et les 

dévore , t and is que la m è r e vole à l ' en tour , en 

poussan t des cris d 'angoisse . » 

L E S A G R O D R O M E S — AGBODROMA. 

Die Sporcnpieper, die Feldpieper, ihe Field-Pipits. 

Caractères. — Les espèces de cel te famille 

qu i h a b i t e n t les endro i t s secs ou le déser t , diffè

r en t des p récéden te s pa r leur s t a tu re é l a n c é e ; 

leur bec fort, n o t a b l e m e n t infléchi vers le b o u t 

de la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e ; l eu r s tarses élevés 

et épais ; l eur ongle du pouce plus c o u r t q u e le 

doigt ou à pe ine aussi long et r e c o u r b é . Le mâ le 

et la femelle, à l ' é t a t a d u l t e , ont u n p l u m a g e qui 

se r a p p r o c h e p a r les te intes de celui des a l au -

didés e t les j eu n es s'en d i s t inguen t par une l i

vrée p a r t i c u l i è r e . 

L'AGRODROME CHAMPETRE — ÂGItODltOM i 
CAMMSTIUS. 

Dcr Buchpùper, ihe FuUow-Pipit. 

Caractères. — L ' a g r o d r o m e c h a m p ê t r e ou des 
c h a m p s (fig. 260), v u l g a i r e m e n t rousseline, es t 
l 'espèce indigène la p lus g rande de tou te la fa
mi l le . Elle a de 18 à 19 cen t , de long e t de 29 à 
30 cent , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée mesu re 9 c e n t . , 
et la q u e u e 8. Le dos est d ' un gr i s - j aunâ t re clair , 
s e m é de taches éparses et peu accusées ; le ven 
t re est d ' un b l a n c - j a u n â t r e sale , avec q u e l q u e s 
t aches noi res au j a b o t ; l 'œil est s u r m o n t é d 'une 
bande j a u n e c l a i r ; les ailes sont m a r q u é e s de 
d e u x raies d 'un blanc j a u n â t r e . 

Les j e u n e s on t le dos foncé, avec deis b o r d u r e s 
j a u n â t r e s sur c h a q u e p l u m e ; l eur gorge est for
t emen t t ache tée . 

Distribution géographique. — L ' a g r o d r o m e 

des c h a m p s est p ropre à l ' E u r o p e , à l 'Asie occi-
denla le et à l 'Afr ique sep ten t r iona le . 

J e r d o n nous a p p r e n d qu ' aux Indes , on le voit 
tous les hivers dans cer ta ines locali tés . Chose 
s ingul iè re , ce t o iseau , si c o m m u n aux Baléares , 
est t rès- rare en E s p a g n e , ho r s le t e m p s de ses 
m i g r a t i o n s . 

Mœurs, habitudes et rég ime. — L ' a g r o d r o m e 

des c h a m p s hab i t e les endro i t s qu 'év i ten t les es

pèces que nous venons de passer en revue , et r e -

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'A G R O D R O M E C f l A M P Ê T K E . 7 4 7 

Fig. 200. L'Agrodrome champêtre. 

c h e r c h e de p ré fé rence les l ieux stér i les et dé

s e r t s ; aussi est- i l plus a b o n d a n t dans le sud q u e 

d a n s le no rd de l 'Eu rope . En Al lemagne , il n ' e s t 

pas r a r e dans ce r ta ins endro i t s , t and is qu ' i l ne 

se m o n t r e q u ' e x c e p t i o n n e l l e m e n t dans d ' au t r e s 

local i tés . Dans la T h u r i n g e et le pays d 'Anhal t , 

e t su r tou t dans les landes sab lonneuses du Bran

debourg , on le r encon t r e pa r tou t . 11 ne r e m o n t e 

pas loin vers le n o r d ; par con t r e , il descend 

assez bas vers le s u d . Il y a ce r ta ines îles qu'i l 

semble affect ionner tou t p a r t i c u l i è r e m e n t : ainsi , 

Bolle en r e n c o n t r a un g rand n o m b r e aux Cana

r ies . 

Il en est de m ê m e aux Baléares : l ' ag rodrome 

des c h a m p s y est on ne peu t plus c o m m u n . « Il 

n 'év i te , di t Homeyer , q u e les forêts épaisses et 

con t inues ; il r e c h e r c h e les versants des m o n t a 

gnes , couver t s d 'une végéta t ion ra re et p longean t 

dans la mer ; les sables où ne cro issent q u e que l 

q u e s g r aminées et q u e l q u e s d a t u r a s . » Dans fe 

n o r d - e s t de l 'Afr ique, on le r e n c o n t r e parLout, 

e t , en hiver , j e l'ai observé dans le Soudan . 

Chez nous , l ' agrodrome c h a m p ê t r e est un oiseau 

de passage ; en Afr ique, il pa ra î t ê t re e r r a t i q u e . Il 

arr ive en A l l e m a g n e vers le mi l ieu d'avril , p o u r 

en r epa r t i r vers la fin d ' aoû t . En mai , n o u s vien

nen t les de rn ie r s r e t a rda t a i r e s , et en s e p l e m b r e 

tous nous ont q u i t t é s . Avant de s'en aller, ils se 

r éun i s sen t par pet i tes bandes qu i , quelquefois , 

peuvent devenir des t r o u p e s assez n o m b r e u s e s . 

Quand il fait beau , ils voyagent le j ou r et la nui t , 

l o r s q u ' u n vent favorable r è g n e . L ' a g r o d r o m e des 

c h a m p s rappel le a u t a n t les a loue t tes que les be r 

ge ronne t t e s . Il cou r t r a p i d e m e n t s u r le sol, de 

pré fé rence au fond d ' un fossé ou d ' un si l lon, où 

il se t ient caché . De t emps à a u t r e , il se pose sur 

q u e l q u e m o t t e de te r re , ou sur u n e p ie r re , p o u r 

se reposer et examine r l 'hor izon. Quand r i en ne 

l'effraye, son corps est re levé , la queue p e n c h é e ; 

celle-ci p r e n d une posi t ion hor izon ta le q u a n d 

l 'oiseau c o u r t . 

Lorsqu ' i l est exci té , il h o c h e la queue à la 

façon de la b e r g e r o n n e t t e . E n volant , il ouvre 

l a r g e m e n t les ailes et les fe rme b r u s q u e m e n t ; 

ce qui fait que t a n t ô t il s 'élève, t an tô t il descend 

o b l i q u e m e n t , en d é c r i v a n l u n e l igne l o n g u e m e n t 

ondu lée . Avant de se poser , il p l ane u n ins tant ; 

parfois, il se laisse t o m b e r p r e s q u e ve r t i ca l e 

men t , les ailes fo r tement repl iées . Chez n o u s , 

l ' a g r o d r o m e c h a m p ê t r e est craintif. E n Espa

gne et en Afrique, je n e l'ai j a m a i s vu aussi c o n 

fiant qu ' i l le serai t aux Canaries , d 'après ce que 

nous en racon te Bol le . <t A c h a q u e pas , di t cet 

au t eu r , sur les rochers brû lés par les a rdeu r s d u 

soleil, et q u e revê ten t les p lan tes s ingu l iè res 

des Canaries , avec leur cou leur vert b l euâ t r e et 

leurs formes fan tas t iques , on r e n c o n t r e ce pet i t 

oiseau. C'est au bord des c h e m i n s qu' i l semble 
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s u r t o u t se c o m p l a i r e . L ' h o m m e n e lui fait pas de 
mal , et il ne s 'écar te pas devant lui . Sa conf iance 
fait un cont ras te f rappant avec les a l lu res sau
vages qu ' i l a en Al l emagne . Devant u n p ié ton , il 
se tapi t c o n t r e le sol, à la façon des t r aque t s ; il 
se laisse encore app roche r de p lus près pa r un 
caval ier .» I l o m e y e r dit aussi q u ' a u x Baléares , l'a-
g r o d r o m e des c h a m p s n 'es t n u l l e m e n t f a rouche ; 
q u a n t à mo i , j ' a i exp res sémen t cons igné dans 
m o n j o u r n a l de voyage, qu ' en E s p a g n e , il se 
m o n t r a i t p lus cra int i f e n c o r e qu ' en Al lemagne . 

Celte espèce a le m ê m e r é g i m e que les au t r e s 
p ip i s ; L inde rmaye r dit qu 'e l le m a n g e su r tou t des 
névrop tè res , et Bolle, en cont rad ic t ion avec 
N a u m a n n , assure qu ' e l l e se n o u r r i t parfois de 
g r a i n e s . 

Sa voix est peu variée ; son cri d ' appe l est 
dillcm ou dilrnm ; son cri de t e n d r e s s e , e t en 
m ê m e t e m p s le t h è m e de son c h a n t , est critlm, 

tzirloui tziur. 

P e n d a n t la saison des a m o u r s , c h a q u e coup le 
o c c u p e u n assez g rand d o m a i n e , d 'où il chasse 
tous ses semblab les . Le m â l e , à ce m o m e n t , 
a i m e à se m o n t r e r à découve r t , à se p e r c h e r s u r 
u n bu i s son , u n e p ie r r e , un pan de m u r , parfois 
m ê m e su r un a r b r e . Il s 'élève o b l i q u e m e n t d a n s 
les a i r s , et arr ivé à u n e h a u t e u r de 30 à 50 m è 
t r e s , il se m e t à gazoui l ler , en volant i r r égu l i è 
r e m e n t à dro i te et à gauche , et en l ançan t sans 
cesse son tzirloui tzirloui, pour c h a r m e r sa com
p a g n e . 

Le nid est assez g r a n d ; il est formé ex té r i eu 
r e m e n t de mousses , de r ac ines , de feuilles sè
c h e s ; l ' in té r ieur est tapissé d e c h a u m e s , de 
b r in s d 'he rbes , de poi ls . C o m m e le n id de tous 
les p ip is , il est e x t r ê m e m e n t difficile à t rouver . 
Les c o n s t r u c t e u r s p r e n n e n t tou tes les p r é c a u 
tions p o u r ne pas le faire découvr i r . Se c r o i e n t -
ils observés , ils ne se m o n t r e n t pas aux env i rons . 
E n A l l e m a g n e , on r e n c o n t r e ces nids dans des 
coupes nouvel les , en t re des he rbes , des b r u y è r e s , 
dans des p ra i r i e s , d a n s des dépress ions du s o l ; 
aux Canaries , on les t rouve au mil ieu des cac tus . 
L ' a g r o d r o m e des c h a m p s est là le seul oiseau qu i 
n iche sur la t e r r e . 

, Chaque couvée est de q u a t r e à six œufs , d ' un 
b lanc sa le , couver ts de po in t s , de rayures , de vei
nu les ,de pet i tes taches d 'un b r u n - r o u g e â t r e t e r n e , 
p lus ser rés vers le gros bou t . La femelle couve 
seule e t , p e n d a n t ce t e m p s , le mâle la c h a r m e p a r 
ses chansons et ses exercices de hau t vol . S 'ap-
p r o c h e - t - o n l e n t e m e n t d u n id , la femel le , 
c o m m e l'a fait r e m a r q u e r N a u m a n n , c o u r t 
q u e l q u e s pas avant de s 'envoler . Parfois , elle 

se laisse s u r p r e n d r e , e t ne s 'envole q u e q u a n d 
on est p r e s q u e sur elle. 

Les deux pa ren t s t é m o i g n e n t à leur p rogén i 
t u r e le plus vif a m o u r , e t se m o n t r e n t t r è s - t o u r 
men té s quand u n d a n g e r la m e n a c e . 

Lo r squ ' on a enlevé les œufs d ' u n e p r e m i è r e 
couvée , la femelle en a u n e seconde . Si tou t va 
bien, on t rouve à la fin de ma i ou au c o m m e n 
c e m e n t de j u i n et en jui l le t des pet i ts ayan t pr is 
l eur essor . 

C a p t i v i t é . — E n capt iv i té , les a g r o d r o m e s 

c h a m p ê t r e s s ' appr ivoisent t rès- r a p i d e m e n t , s 'ha
b i tuen t à l eu r nouvel le n o u r r i t u r e , e t suppor t en t 
assez bien la servi tude ,s i on leur d o n n e une g r a n d e 
cage . 

L E S C O U Y D A L L E S - CORVDALLA. 

Die Stelzenpieper, the Stilt-Pipit. 

C a r a c t è r e s . — Les corydal les sont t rès -voi 

sines du genre p r é c é d e n t . Elles s 'en d i s t i nguen t 

par l eur g rande tai l le ; l e u r bec fort, s u r t o u t à 

la b a s e ; leurs ai les, don t les t rois p r e m i è r e s 

r émiges sont à peu p rès d 'égale l o n g u e u r ; l eur 

q u e u e l ongue , é c h a n c r é e à son e x t r é m i t é ; l eu r s 

tarses h a u t s et g r ê l e s ; leur pouce beaucoup p l u s 

cou r t q u e son ongle , qui est très-effilé et p r e s q u e 

d ro i t . 

I>A CORYDALLE DE RICHARD — CORYDALLÂ 

MCI/ARDU. 

Der Sjiorenpieper, the spurred Pipils. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , auss i appe lée 

farlouse éperonnée, a le dos b r u n s o m b r e , c h a q u e 

p l u m e é tan t b o r d é e d ' un liséré clair ; les j o u e s , 

une l igne qui s u r m o n t e l 'œil et le ven t r e d 'un 

b lanc j a u n â t r e ; la poi t r ine et les flancs d 'un b lanc 

t e rne lavé de gr isâ t re ; l e scô tés du cou sont b l ancs , 

m a r q u é s de q u e l q u e s t a c h e s al longées d ' un t 

b r u n foncé, devenant p lus pet i tes à mesu re q u ' o n 

se r a p p r o c h e de la p o i t r i n e ; les rémiges b r u 

nes , avec u n e large l igne g r i s - r o u g e â t r e sur les 

barbes i n t e rne s , et les barbes ex ternes de la p re 

mière p re sque e n t i è r e m e n t b l anches , les au t res 

rémiges ayant une b o r d u r e j a u n e - r o u x de plus en 

plus déve loppée ; les rec t r i ces m é d i a n e s d ' un b r u n 

noi r , les externes b l anches , les i n t e r m é d i a i r e s 

d ' a u t a n t m o i n s foncées qu 'e l les sont plus i n t e rnes . 

L 'œi l est b r u n ; la m a n d i b u l e s u p é r i e u r e d 'un 

brun foncé, l ' inférieure j a u n e à la base ; les pa t t e s 

sont d 'un b r u n j a u n â t r e . Cet oiseau a de 20 à 

22 cent , de long, et 34 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 

pliée mesure 10 cen t . , et la q u e u e 9. 
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Le p l u m a g e d 'été est plus foncé que celui d ' h i 

ver et le dessin en est mieux m a r q u é . 

Distribution géographique. — On a VU 
quelquefois la corydal le de R i c h a r d à He lgo land . 

Elle se m o n t r e assez r égu l i è remen t en E s p a g n e , 

en F r a n c e , en Italie, en A u t r i c h e , en Grèce , 

dans la Grande-Bre tagne , en S a r d a i g n e . Mais 

elle n 'est c o m m u n e nul le pa r t . Dans le sud , 

elle hab i te ra i t les col l ines rocai l leuses , a u pied 

des m o n t a g n e s . Cette de rn iè re asser t ion , que 

nous e m p r u n t o n s à von der Mutile est en con t r a 

dict ion avec les observat ions de Jerdori ; aussi 

suis-je por té à croi re q u e le p r e m i e r de ces na 

tura l i s tes n ' a j a m a i s vu de vér i tab le corydal le 

d e R i c h a r d . P o u r mo i , je puis a s su re r n ' en 

avoir j a m a i s r e n c o n t r é ni en E s p a g n e , ni en 

Afr ique. J e r d o n di t q u e l 'hab i ta t ion de ce t te e s 

pèce s 'é tend dans p resque toutes les Indes , 

mais s e u l e m e n t en h iver , et qu 'e l le qu i l l e cet te 

con t r ée , au plus t a rd , à la fin d 'avri l . On la t rouve 

depu i s le Népaul et l 'Himalaya , j u s q u ' à l 'ex

t r ê m e sud du c o n t i n e n t ind ien , et elle y est assez 

a b o n d a n t e , n o t a m m e n t dans le bas Benga l e . 

On la r e n c o n t r e à Ceylan, à B u r m a h , et encore 

plus à l 'est. D 'après S w i n h o c , elle serai t t r è s -

c o m m u n e , en hiver , dans le cen t re d e la Chine . 

Mœurs, habitudes et régime.— Elle chois i t , 

c o m m e hab i t a t , les lieux h u m i d e s et m a r é c a g e u x , 

les r izières, les bords couver t s d ' h e r b e s des tor 

ren t s , et s u r t o u t des r ivières . On la r e n c o n t r e 

soit seu le , soit en pet i tes t roupes . La corydal le 

de Richard vole r a p i d e m e n t , et avec é légance , en 

décr ivan t une ligne ondu lée . Lo r squ ' on l'effraye, 

elle pa r cou r t , d ' o rd ina i r e , un g r a n d espace d ' une 

seule t r a i t e . 

J e n ' a i t rouvé la desc r ip t ion de son n id m e n 

t ionnée nul le pa r t , sauf dans le supe rbe o u v r a g e 

de Baedeke r , L. B r e h m et Paess ler ( 1 ) . « C'est 

dans u n e dépress ion d u sol qu 'e l le cons t ru i t son 

nid, avec des tiges d 'he rbes ; elle le revêt i n t é 

r i e u r e m e n t de rac ines . Ce nid est peu profond. La 

ponLe a lieu au mois de m a i . Ses œufs son t plus 

g r a n d s que ceux de la rousse l ine ; ils sont cour t s , 

ovales ou u n p e u al longés , à coqui l le peu b r i l 

l an te , d ' un b lanc b l euâ t r e , m a r q u é s de taches 

profondes d ' un gris b l e u , pu is d ' un j a u n e b r u n , 

et enfin d 'un b r u n foncé s u p é r i e u r e m e n t . D'au

t res sont semés de raies e t de points g r i s - b r u n , 

e t r e s s e m b l e n t à ceux d u pipi des p rés et du pipi 

a q u a t i q u e . » 

D 'après J e r d o n , on a p p o r t e sur le m a r c h é de 

ua lcu t ta de g randes quan t i t é s de corydal les de 

Richa rd , que l 'on vend c o m m e o r to l ans . 

L E S M O T A C I L L I D Ë S — M0TAC1LLM. 

Die Stehen, the Wagtails. 

J u s q u ' à ces dern ie r s t e m p s , on a r éun i les 

an th idés et les motaci l l idés dans u n e seule fa

mille : ces oiseaux on t , en effet, b ien des t ra i t s 

de r e s semblance , ma i s les différences sont c e 

p e n d a n t assez sensibles p o u r que leur s épa ra 

tion soit pa r f a i t emen t justif iée. 

Caractères. — Les motac i l l idés on t le co rps 

t r è s - é l ancé ; les ailes de m o y e n n e l o n g u e u r ; les 

dern ières des rémiges secondaires à peine p lus 

cour tes que les r é m i g e s p r ima i r e s ; les tarses 

minces , assez élevés ; la q u e u e t r è s - l o n g u e , 

r a r e m e n t é c h a n c r é e , à rec t r ices r e l a t ivemen t 

étroi tes ; les doigts c o u r t s . L e u r p l u m a g e est 

coloré par g randes masses et r a r e m e n t t ache té 

sur la po i t r ine . L e u r m u e est d o u b l e . 

Distribution géographique. — Les m o t a 

cillidés, don l les espèces ne sont pas t r è s - n o m 

breuses , son t p ropres à l 'ancien monde , et on les 

y t rouve sous touLes les la t i tudes , c o m m e à toutes 

•es a l t i tudes . 

Mœurs, habitudes et régime. — Ils h a b i t e n t 

les l ieux a q u a t i q u e s , ou p l u t ô t l 'eau e l l e - m ê m e . 

Que lques -uns ne q u i t t e n t cet é l émen t q u e p e n 

dan t leurs mig ra t ions ; d ' au t re s vont c h e r c h e r 

l eur n o u r r i t u r e d a n s les endroi t s secs , ma i s ils 

n 'y d e m e u r e n t q u e q u e l q u e s h e u r e s au p lus , et 

r ev iennen t b ienlô t à l eu r anc i enne hab i t a t ion . 

Les a l lures des motac i l l idés rappe l len t cel les 

des a n t h i d é s . P o u r ê t re mo ins agiles et moins 

vifs, l eurs m o u v e m e n t s sont cependan t .p lus é lé 

gan t s , p lus g rac ieux . Ils vont d 'o rd ina i re pas à 

pas , m a r c h a n t avec p r u d e n c e , et baissant la 

tê te à c h a q u e m o u v e m e n t qu ' i l s font en avan t ; 

ils t i ennen t l eur q u e u e hor izon ta le ou un peu 

relevée, e t ils en h o c h e n t c o n t i n u e l l e m e n t : de 

là le nom vulga i re de hochequeue, sous l eque l 

ils sont aussi c o n n u s . Parfois ils c o u r e n t avec 

r ap id i t é , mais tou jours l eur course est saccadée . 

( .1) Baedeker, L. B r e l i m e t P a e s s l e r , les Œufs des oi
seaux européens. 
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L e u r vol est leste et facile; ils décr ivent de 
grandes cou rbes en vol an I , ba t t en t des ailes à 
coups préc ip i tés , pu is les t iennent fe rmées p e n 
dant q u e l q u e t emps . L e u r voix n 'es t pas t rès -
h a r m o n i e u s e ; leur c h a n t est fort s i m p l e , sans 
être p o u r cela dénué de tou t c h a r m e . 

Les motaci l l idés se nour r i s sen t d ' insec tes , 
de larves, de pet i t s a n i m a u x a q u a t i q u e s . Ils 
p r ennen t leur pro ie d a n s l 'eau, ' su r le sable de 
la rive, su r les feuilles, ou l ' a t t r apen t au vo l . Ils 
pa rcou ren t un assez grand espace en c h e r c h a n t 
leur nourr iLure , e t leurs chasses les c o n d u i s e n t 
souvent loin de l 'eau. Ils para issent d é d a i g n e r 
c o m p l è t e m e n t les subs tances végéta les . Les es
pèces qui vivent dans le nord é m i g r e n t ; celles 
qui hab i t en t le sud sont s i m p l e m e n t e r r a t i q u e s ; 
que lques -unes enfin sont s éden ta i r e s . Dans les 
cont rées sep ten t r iona les , elles appara i s sen t de 
bonne h e u r e a u p r i n t e m p s , et y d e m e u r e n t 
j u s q u ' à la fin de l ' a u t o m n e ; ce qu i n e les e m 
p ê c h e pas d ' e n t r e p r e n d r e de longs voyages, et 
d 'al ler , de l 'Europe , j u s q u e dans l 'Afrique cen 
tra le ; du nord et du cen t r e de l 'Asie, j u s q u ' a u x 
I n d e s . P r e s q u e toutes on t u n e a i re de d i spe r 
sion fort é t e n d u e , t r è s - p e u sont confinées d a n s 
u n étroit d o m a i n e . 

Leur nid est g ro s s i è r emen t cons t ru i t de b r in 
dilles, de rac ines , de c h a u m e s , d ' he rbe s , de 
mousses , de feuilles sèches ; l ' i n té r i eur es t t a 
pissé de laine et d ' au t res subs tances mol l e s . 
Ce n id est établ i dans un t rou , dans une dép re s 
sion du sol, et toujours au vois inage de l 'eau. 
Il n ' e s t pas nécessai re q u e cet te eau a i l u n e 
grande éLendue ; un lac ou u n e rivière ne lui 
sont pas d 'une absolue nécess i té : la p lus pet i te 
flaque suffit à un motaci l l idé . Leu r s œufs on t 
une coquil le t r è s -mince : ils sont de c o u l e u r 
c la i re , généra lement grise, et semés de pet i t s 
po in t s . Les j eunes , en sor tan t du nid, o n t un 
p lumage tou t différent de celui des adu l t e s . 

Les motaci l l idés a imen t à se fixer au voisi
nage de l ' h o m m e ; l eu r gent i l lesse , l eu r c o n 
fiance, les fout a imer de c h a c u n , m ê m e des 
genslesjrfus gross iers ; aussi , sauf que lques chas 
seurs qui les tuent p o u r les m a n g e r , ne t rou 
vent - i l s pas en nous beaucoup d ' e n n e m i s . Mais 
tou te la b a n d e des peti ts carnass iers dé t ru i t 
n o m b r e de motaci l l idés adul tes , et plus e n c o r e 
d é j e u n e s ; d 'un au t re cô té , leurs n ids sont sou 
vent s u b m e r g é s par les hau t e s eaux. 

Captivité. — Il est ra re de voir des motac i l 
lidés en cap t iv i t é . L e u r c h a n t n e vaut pas la 
peine qu 'on serai t obl igé de se d o n n e r p o u r ha
b i tue r un oiseau aussi dél icat à la per le de sa 

l iber té . Mais l ' a m a t e u r t r o u v e r a tou jours du 
plaisir à observer les espèces de ce t t e famille 
vivant d a n s une grande vol ière ; il se ra c h a r m é 
par la grâce e t la gent i l lesse de tous leurs m o u 
v e m e n t s . 

L E S H O C H E Q U E U E S — MOTACILLA. 

Die Slehen, the Wagtaih. 

Caractère». — Les h o c h e q u e u e s sont c a r a c 

térisées pa r un bec grê le , droi t , anguleux en t r e 

les n a r i n e s ; des ailes a l longées , sub -a iguês , la 

t ro i s ième rémige é t an t la plus longue ; une 

q u e u e p lus l ongue q u e le corps ; des tarses 

longs e t m i n c e s ; l 'ongle du pouce de la lon

g u e u r du doigt et r e c o u r b é . Le gr i s , le b lanc 

et le n o i r sont les cou leu r s d o m i n a n t e s d u p lu 

m a g e . Les deux sexes p o r t e n t la m ô m e l ivrée. 

LA HOCHEQUEUE GUISE — MOTIC1L1A ALBA. 

Die Bachstelze, the Field- "Waytail. 

Caractères. — Celte espèce (fig. 507), qu i a 
r ecu l e s divers n o m s d e bergeronnette desruisseaux, 

bergeronnette blanc/te, bergeronnette bleue, hoche

queue lavandière, ou tout s i m p l e m e n t bergeron

nette, est la plus c o n n u e d u genre , et peu t être 
regardée c o m m e le type de la famille. El le a le 
dos gris ; la n u q u e d ' un noir d e ve lours ; la gorge 
et la pa r t i e s u p é r i e u r e de la po i t r ine n o i r e s ; le bas 
de la poi t r ine , le ven t re , le front, la ligne naso -
ocula i re , les j o u e s , les côtés du cou b l a n c s ; les 
rémiges n o i r â t r e s , bo rdées d e g r i s - b l a n c ; les 
m o y e n n e s et les g randes couve r tu re s supér ieures 
de l 'aile b l anches à l ' ex t r émi t é , ce qui produi t 
u n e doub le b a n d e t r ansve r sa l e ; les rec t r i ces 
m é d i a n e s noires , les a u t r e s b l a n c h e s . 

La femelle ne diffère d u mâle que p a r les 
mo ind re s d imens ions de la t a c h e n o i r e qu i m a s 
que la gorge . 

Le p l u m a g e d ' a u t o m n e , dans l ' un e t l ' au t re 
sexe, difiere de celui d ' é té , en ce q u e la gorge 
est b l a n c h e et encadrée par u n e b a n d e n o i r e en 
forme de fer à cheva l . 

Les j eunes ont le dos d 'un gris-cendré sa le ; 
la face infér ieure du corps grise o u d ' un blanc 
sale, sauf la gorge , qu i est n o i r e ; l'oeil b r u n 
foncé ; le bec et les pat tes no i r s . 

Cet oiseau a 20 cent , de long et 30 cen t , d 'en
v e r g u r e ; l ' a i l e p l i é e m e s u r e 9 c e n t . , e t l a q u e u e l O . 

Distribution géographique. Il n ' e s t pas 
une con t r ée en E u r o p e où l 'on n e puisse voir 
la h o c h e q u e u e grise . Sundeval l assure qu 'e l le 
ne se t rouve pas dans la F i n n n i a r k ; je pu i s cer-

t 
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Fig. ' 2 0 1 . La Hochequeue grise. 

tifier le c o n t r a i r e ; j e l 'ai vue e n c o r e au W a r a n -

gerfjord. Hors de l ' E u r o p e , j e l'ai observée dans 

le nord-es t de l 'Afrique, j u s q u ' a u 11° de la t i 

t u d e , et dans l 'Asie occ iden ta l e , j u s q u ' a u x en

virons d 'Aden . Les na tura l i s tes qui on t exp lo ré 

la Sibér ie , nous a p p r e n n e n t qu ' on la t rouve dans 

tout le nord et le cen t re de l 'Asie , et c eux qu i 

on t visilé les Indes nous d isent qu 'e l le y a p p a 

ra î t r égu l i è r emen t tous les h ivers . Dans la Grande-

Bre t agne , on t rouve , à côLé d 'el le , u n e espèce 

voisine (moiacilla Yarellii), qu i , d 'après p lus ieurs 

o rn i tho log i s tes , ne sera i t q u ' u n e var ié té locale . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Dans nos 

con t rées , la h o c h e q u e u e grise est un oiseau m i 

g r a t e u r ; elle arrive au c o m m e n c e m e n t de m a r s , 

et m ê m e , q u a n d la saison est favorable , à la On 

de février, pour s 'en aller au mois d 'oc tobre et 

quelquefois plus tard e n c o r e . Beaucoup de celles 

qu i vivent dans le nord , v i e n n e n t passer l 'hiver 

dans le midi de l ' E u r o p e ; mais la p l u p a r t vont 

j u s q u ' e n Afrique et j u s q u ' a u 11° de la t i tude no rd . 

11 est p lus facile de di re les endroi ts où l 'on ne 

t rouve pas la h o c h e q u e u e grise que d ' é n u m é r e r 

BHEHM. 

ceux où on la r e n c o n t r e . Elle évite les h a u 
tes forêts et n e s'èléve pas dans les m o n t a g n e s 
au delà de la l imi te des a rb res ; à part ce la , on 
la t rouve p a r t o u t , pourvu que ce ne s o i t p a s a u n e 
t rop g r a n d e d i s tance d 'un c o u r s ou d ' une p ièce 
d 'eau . Elle s emble a i m e r l ' h o m m e , et s 'é tabl i t 
volontiers au voisinage de sa d e m e u r e : c'est ainsi 
qu 'on l 'observe j u s q u e dans l ' in té r ieur des v i l les . 

C o m m e toutes ses c o n g é n è r e s , la h o c h e q u e u e 
grise est c o n t i n u e l l e m e n t en m o u v e m e n t , du 
mat in au soir. Elle est vive, gaie , agil^. Ce n 'es t 
que lorsqu 'e l le c h a n t e qu 'e l le res te i m m o b i l e à 
la m ê m e place ; ce m o m e n t excepté , elle cour t 
sans cesse de côté et d ' au t r e , ou tou t a u mo ins 
agite sa q u e u e . Sa course est légère et r ap ide , 
elle l ' exécute pas à pas . L 'o iseau t i en t a lors le 
corps et la q u e u e dans une posi t ion hor izon ta le , 
e t r en t r e un p e u le cou . La h o c h e q u e u e grise 
vole fac i lement et avec u n e g rande vi tesse, en 
décr ivan t des courbes a l t e r n a t i v e m e n t a s c e n 
dan tes et descendan tes , de m a n i è r e à fo rmer u n e 
longue ligne s inueuse . Le p lus souvent , elle ne 
pa rcour t d 'une t ra i te q u ' u n e faible d i s tance , sans 
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s'élever b e a u c o u p au-dessus du sol ou de la s u r 
face de l ' e au ; mais parfois elle franchit sans s 'ar
r ê t e r u n q u a r t de l ieue et plus. Au m o m e n t où 
elle va se poser , elle se laisse t omber b r u s q u e m e n t 
e t , avant d 'a r r iver à t e r r e , elle écar te u n peu la 
q u e u e p o u r amor t i r sa c h u t e . P e r c h é e sur q u e l 
que objet élevé, elle redresse son corps , et laisse 
p e n d r e la q u e u e . 

Le cri d 'appel de la h o c h e q u e u e grise est 
assez perçan t , et peu t s ' expr imer par tziwiy, 

souvent suivi de tzisis ou tziuwis ; son cri de ten
dresse est couiriri ; son c h a n t est fort s imple et 
assez agréab le : l 'oiseau le r épè t e p lus ieurs fois 
de su i te , aussi b i en q u a n d il est p e r c h é que 
quand il cour t ou qu ' i l vole. 

La h o c h e q u e u e grise se plaît dans la société 
de ses s emblab l e s ; mais e l i e a i m e aussi à se d is 
pu te r avec ses c o m p a g n e s , à folâtrer avec elles : 
quelquefois , ces agacer ies d é g é n è r e n t en q u e 
relles sér ieuses . A l 'égard des au t re s o iseaux, 
elle fait p reuve de s en t imen t s d ' in imi t i é . Elle a t 
t a q u e les p insons , les b r u a n t s , les a louet tes , et 
m ê m e les rapaces « Q u a n d les h o c h e q u e u e s 
aperço iven t un oiseau de poie , dit m o n p è r e , 
elles le poursu ivent l ong temps , en poussan t de 
g r a n d s cr is ; elles aver t i ssent ainsi le res te du 
peup l e ai lé, et, de ce t t e façon, elles con t r a ignen t 
p lus d 'un épervier d ' a b a n d o n n e r sa c h a s s e . J ' a i 
souvent a d m i r é leur courage et l eur agi l i té , et je 
suis pa r f a i t emen t conva incu q u e , seu l , le faucon 
peu t parveni r à les c a p t u r e r ; l ' épervier est t rop 
lent p o u r s ' empare r d ' une h o c h e q u e u e au vol. 
L o r s q u ' u n e b a n d e de ces o iseaux a mis en fuite 
u n r apace , a lors re ten t i t dans les airs u n chan t 
de t r i o m p h e , puis elles se sépa ren t . El les dé tes
tent é g a l e m e n t le h ibou et a c c o u r e n t a u t o u r de 
lui , en poussan t de g r a n d s c r i s ; ma i s elles s 'éloi
gnen t b ien tô t , si le h ibou n e s 'envole pas . » 

La h o c h e q u e u e grise se nour r i t d ' insectes de 
tou te espèce , de larves, de chrysal ides . Elle che r 
che sa proie le long des cours d ' eau , dans la vase, 
sur les p ie r res , les tas de fumier , les toits des 
maisons . Aperçoi t -e l le un insecte , elle fond sur 
lui et le p rend , sans j a m a i s m a n q u e r son a t t a q u e . 
Elle sui t le l a b o u r e u r et m a n g e les insectes que 
la cha r rue m e t à d é c o u v e r t ; on la t rouve a u p r è s 
de tous les t r o u p e a u x de bœufs , et elle d e m e u r e 
souvent des j o u r s en t ie rs dans les p ra i r ies . E l le 
chasse aussi les insectes au vol. « Elle cour t le 
long d 'un ru isseau , ma i s ses yeux r e g a r d e n t de 
tous côtés . Un insecte v ien t - i l à passer , auss i tô t 
elle s 'élance en l 'air, le pou r su i t , e t finit p res 
que toujours pa r l ' a t t raper . » 

Au p r i n t e m p s , q u a n d la neige vient de fon

d r e , appara i s sen t q u e l q u e s h o c h e q u e u e s isolées; 
mais b i en tô t t o u t e l ' a rmée des e m i g r a n t e s sui t 
ces éc la i reurs ; elles a r r iven t par fortes b a n d e s , 
de q u a r a n t e à c i n q u a n t e ind iv idus . Quand t o u 
tes son t de r e t o u r , c h a q u e coup le se chois i t un 
d o m a i n e , ce qu i n ' a pas l ieu sans comba t s et 
sans que re l l e s . Les anc iens couples se refor
m e n t ; ma i s , ici enco re , ce n 'es t pas tou jours 
sans lu t tes ; les mâles non accoup lés c h e r c h e n t 
à enlever la femelle d ' u n mâ le plus h e u r e u x . 
Les deux r ivaux se p réc ip i t en t l ' un su r l ' au t r e 
en faisant e n t e n d r e le cri de gue r r e avec lequel 
ils poursu iven t les oiseaux de p ro i e ; de t e m p s en 
t emps , ils p r e n n e n t p ied , dans u n e a t t i t u d e à la 
fois défensive et m e n a ç a n t e , c o m m e deux coqs 
p rê t s au c o m b a t ; puis ils fondent l ' un su r l ' au t re , 
et la batai l le ne cesse q u e q u a n d l 'un des deux a 
pris la fuite. Q u a n t au v a i n q u e u r , il fait l ' em
pressé et le g rac ieux auprès de la femelle ; il o u 
vre ses ailes, hoche la q u e u e avec vivaci té , j u s 
qu ' à ce qu 'e l le se rende à ses dési rs . 

La h o c h e q u e u e grise cons t ru i t son nid p a r 
tou t où elle t rouve u n t rou convenab le : elle l 'é
tabl i t dans u n e crevasse de r o c h e r , u n e fente 
d ' un m u r , un t r o u creusé en te r re , sous les ra 
cines d 'un a r b r e , sur les chevrons d 'un toi t , dans 
un tas de bois , dans des fagots , dans le c reux 
de t ronc d ' a r b r e , su r u n saule cult ivé en t ê 
t a rd , e t c . Le fond en est formé de r ac ines , de 
br indi l les , de t iges d ' he rbes , de feuilles sèches , 
de mousses , de peti ts morceaux de bois , de chan 
vres, de pa i l le ; la seconde couche est faite de 
c h a u m e s p lus dél icats , de longues h e r b e s , de 
rad ice l les ; l ' in té r ieur est tapissé de poi ls , de 
cr ins de cheval , de lin, de l ichens , de la ine , et 
d 'aut res m a t é r i a u x ana logues . La p r e m i è r e cou 
vée est de six à h u i t œufs , la seconde de q u a t r e à 
six. Ces œufs sont gr isâ t res ou d 'un b lanc b leuâ
t re , semés de points et de l ignes p lus ou moins ac
cusés , d 'un g r i s -cendré foncé ou d ' u n g r i s - c e n d r é 
clair. La femelle couve seule , ma i s le mâle élève 
avec elle les pet i ts . La p r e m i è r e couvée est c o m 
plè te au mois d 'avril , la seconde au mois de j u i n . 
Les peti ts croissent t r è s - r ap idemen t , e t b i e n t ô t 
les pa ren t s les a b a n d o n n e n t ; p lus t a rd , les aînés 
se réunissent de nouveau avec l eu rs frères plus 
j eu n es et avec leurs pa ren t s , et tous d e m e u r e n t 
e n s e m b l e , j u s q u ' à l ' époque des voyages . E n au 
t o m n e , tous les soirs , ces familles se r enden t 
vers les é t angs couver t s de ro seaux et y c h e r 
c h e n t u n e p lace p o u r passer la nu i t en c o m p a 
gnie des h i rondel les et des é t o u r n e a u x . 

A la fin de l ' a u t o m n e , les h o c h e q u e u e s se 
réun issen t en g r a n d e s bandes , qui e r r e n t t ou t e 
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la j o u r n é e d ' u n pâ tu rage ou d 'un c h a m p n o u 

ve l lement labouré à u n a u t r e , mais en su ivant 

toujours la d i rec t ion de leur voyage . Enfin, à la 

t o m b é e de la nu i t , t ou t e la b a n d e s 'élève dans les 

airs , en poussan t des cr is et en faisant rou t e 

vers le sud-oues t . 

LA HOCHEQUEUE DOBIN — MOTACILLA 
DVCMIUNENSIS. 

Der Dobin, the Dobin. 

C a r a c t è r e s . — Le dobin, c o m m e l ' appel lent 
les Ind i ens , r ep ré sen t e la h o c h e q u e u e grise dans 
le sud de l 'Asie. Dans son p l u m a g e d ' é té , il a le 
dos et les épaules d 'un gris c l a i r ; l 'occ iput , la 
n u q u e , les ailes, la q u e u e , la gorge , le cou et la 
poi t r ine noirs ; u n e l igne qui s u r m o n t e l 'œ i l , une 
t a c h e s u r l 'ai le , les rec t r ices ex te rnes et le vent re 
b l a n c s ; les r é m i g e s p r i m a i r e s d ' un gris foncé, 
bo rdées de b l a n c . En h iver , il a la rég ion ophta l 
m i q u e et la gorge b l a n c h e s ; la po i t r ine b l a n c h e , 
sauf u n e pe t i t e t a c h e n o i r e ; le s o m m e t de la t è t e 
et la n u q u e g r i s ; l 'œil b r u n ; le bec et les pat tes 
no i r s . Cet oiseau a de 21 à 22 cen t , de long ; l 'aile 
pliée m e s u r e 10 cen t . , et la q u e u e 13. 

Distribution géographique. — La h o c h e 
q u e u e dobin se t rouve dans t o u t e s les Indes 
cent ra les e t mér id iona l e s , et à Cey lan ; on ne la 
r e n c o n t r e pas dans les m o n t a g n e s du n o r d . Elle 
est c o m m u n e dans le c e n t r e e t dans le D e k h a n , 
et r a r e dans le sud de la P é n i n s u l e . Son arr ivée 
a l ieu au c o m m e n c e m e n t d ' o c t o b r e , e t son d e 
p a r t e n mar s ou en avri l . 

Moeurs, habitudes et régime. — Cette h o c h e 
q u e u e r e c h e r c h e en q u e l q u e sor te la socié té de 
l ' h o m m e . Elle s 'établi t au voisinage i m m é d i a t d e s 
hab i t a t ions , des écur ies , dans les j a r d i n s . Là où 
elle se sent en sû re t é , elle p é n è t r e j u s q u e d a n s 
l ' i n t é r i eu r des m a i s o n s , e t y r e n d des services 
en p r e n a n t les m o u c h e s . D u r a n t la j o u r n é e , elle 
vit so l i ta i re ; mais , le soir venu , elle se r é u n i t à ses 
semblab les , et on voit a lors de pet i tes t r o u p e s de 
ces o iseaux au bord des r ivières et des é t a n g s . 
Où n iche - t - e l l e? que l est son m o d e de r e p r o d u c 
t i o n ? C'est ce q u e l 'on ignore e n c o r e c o m p l è t e 
m e n t . 

LA HOCHEQUEUE DE LICHTENSTEIN — MOT ACILLA 
Ll€I¡ TEN S TEIMI. 

Die Felsenstelie, the Rock-Wagtail. 

Caractères. — La h o c h e q u e u e de L i c h l e n -
stein ou bergeronnette des rochers, a u n p l u m a g e 
s imple , mais assez g rac i eux . Elle a le dos. les 

côtés du cou, la poi t r ine d ' un noir foncé, à léger 

reflet soyeux; u n e ligne qui s u r m o n t e l 'œil , une 

tache à la gorge , une g r a n d e t ache sur les c o u 

ve r tu r e s de l 'aile, les p l u m e s externes de la 

queue , qui est t r è s - l o n g u e , et le ventre b l a n c s ; 

l 'œil b r u n ; le bec et les pa t tes no i r s . 

Distribution géographique. — Cette espèce 

hab i t e la vallée dû Nil, où on la r e n c o n t r e en 
compagn ie de la h o c h e q u e u e gr i se , dans les e n 
droi ts où le fleuve est t raversé pa r des bancs de 
r o c h e r s . 

Mœurs, habitudes et régime. — La h o c h e 
q u e u e de L ich tens te in a tou tes les a l lures de 
l 'espèce e u r o p é e n n e . Ce q u e ses m œ u r s offrent 
de p lus pa r t i cu l i e r , c 'est sa préfé rence bien 
m a r q u é e p o u r les roche r s ba t tus par l ' eau . J a 
mais on ne la r e n c o n t r e là où le Nil coule dans 
une p la ine fert i le; mais on est sûr de la t rouve r 
aux m o n t a g n e s de la Cha îne , au-dessous de la 
c a t a r a c t e , et elle est t r è s - c o m m u n e dans tou te la 
par t i e r o c h e u s e de la Nub ie . El le a i m e ces m a s 
ses de g ran i t et de syéni te au mi l ieu desquel les 
le Nil s'est c reusé son lit, et, pa r tou t où ces r o 
ch e r s se m o n t r e n t dans le fleuve, on p e u t ê t re 
cer ta in de la voir . Aussi n e fus-je n u l l e m e n t 
su rp r i s , ap rès avoir été t rès - long temps sans en 
apercevoi r u n seul ind iv idu , d 'en re t rouver près 
de Rosseres . Au mi l ieu du fleuve, é ta ien t trois 
ou qua t r e î lots cons t i tués pa r ce l te r o c h e , et elle 
ne pouvai t m a n q u e r de s'y r encon t r e r . 

A u t a n t qu' i l m ' e n souvient , j e n 'ai j a m a i s vu 
la h o c h e q u e u e de Lich tens te in q u e par p a i r e s . 
J 'ai cons ta té q u e c h a q u e pa i re se choisi t u u d o 
m a i n e d é t e r m i n é et qu 'e l le en défend op in iâ t re 
men t l ' app roche aux a u t r e s . Elle ne vit pas en 
b o n n e in te l l igence^avec sa congénè re du nord , 
qui v ien t h ive rne r dans les rég ions qu 'e l le h a 
b i t e ; celle-ci Semble c e p e n d a n t lui a b a n d o n n e r 
volont iers les roche r s d é n u d é s et préférer les r i 
ves du Ni l . 

La h o c h e - q u e u e de Lich tens te in est t r ès -g ra 
cieuse dans tous ses m o u v e m e n t s : elle ressemble 
p lus £ la calobate boa ru le q u ' à la h o c h e q u e u e 
grise . 

J 'a i p lus ieurs fois t rouvé son n id , et toujours 
dans des crevasses de ces î lots de r o c h e r s . 

L E S C A L O B A T E S — CALOBATE S. 

Die Gebirgsstelzen, the Mountain-Wagtails. 

s 
t a r s e t è r e s . — Les calobates diffèrent des 

h o c h e q u e u e s pa r leurs ailes plus c o u r t e s ; pa r 

leur q u e u e plus étroi te et re la t ivement plus a l lon 

gée ; leur bec plus m i n c e ; l eu r p l u m a g e dans le-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



quel les te intes j a u n e s et vertes d o m i n e n t , et qu i 

diffère suivant les sexes. 

Ce genre repose su r l 'espèce su ivante . 

LA CALOHATE BOAI1ULE — CALOBATES 
SULl'tlUHE 4. 

Die Gebirystelze, the Yellow-Wagta.il. 

Caractères. — La calohate boa ru le (fig. 208), 

aussi n o m m é e bergeronnette des montagnes, berge
ronnette jaune, Si 21 cen t , de long et 27 cent , d 'en

v e r g u r e ; l 'aile pliée mesure 9 cen t . , et la queue 

M. Le mâ le , au p r i n t e m p s , a le dos gr i s -cendré , 

le vent re jaune-soufre , la gorge no i re , bo rdée de 

blanc sur les cô tés ; l 'œil s u r m o n t é d 'une l igne 

b l anche ; les ailes t raversées par d e u x b a n d e s g r i s -

clair peu m a r q u é e s . En a u t o m n e , les cou leu r s 

sont plus t e rnes et la gorge est b l a n c h â t r e . L 'œil 

es t d ' un b r u n foncé, le bec noir ; les pat tes sont 

cou leu r de c o r n e . 

Les femelles, très-vieil les, r e s s emb len t aux m â 

les; elles ont cependan t la gorge d 'un no i r p lus 

t e r n e et le vent re d ' un j a u n e moins br i l lant . Les 

j eunes femelles adul tes on t la gorge b l a n c h e ou 

gris-noir . Les j e u n e s on t le dos d 'un g r i s - cendré 

s a l e ; le ventre g r i s - j a u n e ; la gorge b l anchâ t r e , 

en tou rée d ' un cerc le de points no i râ t r e s . 
Distribution géographique. — La Calohate 

boaru le est t rès-rare dans le nord de l ' E u r o p e ; 
mais , à pa r t i r du c e n t r e de l 'Al lemagne , en se 
d i r igeant vers le sud, elle est c o m m u n e pa r tou t 
dans les m o n t a g n e s . Chez n o u s , on la t rouve le 
long de tous les ruisseaux l impides , au pied des 
m o n t a g n e s ; dans le mid i , elle ne se r encon t r e 
que dans les h a u t e s rég ions . L ' E u r o p e n 'es t 
pas la seule par t ie du m o n d e qu ' hab i t e cet oi
seau ; il se m o n t r e dans b e a u c o u p de m o n t a g n e s 
de l 'Asie; aux Indes et à Ceylan, n o t a m m e n t , et , 
en Afrique, dans l 'Atlas el dans les Alpes Abys
s in iennes . L ' é t endue de ce t te aire de dispers ion 
est d ' au tan t p lus s u r p r e n a n t e , q u e la calohate 
boa ru le hiverne souvent en Al l emagne , ou é m i 
gré au p lus , de là, vers le midi de l 'Eu rope . Pen
dant t ou t m o n séjour en Egypte et en Nubie , j a 
mais j e n'y ai observé un seul de ces oiseaux ; 
aussi voulais-je à pe ine en c ro i re mes yeux 
lorsque je revis cet hab i t an t de m a patrie, le long 
d ' un ruisseau, dans la vallée de Mensa. En Espa
gne , j ' a i trouvé t r è s - c o m m u n é m e n t ce l te espèce 
dans la S ie r ra Nevada. Elle arr ive pendant l 'h i 
ver en Grèce , au di re de von der Miihle et de 
L inde rmaye r , et abonde aux Canaries , d ' après 
Bolle. 

Mu-un), habitudes et régime. — « Au tou r de 

la flaque d 'eau , dit Bol le , en laque l le , sous les 
a r d e u r s d 'un soleil b r û l a n t , s 'est condensé le 
ruisseau qui descend de la m o n t a g n e , sur le sa
ble s i l iceux, t rol t i l le g a i e m e n t une paire de calo-
bates boa ru les . J e la reconna i s , la joyeuse voi
sine de la t r u i t e . J 'a i appr is à la conna î t r e , q u a n d , 
enfant , j e pa rcoura i s les forêts d u Harz et les 
m o n t a g n e s de la Silésie. Elle volait a lors d 'une 
p ie r re couver te de mousse à u n e a u t r e , et l ' image 
des sapins se réfléchissait dans l 'onde rap ide , 
au -dessus de laquel le elle glissait dans l 'air. Au
j o u r d ' h u i C'est le pa lmie r qu i se réfléchit a ins i ; 
a u j o u r d ' h u i , la ca loha te passe a u - d e s s u s des 
feuilles vert clair des i g n a m e s , et des roseaux 
dont la taille g igan tesque a n n o n c e le voisinage 
des t rop iques . Elle se m o n t r e s u r t o u t le long 
des ruisseaux, don t , en h iver , les eaux gonflées 
t r ave r sen t les vallées et se p réc ip i t en t mug i s 
santes d u h a u t des r o c h e r s , tandis qu ' en é té , on 
n e voit plus à l eur p lace q u e q u e l q u e s minces 
filets, pou r su ivan t p é n i b l e m e n t l eur c o u r s . Mais 
la-calobate n ' a pas nécessa i r emen t besoin d ' une 
eau vive; u n e c i t e rne , un é t ang d ' i r r iga t ion suf
fisent p o u r la fixer. Elle s 'établit m ê m e a u p r è s de 
réservoirs p re sque con t i nue l l emen t f e r m é s ; elle 
est a t t i rée pa r la plus g rande f ra îcheur d e l 'air, 
par la p résence d ' insec tes plus n o m b r e u x . Elle 
n 'év i te pas le vois inage de l ' h o m m e ; il n 'es t guère 
d 'oiseau qu 'on voie p lus souven t qu 'e l le pe rché 
sur le toi t des m a i s o n s , j u s q u e dans l ' in té r ieur 
des villes e t des vi l lages. » Il en est de m ê m e aux 
I n d e s ; en Afrique il n ' en est plus ainsi . Ce n 'es t 
pas qu 'e l le y r e d o u t e la p résence de l ' h o m m e ; 
mais , dans les endro i t s où elle a fixé sa d e m e u r e , 
elle a moins souven t occasion de faire conna i s 
sance avec le noi r h a b i t a n t de ces con t rées qu ' a 
vec le babou in , le ce rcop i thèque , le l ion , le léo
pard , le chaca l , la h y è n e , l ' a s chkoko , le coucal 
ou l ' é léphant . 

J e r d o n di t qu ' e l l e h ive rne aux Indes ; qu 'e l le y 
arr ive à la fin de s e p t e m b r e , pour en repa r t i r au 
c o m m e n c e m e n t de m a i , mais qu 'e l le est su r tou t 
c o m m u n e dans le nord de la P é n i n s u l e . Ce fait 
est assez cu r i eux , mi s en rega rd de cet au t re 
fait, q u ' e n A l l e m a g n e , la ea loba le boa ru le arr ive 
avant le mois de mai , et ne s 'en va q u ' a p r è s le 
mois de s e p t e m b r e . 

11 est difficile de t rouve r un oiseau plus gra
c ieux , p lus é légant q u e cette espèce . Elle cour t 
avec p r u d e n c e le l ong du ruisseau, en faisant de 
pet i ts pas c o m m e u n e danseuse ; elle en t re m ê m e 
d a n s l ' eau , mais elle a toujours grand soin de 
ne pas salir son p l u m a g e . « Elle c o u r t t rès-rapi-
d é m e n t , dit m o n pè re , n o n - s e u l e m e n l au bord 
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de l 'eau, ma i s môme dans l 'eau, p o u r v u qu 'e l le 

ne se moui l le pas au de làdes tarses ; elle t rot t i l le 

su r les éc luses , sur les toi ts , dans les prai r ies 

h u m i d e s , le corps hor izon ta l , la q u e u e souvent 

relevée, de p e u r de la moui l l e r . Est-elle p e r c h é e 

s u r une b r a n c h e , u n e p i e r r e , ou q u e l q u e a u t r e 

po in t élevé, elle redresse son corps et laisse pen

d r e sa q u e u e . Son vol est aisé et r a p i d e , o n d u l é , 

s a c c a d é ; souvent elle f ranchi t d ' une t ra i te un 

assez long espace. Je l 'ai vue , sans se poser , vo

ler le long d 'un ru isseau , pendan t u n q u a r t 

d ' h e u r e , une d e m i - h e u r e m ê m e . El le agit ainsi 

s u r t o u t en h ive r ; la n o u r r i t u r e é tan t a lors m o i n s 

a b o n d a n t e , elle a besoin de pa rcou r i r u n plus 

g r a n d dom a ine p o u r en t rouver u n e quan t i t é 

suffisante. E n été , elle ne s'envole g é n é r a l e m e n t 

pas loin, quand on l'effraie. Elle est t rès-con

fiante et n i che près des maisons , souvent dans 

les t rous des m u r s ; elle laisse passer près d 'el le, 

sans s'envoler," l ' h o m m e qui n 'a pas l 'air de la 

v o i r ; mais r emarque- t - e l l e qu 'on veut la pour

su ivre , elle se m o n t r e p r u d e n t e et n e se laisse 

j ama i s a p p r o c h e r à po r t ée de fusil. 

« El le fait e n t e n d r e son cri d ' appe l q u a n d 

elle vole, r a r e m e n t q u a n d elle est posée ; ce cri 

r e ssemble beaucoup à celui de la h o c h e q u e u e 

g r i s e ; on pour ra i t le no t e r tziwi; mais il est i m 

possible de le t r adu i r e b ien exac t emen t , s 

La calobate boaru le n i che u n e p r e m i è r e fois 

en avril , u n e seconde fois en ju i l le t au p lus 

la rd . Au m o m e n t des a m o u r s , le mâle se m o n 

t r e sous un aspect s ingul ie r . « Il se pose , dit 

encore m o n père , sur u n e b r a n c h e , su r une 

p i e r r e , sur le h a u t d 'un toit, à une plus ou moins 

g r a n d e d i s tance du sol et lance dans les a i r s , 

s u r t o u t le m a t i n , u n e sorte de tr i l le qu ' on pou r 

rai t r end re par tœrrli.W s 'envole , en b a t t a n t des 

ailes p r é c i p i t a m m e n t , puis ne t a rde pas à se 
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poser . Il a ses places chois ies , son a r b r e , son 

to i t , où il v ien t se reposer tous les m a t i n s . Au 

p r i n t e m p s il fait e n t e n d r e , mais r a r e m e n t , u n 

c h a n t des plus agréables et plus varié q u e celui 

de la h o c h e q u e u e gr i se , avec leque l il a c e p e n 

d a n t p lus d 'un point de ressemblance . » 

Le nid est cons t ru i t dans la crevasse d 'un r o 

cher , d 'un m u r , dans u n t rou fait en t e r r e , sous 

u n e rive s u r p l o m b a n t e , d a n s l ' auge d ' u n e r o u e 

de m o u l i n , pa rmi des ru ines , tou jours près de 

Teau : son vo lume var ie suivant la loca l i té . Les 

m a t é r i a u x en sont t an tô t s e r r é s , t a n t ô t l â c h e 

m e n t en t re l acés . La c o u c h e ex t e rne est formée 

de r ac ines , de br indi l les , de feuilles sèches , d e 

m o u s s e s , e t c . ; la s econde c o u c h e est faite des 

m ê m e s subs t ances , mais plus fines; l ' in té r ieur 

est tapissé d e rad ice l les , de poi ls , de l a i ne , d e 

c r ins de cheval . Les œufs , au n o m b r e de q u a 

tre à six, sont d ' un gris sale ou d ' u n b lanc 

b l euâ t r e , m a r q u é s de po in t s et de t a ches j a u n e s 

ou d ' u n gris c e n d r é . La femelle couve s e u l e ; 

c e p e n d a n t le mâ le la re laye quelquefo is . El le 

m e t u n e tel le a r d e u r à couver , q u ' o n p e u t alors 

la p r e n d r e avec la m a i n . Les pa ren t s a p p o r t e n t 

à l eurs pet i ts de la n o u r r i t u r e en a b o n d a n c e , 

l e u r t é m o i g n e n t b e a u c o u p de t end re s se , et r e s 

t e n t encore avec e u x q u e l q u e t e m p s après qu ' i l s 

ont pris l e u r essor . 

L E S B E R G E R O N N E T T E S — BUDYTES. 

Die Scltafstelzen, the Sheep-Wagtails. 

C a r a c t è r e s . — Les b e r g e r o n n e t t e s diffèrent 

des au t re s motac i l l idés pa r u n e q u e u e p lu s 

c o u r t e ou à pe ine auss i longue que le co rps , e t 

par l ' ong le du p o u c e , qu i est plus long q u e le 

doig t e t en forme d ' e rgo t . L e u r p l u m a g e est vi

v e m e n t co loré et varie suivant le s exe . 

Les orni thologis tes ne sont pas encore d ' accord 

su r la ques t ion de savoir si cer ta ines b e r g e r o n n e t 

t e s , q u e l 'on a observées en E u r o p e , a p p a r t i e n 

nen t à une seule et m ê m e espèce , ou forment 

au tan t d 'espèces d i s t inc tes . Quoi qu ' i l en soit , 

il en est p lus ieurs qui p résen ten t en t re elles 

des différences de colora t ion c o n s t a n t e s , au 

moins chez le m â l e . 

LA BERGERONNETTE JAUNE — BUDYTES FLAVUS. 

Die Schafstehe, the Sheep-Wagtail. 

C a r a c t è r e s . — La b e r g e r o n n e t t e j a u n e a la 

tê te et la n u q u e d 'un gris b l e u â t r e ; le dos ver t -
o l ive ; le ven t re d 'un j a u n e vif; les r ec t r i ce s e t 
les rémiges no i râ t r e s , à bords c l a i r s ; l 'œil s u r 

m o n t é d ' u n e raie c la i re ; l 'aile t r aversée par 
deux b a n d e s j a u n â t r e s ; l 'œil b r u n foncé ; le bec 
noir , avec la base de la m a n d i b u l e infér ieure 
d 'un b leu clair ; les pat tes no i r e s . 

Les j e u n e s et les femelles on t des cou l eu r s plus 
t e r n e s , t i r an t p lus sur le gr is . 

LA BERGERONNETTE MÉLANOCEI'HALE — BUBÏTES 
MELANOCEFHALUS. 

Die sammtkôpfige Stelze. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce ou var ié té , q u e 

l 'on t rouve dans le midi de l ' E u r o p e , à côté de 

la b e r g e r o n n e t t e j a u n e , diffère n o t a b l e m e n t de 

celle-ci pa r ses c o u l e u r s . Le mâ le a le front , 

le s o m m e t de la t ê t e , la n u q u e , la région ocu

lai re d 'un noir s a t i n é ; le dos olive, à reflets 

v e r d â l r e s ; Je vent re d 'un j aune - sou f r e vif; les 

r émiges e t les rec t r ices méd ianes no i r e s , à bor 

d u r e s c l a i r e s ; les couver tu res de l 'aile noi res , à 

l isérés b lancs . 

La femel le a le dos olive, le ven t re j aune-g r i 

sâ t re clair , et la rég ion au r i cu l a i r e n o i r e . 

LA BERGERONNETTE DE RAY — BUDYTES RAYl. 

Die Feidstehe, the Meadow-Wagtai!. 

C a r a c t è r e s . — Cette t ro i s i ème espèce ou 
variété h a b i t e la G r a n d e - B r e t a g n e . Le mâ le dif
fère des espèces p récéden tes , en ce qu ' i l a le 
s o m m e t de la t ê t e et la n u q u e ver t - j aune . 

Je n ' en t r e r a i pas d a n s le déta i l de tou tes les 

au t r e s espèces ou variétés de be rge ronne t t e s qu i 

on t enco re é té déc r i t e s . Tou te s on t la m ê m e tail le : 

leur l ongueu r to ta le varie d e 16 à 18 c e n t . , 

leur e n v e r g u r e de 23 à 28 cent ; l 'aile pliée 

m e s u r e de 7 à S cen t . , et la q u e u e de 5 à 6. 
Blasius r e g a r d e t ou t e s les be rge ronne t t e s 

c o m m e a u t a n t de variétés d ' une seule e t m ê m e 
espèce ; car tou tes ont la m ê m e confo rma t ion des 
ailes et de la q u e u e , la m ê m e taille et le m ê m e 
genre de vie . a Que Ton veui l le b i e n cons idérer 
ce fait, dit-il, que la tê te du mâ le p résen te toutes 
les colora t ions i n t e r m é d i a i r e s poss ibles , depu i s 
le j a u n e - c i t r o n j u s q u ' a u noi r , en passan t pa r 
le j a u n e - v e r t et le ver t -gr is , et Ton sera déjà 
por té à a d m e t t r e , en ne t enan t pas c o m p t e des 
ca rac t è r e s g é o g r a p h i q u e s , que les différences 
qu i s épa ren t les espèces , doivent ê t re fort p r o 
b l é m a t i q u e s . Elles le pa r a î t r on t enco re plus 
q u a n d on saura q u e , dans tel le local i té , Ton 
r e n c o n t r e tel le forme d é t e r m i n é e , offrant des 
var ia t ions de c o u l e u r qu i se r app rochen t é n o r -
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m é m e n t d ' une a u t r e forme, et que l 'on r e 

trouve les m ê m e s cou leurs dans une a u t r e con

t r ée , fort é lo ignée de la p r e m i è r e , sans les 

r e n c o n t r e r nul le par t dans des lieux i n t e r m é 

dia i res . Il devient d o n c imposs ih le de d i s t inguer 

les mâ les les u n s des a u t r e s , soit p a r leurs 

ca rac tè res phys iques , soit pa r l eu r d i s t r ibu t ion 

géograph ique . Quant aux j e u n e s et aux feme l 

les, on ne peu t songer à les d i s t inguer les uns 

des au t r e s . L 'o rn i tho log ie , d 'a i l leurs , é tabl i t ce 

fait, à savoir q u e , avec la m ê m e s t r u c t u r e , avec 

le m ê m e genre de vie, u n e forme an imale d é 

t e rminée peu t se p résen te r sous diverses co lora

t ions , et que ces diverses co lora t ions , au poin t 

de vue d e leur d i s t r ibu t ion g é o g r a p h i q u e , son t 

soumises à des influences p u r e m e n t locales . » 

Je n e crois pas , p o u r m a par t , que la quest ion 

puisse ê t re t r a n c h é e d 'une m a n i è r e auss i a b 

solue qu 'e l le l 'a été pa r Blas ius ; j u s q u ' à p r é 

sent , il n 'y a pas , à m o n avis, assez de faits 

connus , p o u r q u e nous puiss ions nous c ro i re 

en dro i t de po r t e r u n j u g e m e n t définitif. Les 

na tura l i s tes qu i on t eu occasion d 'observer 

l ong temps e t suff isamment u n e de ces p r é t e n 

dues var ié tés , ne veulen t pas j idmet l re l ' un i t é 

spécifique d 'o iseaux aussi différents par leur 

p l u m a g e . Ce qu i est incon tes tab le , c 'est q u e 

tou tes les b e r g e r o n n e t t e s se r e s semblen t tel le

m e n t sous le r a p p o r t de leurs m œ u r s et de 

leurs h a b i t u d e s , q u e nous pouvons les c o m 

p rend re tou tes dans u n e m ê m e h i s to i re . 

M o e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — C h e z nous , 

les be rge ronne t t e s sont des oiseaux m i g r a t e u r s ; 

mais elles nous a r r iven t plus t a r d que les h o 

c h e q u e u e s , r a r e m e n t avant le c o m m e n c e m e n t 

d 'avri l , souvent m ê m e à la fin de ce mois seu

lement , ou dans les p r e m i e r s j o u r s de m a i , et 

elles s 'en vont en aoû t ou en s e p t e m b r e . Dans 

leurs voyages, elles se m o n t r e n t d a n s des en

droi ts où on ne les r e m a r q u e pas à d 'au t res 

époques . Un g rand t r o u p e a u de bétai l les a t t i re 

et les fixe tou te la j o u r n é e auprès de lu i . Elles 

n i c h e n t dans les mara i s , ou dans les plaines 

h u m i d e s , couver tes d 'he rbes , et b e a u c o u p r e 

m o n t e n t loin vers le nord p o u r se r e p r o d u i r e ; 

pour mo i , j e n 'a i pu observer leurs nids que dans 

la par t ie la p lus sep ten t r iona le de la F i n n m a r k , 

où elles vivent dans les clair ières , au mi l ieu des 

forêts de bouleaux, et toujours non loin des cour s 

d 'eau. En Al l emagne , elles n ichent daris les prés 

marécageux , dans les bas-fonds, n o t a m m e n t dans 

le d u c h é d 'Anha l t , dans le Hanovre et dans le 

M e c k l e m b o u r g . 

La be rge ronne t t e mé l anocépha l e ne n iche pas 

chez n o u s ; la Grèce e t le nord de l 'Afrique p a 

ra issent ê t re sa pa t r i e . Von der Miihle l a r ega rde 

c o m m e u n e espèce b ien i n d é p e n d a n t e , car elle 

fait bande à p a r t ; elle reste toujours dans la so 

ciété de ses s e m b l a b l e s ; elle ar r ive plus tôt que 

les au t r e s et s'en va avant el les. L i n d e r m a y e r 

conf i rme e n t i è r e m e n t ce t te o p i n i o n ; il ajoute 

que cet o iseau r e c h e r c h e s u r t o u t le voisinage de 

la mer , làoi ï les eaux douces se mê len t aux eaux 

sa lées ; qu ' i l hab i t e , en un mot , des endro i t s à vé 

gé ta t ion tou te spécia le . Quan t à m o i , j e ne pu i s 

l ' identifier à a u c u n e e spèce . C'est la seule berge

r o n n e t t e qu i n i che dans le nord de l 'Egyp te , et 

q u i , dans ses qua r t i e r s d 'h iver , vive tou jou r s sé

pa rée des au t r e s . D ' u n au t re côté, j ' a v o u e n 'avoir 

j a m a i s pu t rouver la m o i n d r e différence en t r e ses 

hab i t udes e t celles de ses congénè re s . 

Les b e r g e r o n n e t t e s h a b i t e n t les c h a m p s et les 

mara i s . On ne les voit n i dans les forêts, ni au

près des vil lages. Il est vrai q u ' à T a n a e l v , dans 

la F i n n m a r k , j e vis n o m b r e de b e r g e r o n n e t t e s 

t o u t aup rès d ' u n e m a i s o n ; m a i s cel le-ci é tai t 

i nhab i t ée , a u mo ins en é té , et r ien ne vena i t 

t r o u b l e r ces o i seaux . 

Les données de N a u m a n n sont exac tes , au 

mo ins p o u r l 'Al lemagne . « Là où n i c h e n t des 

be rge ronne t t e s , dit-il, on ne t rouve pas u n c h a m p 

de colza, de»fèves, de pois ou de trèfle de que l 

q u e é t e n d u e ; pas u n e pra i r ie , ou mara i s couve r t 

d ' h e r b e s , où n ' h a b i t e au mo ins u n c o u p l e d e ces 

o i seaux . Dans ce r ta ins endro i t s , on les voit en 

quan t i t é p rod ig ieuse . Dans la Marche n o t a m 

m e n t , où elles t r o u v e n t des c h a m p s fertiles de 

cé réa les , a l t e rnan t avec des mara i s et. des p â t u 

rages , tou tes condi t ions favorables à leur exis

t ence , elles sont on ne peu t p lus c o m m u n e s . 

Elles a c c o m p a g n e n t d 'o rd ina i re le pipi des p r é s ; 

ma i s , souvent auss i , elles sont en c o m p a g n i e des 

ca l amohe rp idés , des schœnico les et d ' au t res o i 

seaux des mara i s . Elles se réun i s sen t le j o u r dans 

les pâ tu rages , le soir , dans les fourrés de roseaux , 

avec les é t o u r n e a u x , les h o c h e q u e u e s et les h i 

ronde l l e s : dans les c h a m p s et les pra i r ies , elles 

on t p o u r voisines les a louet tes et les b r u a n t s . 

P a r l e u r s m œ u r s , les be rge ronne t t e s rappe l len t 

b e a u c o u p les a n t h i d é s ; mais elles n ' e n d e m e u 

ren t pas moins de vér i t ab les motac i l l idés . 

Moins grac ieuses que la c a l o b a t e b o a r u l e , elles 

le sont encore p lus c e p e n d a n t q u e la hoche 

queue g r i s e . 

Là où elles n i chen t , elles se m o n t r e n t auss 

conf iantes que cel le-ci ,e t s o n t p a r c o n s é q u e n t fa

ciles à obse rve r . Dans leurs m i g r a t i o n s , sans ê t re 

cra int ives , elles savent pa r f a i t emen t r e c o n n a î t r e 
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les be rgers d 'avec les au t r e s p e r s o n n e s : au tan t 
elles ont peu de confiance en cel les-c i , au t an t 
elles se méfient peu de ceux-là . Leu r s a l lures sont 
p lu tô t celles de la h o c h e q u e u e grise que de la 
ca lobate boa ru le . 

Elles couren t avec agil i té , et volent t rès-b ien . 
Lorsqu 'e l les n ' o n t q u ' u n cour t espace à f ranchi r , 
leur vol est p resque saut i l lant , c o m m e dit N a u -
m a n n ; tandis que , dans leurs voyages, elles 
avancent avec une rapidi té s u r p r e n a n t e . S o u v e n t 
elles d e m e u r e n t l o n g t e m p s dans les a i rs à u n e 
m ê m e place , en p lanan t ; puis , f e rmant b r u s q u e 
m e n t les ailes, elles se laissent t o m b e r p r e s q u e 
ver t i ca lement . Leur cri d 'appel est un sifflement, 
qui p e u t se r e n d r e par bsinb, bibib, ou sib sib ; 
d 'au t res fois elles font e n t e n d r e sri; l eur cri d ' a 
m o u r , Izirr. L e u r c h a n t r e s semble à celui de la 
h o c h e q u e u e grise, ma i s il est mo ins r iche que 
ce lu i -c i . 

A u t a n t les b e r g e r o n n e t t e s sont sociables après 
la saison des a m o u r s , au tan t elles son t q u e r e l 
leuses tant qu 'el le d u r e . Elles a t t a q u e n t p re sque 
tous les oiseaux p lus pet i t s qu 'e l les , m a i s , à la 
fin, elles s emblen t s ' hab i tue r à l eur p r é sence , 
ou se d é c o u r a g e r de leur r é s i s t ance . « L e u r h u 
m e u r be l l iqueuse , dit N a u m a n n , se manifeste 
dès q u ' u n oiseau é t r a n g e r pénè t r e dans leur do 
ma ine . Souvent , elles m ' o n t s ignalé de cel le fa
çon de pet i tes espèces r a re s . » 

El les poursu iven t les roussero l les , les effarval-
tes, avec u n e telle a rdeu r , que souvent elles 
m ' o n t e m p ê c h é de les chasser m o i - m ê m e . Si 
q u e l q u e oiseau é t r a n g e r se m o n t r e hor s des 
hau tes he rbes , aussi tôt p lus ieurs b e r g e r o n n e t t e s 
fondent sur lui avec fu reur , et ne lu i p e r m e t 
tent pas de se poser dans l e u r vois inage. Mais , 
p lus t a r d , elles finissent par les s u p p o r t e r , el 
par n i c h e r pa i s ib lement à côté d ' eux . 

L e u r nid se t rouve sur le sol, au mil ieu des 
he rbes , des b lés , des p lan tes marécageuses , d 'or
d ina i re dans u n e légère dépress ion , parfois sous 
des r ac ines . Il r e s semble à ce lu i d 'une a louet te 
ou d 'un b r u a n t . 

Des rac ines , des c h a u m e s , des feuilles sèches , 
des he rbes , des mousses formant un tissu lâche 
el grossier , e n t r e n t dans sa composi t ion ; à l ' in
té r ieur , des he rbes dél ica tes , des a igret tes de 
c h a r d o n s , de la la ine, des poils e t des p lumes le 
revê tent . 

Les œufs, au n o m b r e de q u a t r e à six, ont u n e 
coquil le t r ès -mince . Us sont d 'un b l a n c sale, j a u 
nâ t res , roussâ t res ou gr i sâ t res , s emés de points , 
de taches , de l ignes gr is - jaunâtre , g r i s -brun , j au 
nâ t res , roux ou v io le ts . 

Le mâ le c h e r c h e , c o m m e celui de la h o c h e 

q u e u e gr ise , à capt iver sa femelle ; il se gonfle, 

hér isse ses p l u m e s , étale sa queue et voll ige 

ainsi a u t o u r d 'elle. Il n 'y a q u ' u n e n i chée p a r 

an, à la fin de mai ou au c o m m e n c e m e n t de 

j u i n . La femelle couve seu le p e n d a n t treize 

j o u r s . Les pa ren t s t é m o i g n e n t à leur p r o g é n i 

t u r e le plus vif a m o u r ; mais ils la t rahissent 

souvent par leurs cr is d 'angoisse , par la t é m é r i t é 

avec laquel le ils c h e r c h e n t à la défendre . Les 

j e u n e s se c achen t fort ad ro i t emen t dans l ' h e r b e ; 

ils ne t a rden t pas à deveni r aussi agiles que l e u r s 

pa ren t s . T o u t e la famille vit alors réun ie j u s q u ' a u 

m o m e n t du dépa r t . Enfin, pa r u n beau j o u r d 'au

t o m n e , j eu n es et vieux s 'envolent en se d i r igeant 

vers les conLrées mér id iona les . 

A ce m o m e n t , pa r tou t , m ê m e dans les m o n 

tagnes , on voit et on en tend les b e r g e r o n 

ne t tes . Chaque t r oupeau de bé ta i l les re t i en t a u 

près de lui , j u s q u ' a u soir, puis le voyage con t i 

n u e . Cette émigra l ion semble s 'effectuer rap ide

m e n t . D 'après m e s observa t ions , l ' époque de 

l 'arr ivée des b e r g e r o n n e t t e s en Afrique est la 

m ê m e q u e celle de l eu r d é p a r t de l 'A l lemagne ; 

j e les y ai vues encore n o m b r e u s e s au mois de 

m a i , et, à la m ê m e date p r e s q u e , je devais les o b 

server plus tard en N o r w è g e . Beaucoup passent 

l 'hiver en E g y p t e , mais le p lus g rand n o m b r e 

c o n t i n u e n t l eur route j u s q u e dans l ' i n té r i eur de 

l 'Afr ique. L à , p e n d a n t l ' h i v e r , on v o i t c h a q u e t rou

peau , ou m ô m e c h a q u e c h a m e a u , c h a q u e cheval , 

c h a q u e m u l e t , c h a q u e âne , e n t o u r é d 'une bande 

de ces c h a r m a n t s oiseaux ; les l ieux où ces a n i 

m a u x paissent en sont l i t t é ra lement couver t s . Us 

a c c o m p a g n e n t les bœufs du p â t u r a g e à l 'abreu

voir, et c 'est u n spec tac le des plus altrayan'.s que 

de les observer a lors . On les voit voler au mil ieu 

des q u a d r u p è d e s , et , l o r s q u e la n a t u r e du sol le 

leur p e r m e t , cour i r à l eu r s côtés , c o m m e pour 

rivaliser de vitesse avec eux . 

De t e m p s à a u t r e , u n mâ le sepose s u r u n bu i s 

son et lance dans les airs sa pe t i te chanson ; puis, 

il se hâ t e de re jo indre ses co mp ag n o n s qui 

e n t o u r e n t le t r o u p e a u c o m m e ferait u n essaim 

d 'abei l les . 

LABEB.GKB.OiXNETTECITR.ISE— BVDYTES C1TRE0LA-

Die Cilronenstehe. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce , p lus g rande que 

la b e r g e r o n n e t t e j a u n e ou p r i n t a n i è r e , a 19 cenL. 

de long et 29 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e 

sure 10 c e n t . , et la q u e u e 9. Le mâle adul te 

a, en é té , la tête e t la face infér ieure du corps 
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j a u n e - c i t r o n vif; la n u q u e et le h a u t du dos 

n o i r s ; le bas du dos g r i s - a rdo i se ; le c r o u 

pion b r u n - n o i r , les peti tes sus-a la i res gr is-

b r u n , l a r g e m e n t bordées de g r i s - cend ré foncé ; 

les moyennes et les g randes sus-alaires d 'un 

b r u n noir , l a rgemen t bordées en dehors de gris , 

et t e r m i n é e s par une t a che de m ô m e couleur , 

les r émiges p r ima i r e s et secondaires f inement li-

sérées en dehors de b l a n c h â t r e ; les p lumes du 

bras b lanches sur la moi t ié de leurs ba rbes e s -

t e rnes ; les hu i t rectr ices médianes d ' un b r u n 

n o i r ; les deux externes de c h a q u e côté b lan

ches , avec une ligne noi re sur leurs ba rbes in 

ternes ; l'oeil b r u n ; le bec et les pa t tes noirs . 

La remelle est plus pet i te que le m â l e ; elle a 

le front j a u n e , le s o m m e t de la tôle et la n u q u e 

d 'un gris ve rdâ l re , le dos g r i s -cendré , le c rou

pion gr i s -ardoise foncé ; les joues et le ventre 

d 'un j aune moins vif que chez le m â l e ; les bandes 

BHEHM. 

blanches de l'aile p lus é t ro i tes et mo ins ne t t e s . 

Les j e u n e s ont le dos gr i s , le ven t re b l a n c , 

avec une légère te inle j a u n e . 

Distribution géographique. — La b e r g e 

r o n n e t t e c i t r ine , d 'après R a d d e , est rare d a n s la 

Sibér ie occ iden ta le ; mais elle est c o m m u n e p lus 

à l'est, et su r tou t dans les pla ines au delà du lac 

Baïkal et dans la T a u r i d e . Là, cet a u t e u r vit les 

p remie r s a r r ivan ts appara î t r e le 18 avril , et le 30 

du m ô m e mois , les couples s 'é ta ient déjà formés . 

J e r d o n nous apprend qu ' en h iver , elle ar r ive 

aux Indes , et s'y r épand dans t ou t e la c o n t r é e , 

sans être cependan t c o m m u n e nul le p a r t . 

D 'après N o r d m a n n , elle est assez c o m m u n e 

dans la chaîne o u r a l i e n n e , et se m o n t r e que l 

quefois en Cr imée . Eve r smann l 'a a p p o r t é e de 

B o u k h a r a et elle a été tuée à Helgoland . L 'es 

pèce a donc le dro i t de figurer p a r m i les oiseaux 

d ' E u r o p e . 

III — 307 
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Mœurs, habitude!» et régime. La b e r g e r o n 

ne t t e c i t r ine choisi t c o m m e habi ta t les bords 

des lacs, des cours d 'eau, et de préférence les 

m a r a i s , les r izières inondées . 

R a d d e n o u s app rend que les Burjates de la val

lée supé r i eu re de l ' I rkoutsk , sa luen t avec jo ie 

l 'arr ivée de cet te espèce , parce qu ' i ls sont dans 

la c royance que les vaches leur d o n n e r o n t plus 

de lait, p o u r p r é p a r e r le da rasun , boisson fer-

m e n t é e dont ils a i m e n t à s 'enivrer . 

L E S N É M O R I C O L E S — NEMORICOLA. 

Die Waldstelzen, the Wood-Waglails. 

Caractères. — Les némor ico le s se d i s t inguen t 
des aut res molac i l l idés pa r leur do ig t pos té r ieur 
a r m é d 'un ongle cour t , et par la co lora t ion par
t i cu l iè re de leur p l u m a g e . Us forment t rans i t ion 
en t r e les b e r g e r o n n e t t e s et les pipis , sous le rap
por t de leurs ca rac tè res phys iques , auss i bien 
que sous celui de leur genre de vie. 

LE NKMORICOLE INDIEN — NEMORICOLA IJXD1CA. 

Die Gvrtenstelze, the Garden-Wagtail. 

Caractères. — Le némor i co l e ind ien ou des 
j a rd in s , a le dos b r u n - v e r d â t r e ; le ven t re b l a n c -
j a u n â t r e ; la poi t r ine m a r q u é e de deux raies noires 
t ransversa les ; l 'œil s u r m o n t é d ' u n e l igne b lan
c h e ; les ailes noi res , t raversées de deux larges 
bandes b lanches , et d 'une t ro i s i ème à la r ac ine 
des r é m i g e s p r i m a i r e s ; les rec t r i ces m é d i a n e s 
b r u n e s , les suivantes no i râ t res , les ex te rnes blan
ches, avec la base no i re , et u n e b o r d u r e b r u n e 
en dehors ; l 'œil b r u n ; la mand ibu l e supér i eu re 
no i r â t r e , l ' infér ieure b l a n c h â t r e ; les pa t tes d ' u n 
j a u n e clair , t i r an t sur le b l e u - p o u r p r e . Les deux 
sexes n'offrent a u c u n e différence. Cet oiseau a 
17 cent , de long et 28 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile 
pliée mesu re 9 cen t . , et la queue 7 . 

Distribution géographique. Le n é i n o r i -
cole indien se t rouve dans t ou t e s les Indes , à 

Ceylan, en Chine et au J a p o n . Aux Indes , d ' a 

près J e r d o n , il n 'es t c o m m u n nulle p a r t ; il est 

m ê m e r a r e dans le sud et dans le cen t re de cette · 

con t r ée . On le t rouvera i t p lus a b o n d a m m e n t dans 

cer ta ines îles q u e sur le con t inen t . 

Mœurs, habitudes et rigime. — Cet oiseau 

se t ient toujours près des forêts, et ne s ' aventure 
ni le long des fleuves, n i dans les plaines décou
ver tes . 11 s 'é tabli t dans les j a rd ins ombragés , 
dans les p lanta t ions d ' a rb res , le long des rou les 
qui t raversent les forêts. Ord ina i r emen t , il vit 

sol i ta ire ; ce n 'es t qu ' ap rès la saison des a m o u r s 
qu ' i l se m o n t r e par pet i tes familles. 

Il a l ' hab i tude de c h e r c h e r les larves d ' insectes 
dans le fumie r : de là, d 'après L a y a t d , le n o m de 
gomarita, ou d i spe rseur d ' engra i s , qu i lui a été 
d o n n é à Ceylan. 

11 n ' é m i g r e pas , et subi t deux m u e s par an . 

L E S E M C U R E S — EMCURUS. 

Die Schwalbettstelzen, the Swallow-W'igtails. 

Dans les m o n t a g n e s des Indes et de la Malaisie 

hab i t en t des oiseaux d o n t le por t rappe l le celui 

des motac i l l idés . Cer ta ins na tura l i s tes les sépa

ren t c o m p l è t e m e n t de ceux-c i p o u r les p lacer à 

côté des c inc l ides ; mais tou tes les pe r sonnes qui 

on t eu occasion de les observer en vie s 'accor

den t à les r e g a r d e r c o m m e de vér i tables m o t a 

ci l l idés . 

Caractères. — Les én icures sont des oiseaux 

re la t ivement g rands et forts, qui diffèrent des 

motaci l l idés de nos pays par un bec plus robus te , 

des ailes plus cour t e s et plus a r rond ies , à rémi

ges secondai res non p ro longées , des tarses plus 

épais . 

Us ont le bec long , fort, droi t , la rge à sa base , 

à a r ê t e dorsa le sa i l lante , à pointe un peu recour

bée , et p r é c é d é e d 'une légère é c h a n c r u r e ; les 

tarses de l ongueu r m o y e n n e ; les doigts a rmés 

d 'ongles r e cou rbés ; les q u a t r i è m e et c inqu i ème 

rémiges , ou , d ' ap rès T e m m i n c k , la c i n q u i è m e 

et la s ixième, plus longues que les a u t r e s ; la 

q u e u e p ro fondément é c h a n c r é e , les rect r ices mé

dianes ayant à peine le t iers de la l o n g u e u r des 

ex te rnes . 

Distribution géographique. — Les én icures 
a p p a r t i e n n e n t à la faune de l 'Himalaya et des 
m o n t a g n e s des îles de la Malaisie. 

Mœurs, habitudes et régime. — T o u t e s les 
espèces c o n n u e s hab i t en t les m o n t a g n e s , e t elles 

abonden t pa r tou t où elles se t r o u v e n t . On les 

r e n c o n t r e le long de c h a q u e ru i s s eau , , et on 

p e u t ê t re cer ta in d 'en voir auprès de c h a q u e 

cascade . Les én icu res suivent le fil de l ' eau , soit 

qu ' i l s volent , soit qu ' i l s cou ren t , soit qu ' i l s m a r 

c h e n t ; s'ils son t en rayés et chassés , ils r ev ien

n e n t toujours à leur cours d 'eau! Ce n 'es t qu ' a 

près la saison des a m o u r s qu ' i l s se m o n t r e n t en 

socié tés ; t ou t le reste de l ' année , ils vivent soli

taires ou par pa i res . 
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L'ÊNICURE DE LESCHENAULT — ENICURUS 
LE SC H EN AU LTI. 

Der Meninting. 

C a r a c t è r e s . — Berns tc in n o u s a fait conna î t r e 

les m œ u r s d 'une des espèces les p lus r e m a r q u a 

bles de ce genre , du meninting, c o m m e les Malais 

le n o m m e n t , de l ' én icure d e L e s c h e n a u l t o u cou

ronné des au t eu r s [fig. 209). Cet én icu re a le dos , 

les ailes, le cou et la po i t r ine n o i r s ; le s o m m e t 

de la tê te , le bas du dos et le ventre b lancs ; u n e 

bande b l a n c h e t raverse l 'ai le, e t se réun i t à celle 

du côté opposé , pour former une l igne demi-cir

cula i re ; les r é m i g e s sont n o i r â t r e s ; les deux r e c 

t r ices la téra les e n t i è r e m e n t b l a n c h e s , les au t r e s 

noi res , avec l ' ex t rémi té b l a n c h e sur une assez 

g r a n d e é t e n d u e . Le bec est n o i r ; les pat tes sont 

j a u n e s . L 'espèce a de 27 à 30 cen t , de long. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — « Cet oiseau, 

dit Be rns t e in , se t rouve exc lus ivement le long 

des sources et des ru i sseaux des m o n t a g n e s de 

Java , et n 'y est ra re nu l l e pa r t . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — « Son v é r i 

table h a b i t a t est la zone compr i se en t re les al t i 

tudes de 1,600 à 4,000 pieds . On le t rouve au 

près de c h a q u e ru i s seau , s u r t o u t a u p r è s de ceux 

qui sont peu profonds e t don t le lit ou les r i 

ves son t t rès- rocai l leuses . J a m a i s il ne s 'é loi

g n e b e a u c o u p de l ' eau ; mais , en en r e m o n t a n t 

le cou r s , il s 'avance souvent loin dans l ' i n té r i eur 

des forêts v ierges , et l 'on est quelquefois surpr is 

de le r e n c o n t r e r d a n s des endro i t s où j a m a i s on 

ne se sera i t a t t e n d u à le t rouve r . C'est ainsi que 

j ' e n vis un j o u r un a u p r è s d ' une sou ree , su r le 

Pangesango , à u n e h a u t e u r de 10,000 p i e d s ; 

plus t a r d , je n 'en revis p lus , et on se t r o m p e r a i t 

fort si l 'on p r e n a i t u n parei l l'ait p o u r q u e l q u e 

chose d 'hab i tue l ; ce n 'est là q u ' u n e except ion . 

« Pa r sou a m o u r de l 'eau, l ' én icure de L e s c h e -

naul t ressemble à la ca lobate boa ru l e , tandis q u e 

par son p l u m a g e il rappel le à l 'Européen d é 

b a r q u é à Java la h o c h e q u e u e grise . Quand il 

cour t , il por te la q u e u e hor izon ta le ; mais est-il 

exci té , remarque- t - i l q u e l q u e chose de suspec t , 

aussitôt il redresse les p lumes b lanches de sa 

tête et h o c h e la q u e u e d ' une façon tou te par t i 

cu l iè re . Parfois il la relève b r u s q u e m e n t , é ta le 

les rec t r ices en éventai l , la baisse l e n t e m e n t , et 

r e c o m m e n c e le m ê m e manège . 

« Son cri d ' appe l , c o m m e celui de la hoche 

q u e u e , semble expr imer tziwitt, tziwitt. Lor sque 

l 'oiseau est t o u r m e n t é ou quand que lque chose 

le frappe d ' é t o n n e m e n t , il fait e n t e n d r e un cri 

r a u q u e , qu ' on peut r e n d r e par rhaeaet. 

« L 'én icure de L e s c h e n a u l t est un oiseau doux 

e t inoffensif; il laisse l ' h o m m e s 'approcher de 

lui j u squ ' à que lques pas de d i s t a n c e ; et il n e 

fuit pas loin, en cou ran t ou en volant à la façon 

de la b e r g e r o n n e t t e . 

« Il se n o u r r i t d ' insectes et de vers , qu ' i l 

c h e r c h e a u t o u r des p ie r res , sur les p lan tes , tout 

en su ivant le cours de l ' eau ; souvent il les pour

suit j u s q u e dans l 'eau m ê m e . 

« Il cons t ru i t tou jours son nid su r le sol, et 

tou jours t rès-près de l 'eau, parfois m ê m e dans 

son voisinage i m m é d i a t . A moins que l 'o iseau, 

par son i n q u i é t u d e et ses a l lures , n ' en trahisse 

la p ré sence , il est difficile de le t rouve r . Il 

le loge dans u n e dépress ion na ture l le du sol , 

dans u n e fente , dans u n e touffe de m o u s s e , der

r ière des he rbes , de r r i è r e une p ie r re , sous un 

a rb re renversé , mais toujours dans un endro i t 

pa r f a i t emen t caché . Cette dépress ion na tu r e l l e 

t rouvée , l 'oiseau c o m m e n c e à la rempl i r d ' un 

tas de mousses sèches , a u q u e l il fait p r e n d r e 

une forme d e m i - s p h é r i q u e ; il tapisse ensu i te 

l ' in té r ieur de feuilles sèches , et , de préfé rence , 

de celles qui on t été ramol l ies e t putréf iées pa r 

l ' humid i t é , de façon à ce qu' i l n ' en res te p lus 

que le sque le t te des n e r v u r e s . Ces feuilles sont 

molles et flexibles, et fo rment p o u r les œufs u n e 

couche excel lente . Ceux-ci, d o n t le n o m b r e 

n ' excède j a m a i s deux, sont d e forme a l longée , 

renflés et a r rondis d 'un bout , po in tu s de l ' au t re . 

Leur cou leu r fondamenta le est un b lanc m a l , 

t i rant plus ou moins sur le j a u n â t r e ou le ve rdâ-

t r e ; ils sont m a r q u é s de pet i tes taches n o m b r e u 

ses d 'un b r u n clair , t i r an t sur le j a u n e ou sur le 

rouge , et don t les bords se fondent insens ib le

m e n t avec la te inte fondamenta le de la coqui l le . 

Ces t aches forment une c o u r o n n e au gros b o u t 

de l'œuf. Les pa ren t s t é m o i g n e n t beaucoup d e 

tendresse à leur p r o g é n i t u r e ; souvent , l o r squ 'on 

s ' approche t rop près du nid , ils en t r ah i s sen t la 

présence par l eur cri doux , p ro longé , flùté, wuuhd 

auque l fait suite u n cri bref, poussé avec force , 

kae. » 
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LES ACCENTORIDÉS — ACCENTOIiES. 

Die Flûevôyel, the Alpine Arcentors. 

Nous arr ivons à des familles q u e l 'on classe 

dans l 'ordre des chan teu r s , pa r ce s imple molif 

qu 'on ne saurai t les p lacer ai l leurs : telle est 

celle des accen to r idé s . Les oiseaux q u i la c o m 

posent é tabl issent en q u e l q u e sorte u n e transi

t ion en t r e les c h a n t e u r s p r o p r e m e n t di ts et les 

granivores , n o t a m m e n t avec les a l aud idés . 

Caractères. — Les accen tor idés ont le corps 

r o b u s t e ; la tôle a r r o n d i e ; l 'œil m é d i o c r e m e n t 

dilaté ; les ailes assez longues ; la q u e u e de 

m o y e n n e l o n g u e u r ; des tarses épais , r ecouver t s 

en avant par p lus ieurs g randes scutelles ; les 

doigts cour t s et é p a i s ; les ongles t r è s - r ecour -

b é s ; le bec c o n i q u e , a igu , à bords infléchis en 

d e d a n s ; les na r ines l inéa i r e s ; le p lumage l âche , 

formé de p lumes l a rges . Les deux sexes diffèrent 

t rès-peu l 'un de l ' au t re . 

Distribution géographique. — Cette famille 

est peu n o m b r e u s e , et son aire de dispersion peu 

é t e n d u e . Deux espèces s eu l emen t hab i t en t en 

E u r o p e ; une t ro i s ième, qui est or ig inai re de l 'A

sie, y v i en t quelquefois acc iden te l lement . C'est 

dans cet te pa r t i e d u m o n d e q u ' h a b i t e n t le plus 

grand n o m b r e d ' a ccen to r idé s . On les r encon t r e 

géné ra l emen t dans les m o n t a g n e s , j u s q u ' à la 

l imi te des neiges é te rne l les . 

Mœurs, habitudes et régime. — T o u s les 

accen to r idés connus on t su r tou t des h a b i t u d e s 

t e r r e s t r e s ; ils sautent , le corps baissé d 'une fa

çon s ingu l iè re ; ils volent en rasan t la t e r r e ; ils 

se nour r i ssen t d ' insectes , de g ra ines , de baies 

qu' i ls r amassen t sur le sol ou dans les buissons . 

On ne les voit p r e sque j ama i s sur u n a r b r e élevé, 

et ce n 'est qu ' excep t i onne l l emen t q u e le mâ le se 

pose au h a u t d 'un a rbus te p o u r faire e n t e n d r e 

sa voix, ' fous sont de bons oiseaux c h a n t e u r s ; 

que lques -uns m ô m e excel lent sous ce r a p p o r t . 

A l ' en t r ée de l 'hiver , les u n s qu i t t en t les con

t rées sep ten t r iona les pour se d i r iger vers le s u d ; 

les au t res é m i g r e n t des h a u t e u r s vers la p la ine , 

ou passent des versan ts de m o n t a g n e s exposés 

au nord à ceux qui r e g a r d e n t vers le sud. 

Us se r e p r o d u i s e n t de bonne h e u r e , cons t ru i 

sen t assez a r t i s t ement des nids faits de m o u s 

ses et d 'herbes sèches, et p o n d e n t de t rois à six 

œufs verdâ t res . Us ont d e u x couvées par an . 

L E S M O U C H E T S — THARRF1ALEUS. 

Die Braunnellen, the Tarsels. 

Caractères.— L e s m o u c h e t s ont le corpsassez 

a l longé, le bec m i n c e , droi t , po in tu , é c h a n c r é et 

un peu incl iné à la po in te de la m a n d i b u l e supé

r i eu re ; les ailes a r r o n d i e s , n ' a t t e i g n a n t p a s ou at

te ignan t à pe ine le mi l i eu de la q u e u e , subobtu

ses, la q u a t r i è m e r é m i g e dépassan t les a u l r e s ; la 

queue l o n g u e , t r o n q u é e o u é c h a n c r é e ; des tarses 

de la l ongueu r du doigt m é d i a n . 

LE MOUCHET CHANTEUR — T U IRItnjLEUS 
MODULJNS. 

Die Braunnellen, the Tarsel. 

Caractères. — L e m o u c h e t c h a n t e u r , vu lga i re 
m e n t traîne-buisson, a 16 cen t , de long et 23 cen t , 
d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pliée m e s u r e 17 cen t . , et la 
q u e u e 6. La femelle est n o t a b l e m e n t p lus 

] pe t i te . Les indiv idus adul tes ont les épaules et le 
j dos b r u n - r o u x s o m b r e , var ié de taches foncées; 
| la lô te , le cou et la po i t r ine d ' un gris b r u n â t r e 

ou gr i s -a rdo ise , p lus clair en a u t o m n e que dans 
les au t res s a i s o n s ; le ven t re d ' un b r u n fauve, 
avec des taches foncées ; le bas d u dos gr is-
b r u n ; les ba rbes ex te rnes des r é m i g e s d 'un 
b r u n roux , avec u n e ou excep t ionne l l emen t deux 
bandes b l a n c h â t r e s ; la q u e u e d ' un b r u n u n i 
forme ; l 'œil b r u n c l a i r ; le bec b r u n ; les pat tes 
r ougeà t r e s . 

Les j e u n e s on t le dos j aune - roux , t a che t é de 
n o i r â t r e ; le ven t re b l a n c h â t r e sur la l igne mé
diane , r o u x j a u n â t r e sur les côtés , et taché de 
gris noir . 

Distribution géographique. — L ' h a b i t a t 

du m o u c h e t c h a n t e u r s 'é tend du 64" de la t i tude 
no rd , aux P y r é n é e s , a u x Alpes et a u x Balkans . 
On le r e n c o n t r e m ê m e p lus au n o r d , et tous les 
hivers , on cons ta te sa p r é s e n c e dans le midi 
de l ' E u r o p e , dans le nord de l 'Afrique et dans 
l 'ouest de l 'Asie. Il n 'a j a m a i s été observé dans 
l 'est de l 'Asie. 

Mœurs, habitudes et régime. — Le m o u c h e t 

c h a n t e u r arr ive dans l 'A l lemagne cen t ra l e dans 
l a -p remière ou la seconde qu inza ine de m a r s , 
suivant que la saison est plus ou mo ins favora-
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b l e ; il d e m e u r e q u e l q u e t emps dans les ha ies e t 

les buissons , puis se rend dans les forets pour s'y 

r e p r o d u i r e . Il r e c h e r c h e p lus les bois de pins 

e t de sapins q u e ceux d 'au t res essences , e t . p r é 

fère é g a l e m e n t la m o n t a g n e à la p l a ine . 

« Dans tou tes ses a l lu res , di t m o n père , le 

m o u c h e t c h a n t e u r a que lque chose de si par t i 

cu l i e r q u e le conna i s seur ne peu t le m é c o n n a î t r e 

m ô m e de t r è s - lo in . Il s au te su r le sol auss i b ien 

q u ' a u mi l i eu des bu i s sons les p lus épa i s , avec 

u n e agili té admi rab le ; il se glisse à t ravers 

toutes les ouver tures , se m e u t dans les he rbes 

hauLes et sèches , fouille les tas de feuilles, se 

m o n t r e , en u n mo t , leste et adro i t dans tous ses 

m o u v e m e n t s . A le voir cour i r , on dirai t u n e 

souris . Il p rend diverses a t t i tudes : d 'o rd ina i re il 

a le corps ho r i zon ta l , la q u e u e un p e u re levée , 

les tarses fléchis ; d ' au t r e s fois il redresse le 

corps , lève le cou , baisse la q u e u e . Quand on le 

pou r su i t , il s 'envole , v a s e poser sur u n e b r a n c h e 

e t ne qui t te la p lace q u e q u a n d le d a n g e r le 

m e n a c e de t r è s - p r è s . Son vol est r ap ide ; il 

s ' exécute par des b a t t e m e n t s d'ailes préc ip i tés , 

e t il vole en l igne d ro i te . P o u r al ler d 'un buisson 

à l ' au t re , il rase le sol ; ma i s , q u a n d il veut 

q u i t t e r un endro i t , il s'élève h a u t d a n s les a i rs . 

En c h e r c h a n t sa nour r iLure , il est toujours ca

c h é ; il se m o n t r e au con t ra i r e l i b remen t lors 

qu ' i l c h a n t e . Il se pe rche sur la c ime d ' un pin, 

o u à l ' ex t rémi té d 'une b r a n c h e isolée, ma i s ra

r e m e n t à plus de vingt mè t res de t e r r e . Son 

c h a n t se compose de p e u de no tes , fondues 

les unes avec les au t re s ; il n'a r ien de bien 

ag réab le . » 

Son cri d ' appe l est di doui; dit, ou (ri fri ; son 

cri d 'angoise , didu, lancé avec force ; en volant , 

il crie souvent bibibil; son c h a n t se compose 

essen t i e l l ement des syllabes didi dehideh. Tous 

les indiv idus ont le m ê m e chan t ; on ne cons ta te 

q u e de très-faibles var ia t ions individuel les . Le 

m o u c h e t c h a n t e u r n e cr ie guère q u a n d il est 

posé , mais le plus f r é q u e m m e n t quand il vole; 

o n dirai t qu ' i l veu t ainsi invi ter ses c o m p a g n o n s 

à le su ivre . Il se t rouve souvent alors a une telle 

h a u t e u r q u e l 'œil ne peut l 'apercevoir . Quand un 

d a n g e r le m e n a c e , il se laisse t o m b e r p r e s q u e 

ve r t i ca l emen t du h a u t d 'un a rb re sur des b u i s 

sons , dans l ' i n t é r i eu r desquels il d i spara î t . Sa 

t imid i té n ' es t c e p e n d a n t pas bien g r a n d e , il est 

a u con t ra i re confiant, ha rd i , et se laisse a p 

p roche r de t rès-près . 

En é té , le m o u c h e t c h a n t e u r se nour r i t d'in

sectes, su r tou t de pet i ts coléoptères e t de leurs 

larves ; au p r i n t e m p s , il ne m a n g e guè re que de 

peti tes graines, qu ' i l déglut i t sans les b royer 

p réa lab lement . Il avale de pet i tes p ie r res pour 

faciliter sa d iges t ion . 

C'est à la fin d 'avri l q u e l 'espèce en t re en 

a m o u r . Le mâ le , à cet te époque , chan te sans 

cesse ; il comba t et lu t te avec ses r ivaux, et p lus 

lard, il aide la femelle à cons t ru i r e son n id . Ce

lui-ci se t rouve dans u n épais buisson de pins, de 

ronces , et , géné ra l emen t , à une h a u l e u r du sol 

qui varie d 'un d e m i - m è t r e à 1 ̂ , 3 0 . Le fond en 

est formé de que lques br indi l les sèches , sur les

quel les repose u n e couche de mousses ver tes . 

D 'ordinai re , l ' in té r ieur est composé d é c i m e s rou

ges des mousses , ce qui lui d o n n e la m ê m e a p 

pa rence que s'il était tapissé de poils d ' écu reu i l . 

Sous la mousse , on t rouve souvent u n lit de 

l ichens , et parfois, la c o u c h e la p lus i n t e r n e est 

fo rmée de feuilles, d 'herbes sèches , de laine et 

de p l u m e s . La p r e m i è r e couvée a l ieu en mai ; 

la seconde en ju i l l e t : ce l le-c i est de q u a t r e à 

six œufs , celle-là g é n é r a l e m e n t de q u a t r e . Ces 

œufs sont ve r t -b l euâ t r e u n i f o r m e . L s d u r é e de 

l ' incubat ion est de treize à qua torze j o u r s . Il 

est p robab le q u e le mâ le et la femelle couvent 

a l t e rna t i vemen t . Tou jou r s est-i l qu ' i l s a i m e n t 

beaucoup leur p r o g é n i t u r e . Quand un dange r la 

m e n a c e , la femelle a r ecours à la ru se , c o m m e 

le font, en généra l , tous les pet i ts o iseaux. 

Captivité. — Les m o u e h e t s c h a n t e u r s que 

l 'on p r e n d soit à l 'aide de t r appes , soit avec des 

g luaux , s 'habi tuent p r o m p t e m e n t à la capt ivi té , 

et dev iennent t rès -pr ivés . L e u r d o u c e u r , leur 

confiance les r e n d e n t che r s aux a m a t e u r s , quel 

que insignifiant que soit l e u r chan t . 

LE MOUCHET MONTAGNARD — THAIiUHALEUS 
MONTANELEVS. 

Die Berobraunnelle, tlie Mountain- Tarsel. 

C a r a c t è r e s . — Cette espèce a le h a u t de la 

tê te , la l igne naso-ocu la i re , les j oues et la r é 

gion des oreilles d 'un b r u n n o i r ; u n e large 

b a n d e b l a n c - j a u n â l r e au -dessus de l 'œil , enca 

d r a n t d ' un cercle p resque comple t le s o m m e t de 

la tête ; la n u q u e grise ; le dos b run - roux , varié 

de t aches foncées; la gorge et les couver tu res 

in fér ieures de la queue b lanchâ t res ; la gorge et 

la par t ie supé r i eu re de la poi t r ine te in tées de 

j a u n e - r o u x t rès -p rononcé , e t semées de t aches 

no i râ t r e s ; les côtés de la po i t r ine mê lé s de 

j a u n e - r o u x et de b r u n - r o u x ; l 'œil b r u n - j a u n e 

c la i r ; la mand ibu l e supé r i eu re d ' un gris n o i r ; 

l ' infér ieure j a u n â t r e , s u r t o u t à la base ; les 

pat tes d 'un b l anchâ t r e sale. Cet oiseau a de 
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13 à la cent , de l o n g ; l'aile pliée m e s u r e 7 cent , 

et la queue 6 à 7 . 

Distribution géographique. — Le mouc l i e t 

m o n t a g n a r d se t rouve, en S ibé r i e , sur les bords 

de l ' Iéniséi , et à l 'ouest du lacBaïka l . On l ' a enco re 

observé , d 'après T e m m i n c k , en H o n g r i e ; d 'a

près d 'au t res na tura l i s tes , en Italie et en D a l -

mat ie : aussi le compte - t -on p a r m i les oiseaux 

européens . 

Mœurs, habitudes et régime. — Nous ne 

connaissons p re sque r i en de son g e n r e de v i e : 

Madde, qu i en tua un g rand n o m b r e , n ' a pas 

jugé nécessai re de nous faire par t de ses obse r 

vat ions à ce sujet. « Cet o iseau , se borne- t - i l à 

dire, m a n q u e c o m p l è t e m e n t dans les hau t e s 

m o n t a g n e s qu i sont à l 'ouest dë la par t ie q u e 

j ' a i exp lorée . J e ne pus en voir dans le Sajan 

or iental et a u p r è s du lac Baïkal . Lors de ses 

migra l ions , il n 'es t pas rare près du T a r e i - N o r . 

« C'est d e bonne h e u r e , vers le 1G m a r s , q u e 

para issent les p r e m i e r s a r r i v a n t s ; c e p e n d a n t le 

gros des bandes ne vient q u e vers le 17 avri l . En 

a u t o m n e , j e ne vis a u c u n m o u c h e t m o n t a g n a r d ; 

mais p lus tard, a lors q u e dans les mon t s d u Burga 

les b a n d e s de ces oiseaux étaient déjà par t ies , q u e 

l ' A m o u r c o m m e n ç a i t à se couvr i r de glaces , j e 

tuai encore deux mâles , qui se j o u a i e n t dans les 

saules , au bord du fleuve. » 

L E S A C C E P T E U R S — ACCENTOR. 

Die Fiûelerchcn. 

Caractères. — L e s accen teu r s ont le bec fort, 

plus la rge que h a u t à la base , droi t , po in tu et 

l é g è r e m e n t é e h a n c r é et incl iné à l ' ex t r émi té de la 

m a n d i b u l e supé r i eu re ; des ailes a l longées , d é 

passan t le mi l ieu de la q u e u e , suba iguës , la t ro i 

s ième rémige é tan t la plus l o n g u e ; u n e q u e u e 

cour te , t r ès - fa ib lement é c h a n c r é e ; des tarses et 

des doigts épais ; des ongles f o r t e m e n t r ecourbés 

mais mousses ; le p l u m a g e t r è s - fou rn i . 

L'ACCEPTEUR DES ALPES — ACCEXTOK AH'lNUS. 

l)sr Alpenflùevogel. 

Caractères. — L ' a c c e n t e u r d e s Alpes (fig. 210), 
c o n n u sous le nom vulgaire de pégot, r e s sem ble 
b e a u c o u p à l ' a loue t te . Il a le dos d ' u n c e n d r é 
r e m b r u n i , avec des taches al longées b r u n e s ^ ' a b 
d o m e n e t les flancs cendrés et f lammés de r o u x 
vif; la gorge b l a n c h e , à t aches b r u n e s ; les r é 
miges et les rec t r ices d 'un b r u n noir , les de r 
nières avec l ' ext rémité b lanche ; deux bandes 

b lanches à t ravers l 'aile. Le p l u m a g e ne varie 

pas suivant le sexe. 

Les j eu n es sont gris e t t ache tés sur le dos 

de j a u n e roux et de noir , sous le ven t re de j a u n e 

roux , de gris et de n o i r â t r e ; les r émiges sont 

d ' un b r u n no i r , à tiges r o u s s e s ; l 'aile est tra

versée par deux bandes d ' un j a u n e r o u x ; les 

rec t r ices sont b runes et j a u n e - r o u x à la po in t e . 

L'œil est b r u n clair ; le bec j a u n e à la base , noir 

à la poin te ; les pa t t e s sont b r u n â t r e s . 

Cet oiseau a 19 cen t , de long et 32 cent , d 'en

ve rgure ; l 'aile pliée m e s u r e 10 c e n t , e t la 

queue 8. La femelle est u n p e u plus pe t i t e . 

Distribution géographique. — L 'accen teur 

des Alpes hab i t e tou tes les h a u t e s m o n t a g n e s 

du cen t re et du midi de l ' E u r o p e et de l'Asie 

cent ra le . Il est pa r tou t c o m m u n dans la cha îne 

des Alpes, et plus ra re dans les Riesengeb i rge . 

On le t rouve encore dans le sud de la Grande -

Bre t agne . 

Mœurs, habitudes et régime. — C'est sur les 

m o n t a g n e s ne igeuses du sud de l 'Espagne , à u n e 
g r a n d e h a u t e u r , que j e r encon t ra i pour la p r e 
m i è r e fois un oiseau qu i ne m 'é ta i t encore 
c o n n u q u e par mes lec tu res . J e le vis t a n t ô t 
cou r i r sur les r o c h e r s , t an tô t se cache r dans les 
buissons de thym ou de r o m a r i n ; pa r m o m e n t s , 
s 'envoler su r u n bloc de pierres et faire r e t en t i r 
sa joyeuse ch an s o n , ma lg ré la t o u r m e n t e et 
les rafales de ne ige . Cet oiseau capt iva toute 
m o n a t t e n t i o n ; il se m o n t r a i t vif, ga i , a le r t e , 
peu craintif, agile et grac ieux dans tous ses mou
v e m e n t s . Nous en r e n c o n t r â m e s que lques -uns 
j u s q u ' a u x l imites des c h a m p s de ne ige et de 
névé; mais nous en v îmes u n bien p lus g rand 
n o m b r e sur les versants m é r i d i o n a u x , exposés 
au soleil . 

Parfois , il descend j u s q u e dans les val lées , 
quo ique son vrai d o m a i n e soit dans les h au t e s r é 
g ions . Ceux qu i se sont aven tu rés dans les basses 
t e r r e s , r e t o u r n e n t le soir vers la m o n t a g n e . Ils 
se rassemblent pour passer la n u i t sur des r o 
chers escarpés , crevassés ou couver ts ça et là de 
que lques b u i s s o n s ; ils pa r t agen t s o u v e n t l eu r 
d e m e u r e avec les c h o u c a s et les pigeons des ro 
c h e r s . Là, c h a q u e a c c e n t e u r c h e r c h e l ong t emps 
avant d 'avoir t rouvé u n e place convenab le dans 
q u e l q u e fente, sous u n e p ie r re , sous u n e cor
n i c h e . De bon ma t in , t ou t e la bande s 'envole, se 
disperse en peti tes sociétés, a l lant c h a c u n e ex
ploi ter son can ton . 

« L ' a ccen t eu r des Alpes , dit T s c b u d i , se t ient 
de pré fé rence sur les pâ tu rages parsemés de r o 
cher s , en t r e la l imite des ai'bres et celle des nei -
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ges, à u n e al t i tude m o y e n n e de 4 à 6,000 pieds 

au-dessus du niveau de la mer . En hiver, il qu i t t e 

les hau t e s régions , descend dans des rég ions 

plus basses , dans les vallées et j u s q u e dans la 

p l a ine ; il s 'établit m ê m e dans les granges , où il 

se n o u r r i t de g ra ines . Mais, dès q u e la neige 

c o m m e n c e à d ispara î t re , il r e t o u r n e vers ses c h è 

res h a u t e u r s , et de son chan t joyeux et v ib ran t , 

il r an ime le paysage déser t . P lus ieurs fois, au 

mois de janvier , par u n froid de 10° R é a u m u r , 

je l'ai vu dans les Alpes , à 3 ou 4,000 pieds au-

dessus du niveau de la m e r . » 

C'est un s ingul ie r oiseau : t an tô t il est vif et 

gai ; t an tô t , au con t ra i r e , il est lent et paresseux . 

Gloger croit qu ' i l n 'es t gai que tan t qu'i l c h e r c h e 

sa n o u r r i t u r e ; ma i s , qu ' une fois rassasié , il res te 

des h e u r e s en t iè res , i m m o b i l e et s i lenc ieux . J e 

ne puis conf i rmer e n t i è r e m e n t cet te asser t ion ; il 

est vrai q u e j e n 'ai observé l ' accen teur qu ' en 

h iver . Il m a r c h e en saut i l lan t , mais t rès- rapide

m e n t . 11 t ient le corps hor izonta l , la q u e u e re

levée, et un peu au -des sus des ai les. Son vol 

est t r è s - r ap ide et t r ès - fac i l e ; il fo rme une l igne 

ondu lée , à courbes dép r imées q u a n d l 'oiseau a 

à f ranchi r u n g r a n d e space ; mais cela n ' a r r ive 

que r a r e m e n t . D 'o rd ina i re , l ' a ccen teu r rase la sur

face du sol, et ce n 'es t qu ' au p r i n t e m p s , dans la 

saison des a m o u r s , qu ' i l s 'élève en se j o u a n t 

dans les a i rs , et y p lane c o m m e l ' a loue t te . 

Son cri d 'appel est troui, troui; il le l ance soit 

pa r saccades , soit en formant un t r i l le . Son 

chan t se compose de p lus ieurs phrases va r i ées ; 

les notes en sont flûtées, p le ines et c l a i r e s ; il r e s 

semble à celui du m o u c h e t c h a n t e u r e t à celui 

du bouvreu i l vu lga i r e . 

L ' a ccen t eu r des Alpes a des m œ u r s t rès -pa i s i 

bles . Il vit en parfai te h a r m o n i e avec tou tes les 

au t res c r éa tu re s ; il n 'a nulle cra inte de l ' h o m m e , 

et se laisse app roche r de très-près par les be rge r s 

ou par les voyageurs ; il s ' aventure a u p r è s des 

maisons ou des cha le t s . On le voit , c o m m e le 

dit Gloger, t o u r n e r a u t o u r des caravanes de 

tour is tes , sans se laisser t r o u o l e r pa r le brui t 

de leurs paroles ou par leurs m o u v e m e n t s . 

L ' h o m m e est p o u r lui un ê t re c o m p l è t e m e n t 

indifférent; l 'oiseau ne songe qu ' à soi. Il c o u r t 

s i lencieux, l 'œil a t taché au sol ; r ien en lui ne 

frappe la pe rsonne qui n 'est pas hab i tuée à o b 

server les a n i m a u x . 

L ' accen teu r des Alpes se n o u r r i t d ' insec tes , 

d ' a ra ignées , de baies e t de diverses gra ines ; il est 

s u r t o u t t rès-fr iand de gra ines de foin. 11 fouille 

pa r tou t , se glisse dans tous les t rous , tou tes les 

ouver tu res ; il inspecte c h a q u e p i e r r e , chaque 

crevasse, c h a q u e touffe d ' he rbes et t rouve tou

j o u r s de quo i apaiser sa fa im. 

D 'après Sch inz , il n i che de b o n n e h e u r e : il 

é tabl i t son nid dans u n t rou , u n e crevasse , sous 

q u e l q u e saillie r o c h e u s e , dans un buisson de 

roses des Alpes , sous le toi t d ' une c a b a n e en 

p ie r res , mais tou jours de telle façon qu ' i l soit 

couver t pa r le hau t . Ce nid est d e m i - s p h é r i q u e ; 

il a 8 cen t , de p ro fondeur et S cent , de d i a m è t r e . 

E x t é r i e u r e m e n t , il est formé de mousses et de 

b r ins d ' h e r b e s ; i n t é r i e u r e m e n t , il est tapissé de 

mousses très-fines, de la ine, de cr ins de cheval 

ou de poils de vache . Ses œufs , au n o m b r e de 

qua t r e ou c inq , sont a l longés , à coqui l les lisses 

et d 'un ve r t -b l euâ t r e un i fo rme . On ne sait si la 

femelle couve seu le , ou si elle est aidée par 

le m â l e . L ' accen teu r des Alpes a deux couvées 

par an : en lar.'i et en ju i l le t . 

Captivité. — L ' accen teu r des Alpes s 'habi tue 

r a p i d e m e n t à la capt ivi té ; en le so ignant bien 

on peu t le conserver en cage p lus ieurs a n n é e s , 

et a lors , par sa d o u c e u r et ses chan t s , il fait le 

c h a r m e de son maî t re . « Il est s u p é r i e u r à l 'a

loue t te c o m m e oiseau c h a n t e u r , écr i t Gourcy à 

mon p è r e . Son chan t est plus doux et plus 

a g r é a b l e , car il ne r épè te pas aussi souvent la 

m ê m e p h r a s e . Il a p lus i eu r s notes basses , fort 

belles. J 'a i eu que lques individus qui c r ia ien t : 

finie, finie, c o m m e le pinson ; d ' au t res , qu i fai

sa ien t en t end re des phrases ent ières du chan t du 

ross ignol . En été , q u e l q u e s - u n s dép lo ien t en 

c h a n t a n t une a r d e u r ex t r ao rd ina i r e . Ils se font 

su r tou t en tendre le soir, au c répuscu le , ou à la 

l umiè re ; b e a u c o u p ne se ta isent q u ' u n ins tant 

dans le couran t de l ' année . Ils c h a n t e n t j u s q u ' a u 

mo i s de sep tembre , bien après que tous les au

tres oiseaux se sont t u s . Un de mes acccn leu r s 

captifs c h a n t a d ix -sep t mois de sui te , sans s ' in

t e r r o m p r e à l ' époque de la m u e , et souvent , il 

donnai t de la voix avec une telle force qu 'on 

n e pouvai t le ga rde r dans la c h a m b r e . Le pre

m i e r que j e possédai, je le conservai p e n d a n t sept 

ans . » 
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L E S P A R I D É S — PARI. 

Die Meisen, tlie Titmvuses. 

La de rn iè re famille des o iseaux chan t eu r s est 
celle des par idés . Les na tu ra l i s t e s n e sont pas 
tous d ' acco rd sur la place à lui ass igner . Les 
uns en font des passe reaux , les au t re s les p la 
cent à côté des rup ico les , et on ne peuL nier q u e 
les uns c o m m e les au t re s n ' a ien t des a r g u m e n t s 
sér ieux à faire valoi r . P o u r moi , je r ega rde la 
solution de cet te ques l ion c o m m e assez indiffé
r en te . 

C a r a c t è r e s . — Les par idés sont de peti ts o i 
seaux c h a n t e u r s , fort semblab les en t re eux , sous 
le r appor t des carac tè res phys iques , c o m m e sous 
celui des m œ u r s . Us ont le corps r amassé , avec 
les m e m b r e s c o u r t s ; le bec cour t , en t ie r , conico-

convexe ; les nar ines couver tes pa r des soies ou 
des p lumes dir igées en a v a n t ; des tarses et des 
doigts épais ; des ongles , s u r t o u t celui du pouce , 
grands et r ecourbés ; des ailes cour tes et a r r o n 
dies ; la q u e u e de longueur e t de forme var ia 
b l e s . L e u r p lumage est a b o n d a n t ; les p lumes 
en sont l ongues , mol les , et leurs cou leurs sont 
géné ra l emen t vives. 

Distribution géographique. — Cette famille 

est s u r t o u t p ropre au n o r d de l 'ancien m o n d e ; 
que lques espèces seu lement se t rouven t dans l'A
m é r i q u e septent r ionale e l dans les cont rées chau
des de l 'Afrique et de l 'Asie. On n 'en t rouve 

,' a u c u n e dans l 'Amér ique mér id ionale et dans la 
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Nouve l le -Hol lande . Que lques -unes o n t une a i re 

de dispers ion fort é t e n d u e ; mais cel le de la plu

par t est assez r e s t r e in t e . 

l l œ n r a , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Que lques 

na tu ra l i s t e s cons idè ren t les par idés c o m m e oi

seaux m i g r a t e u r s ; p o u r d ' au t res , ils son t s imple-

m e n l e r r a t i q u e s . J e par tage l'avis d e c e s d e r n i e r s ; 

les par idés e n t r e p r e n n e n t bien des voyages r é 

gul iers , à c e r t a i n e s saisons d é t e r m i n é e s ; mais 

ils n e vont pas loin, e t d e m e u r e n t d a n s u n espace 

t r è s - l imi t é . Dans le mid i d e l 'Europe , ils ne 

voyagent plus d u tou t , et m ô m e , dans le no rd , il 

en est b e a u c o u p qu i sont tou t à fait séden ta i res . 

Ils f r équen ten t les bois, les forôts, les vignes . 

P r e s q u e tou tes les espèces ne vivent que su r les 

a rb res ou d a n s les b u i s s o n s ; q u e l q u e s - u n e s se 

t rouven t dans les roseaux. Elles a i m e n t la société , 

et se r éun i s sen t , n o n - s e u l e m e n t e n t r e elles, mais 

enco re avec d ' au t res espèces de leur .ani i l le , ou 

m ê m e de familles é t rangères . 

Les pa r idés ont des m œ u r s fort in téressantes . 

Ils c o m p t e n t pa rmi les o iseaux les plus vifs, les 

plus agi les . On les voit en m o u v e m e n t à tou t in

s tant du j o u r , j a m a i s ils ne p r e n n e n t de r e p o s ; ils 

volent d ' un a r b r e à l ' au t re , et g r i m p e n t le long 

des b r a n c h e s . L e u r vie n 'es t q u ' u n e chasse per 

pé tue l l e . A u t a n t ils sont agiles sur les b r a n c h e s , 

BREHM. 

a u t a n t , à t e r r e , ils sont m a l a d r o i t s ; aussi n 'y res

tent- i ls j a m a i s l o n g t e m p s et remontent - i l s b i en 

vile dans les a rbres ou les a rbus tes : c 'est là , d'ail

l eu r s , qu ' i l s exe rcen t l e u r indus t r i e . Ils s au l en t 

à droi te et à g a u c h e , se s u s p e n d e n t à la face in

férieure des r a m e a u x , y p r e n n e n t t o u t e s sor tes 

dépos i t ions , g r i m p e n t a d m i r a b l e m e n t , se glissent 

à t ravers les fourrés les p lus se r rés , les plus inex

t r icables . Leur vol est b r u y a n t ; il a l ieu pa r l ignes 

ondulées , à c o u r b e s peu é t e n d u e s ; on dira i t que 

l 'oiseau fatigue en l ' exécutant : aussi les par idés 

ne volent- i l s j a m a i s bien loin ; ils se con t en t en t 

de passer d ' u n a rbre à l ' au t re . L e u r voix est un 

léger gazou i l l ement , qu i ressemble au sifflement 

des sour is ; ils la font e n t e n d r e sans cesse. 

L e u r r ég ime est var ié . Beaucoup se nour r i s sen t 

d ' insectes et de gra ines ; la p lupar t , c ependan t , 

sont exc lus ivement insec t ivores , et chassent les 

peti ts insectes , et surLout leurs larves et leurs 

œufs . Actifs c o m m e ils le sont, les par idés ont 

besoin de b e a u c o u p de n o u r r i t u r e , aussi peuven t -

ils ê t r e cons idérés c o m m e les plus grands des

t r u c t e u r s d ' insec tes et c o m m e les mei l leurs 

auxi l ia i res de l ' ag r icu l t eur . Peu d 'o iseaux sont 

capables c o m m e eux d ' i n spec t e r , de fouiller à 

fond un cer ta in d is t r ic t , et d'y t rouve r les insectes 

les mieux cacnés . Yifs, infat igables, doués de sens 
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t r è s -péné t r an t s , r ien n 'est caché p o u r eux , rien 

n'est hors de leurs a t te in tes . Ce sont les plus fi

dèles de tous les gardes des forêts, car ils d e m e u 

rent dans un espace d é t e r m i n é , et sont à l 'œuvre 

toute l ' année . Il serai t difficile de ca lcu ler l 'ut i l i té 

dont ils sont pour nous . Ce ne serai t pas exagérer 

que de dire qu 'une mésange dé t ru i t , en m o y e n n e , 

mille insectes par j o u r . Beaucoup , pa rmi c e u x -

ci, ne causera ien t aux a rb res a u c u n pré judice ; 

mais de la p lupar t des œufs qui sont dévorés par 

les par idés , na î t ra ien t des larves et des insectes 

dont n o u s avons pu appréc ie r quelquefois les 

dégâ ts . T o u t individu in te l l igent devrai t d o n c 

p rendre ces oiseaux sous sa p ro t ec t ion , e t d é p l u s , 

les faciliter dans l ' accompl i s sement de leur œ u 

vre. Non conten t de c o n d a m n e r la chasse qu ' on 

leur fait enco re , il doi t disposer dans la forêt des 

places où ils pu issen t s 'é tabl i r . Il suffit p o u r cela 

de laisser subsis ter que lques vieux a r b r e s , ou de 

p e n d r e aux b ranches des nids artificiels, où ils 

puissent faire leurs pon tes . Le plaisir ba rba re 

que p r e n n e n t ce r ta ines pe r sonnes à tue r des pa

ridés pour les m a n g e r , a d ' au t an t moins d 'excuse 

que la cha i r de ces oiseaux est dé tes table . On 

dé t ru i t ainsi des ê t res dont la vue nous plaî t , 

dont la gaieté nous c h a r m e , et qui — ce qu i est 

bien p lus i m p o r t a n t — nous r e n d e n t des services 

leur vie d u r a n t . Qui peu t mieux q u ' e u x déba r 

rasser nos forêts, nos bois , nos vergers , de t an t 

d ' ennemis nuis ibles? H e u r e u s e m e n t , les par idés 

se mul t ip l i en t t rès - rap idement . Tous on t p r e s q u e 

deux couvées par an, chacune de sept à douze 

œ u f s ; et, à un an , les j e u n e s sont capables de se 

r e p r o d u i r e . La na tu re a donc fait son possible 

p o u r conserver des c réa tures aussi nécessa i res . 

Captivité. — Beaucoup de par idés sont t rès-

diver t issants en capt ivi té . Us s ' hab i tuen t r ap ide 

m e n t à leur sort , mais r a r e m e n t ils s 'appr ivoisent 

à p r o p r e m e n t par ler . On ne peu t les en fe rmer 

avec d ' au t res e s p è c e s ; ils aLlaquent m ê m e des 

oiseaux plus forts qu ' eux , se c r a m p o n n e n t à leur 

dos et les tuent à coups île bec . Us leur ouvren t 

ensui te le c râne et m a n g e n t la cervelle avec a u 

tant de plaisir q u ' u n rapace en me t à dévorer sa 

pro ie . Ce n 'est pas sans motifs qu 'on les a c o m 

parés aux geais : ils en ont l 'activité infat igable, 

mais aussi la c r u a u t é et la soif de sang. 

L E S R O I T E L E T S — IŒGULUS. 

Die Goldhàhnehen. 

Caractère». — Les roi te lets font le passage 
na tu re l des phyl loscopidés aux mésanges p r o 
p r e m e n t d i t e s ; ils r e s semblen t a u t a n t à cel les-

ci qu 'à ceux- là . Us ont le bec droi t , m e n u , a igu, 

u n peu plus large à la base q u e dans le reste de 

son é t e n d u e , à crê te dorsa le é levée, à m a n d i b u l e 

s u p é r i e u r e infléchie et l égè remen t é c h a n c r é e en 

a r r i è re de la poin te ; des tarses élevés ; des doigts 

a r m é s d 'ongles m o y e n n e m e n t longs , t r è s - r ecou r -

b é s ; des ailes cour tes , fo r t ement a r r o n d i e s , lar

ges, ob tuses , les q u a t r i è m e e t c i n q u i è m e rémi

ges dépassan t les a u t r e s ; une queue m o y e n n e , 

un peu é c h a n c r é e ; des nar ines couver tes pa r de 

pet i tes p l u m e s ra ides et décomposées ; que lques 

vibrisses à l 'angle du bec ; les p lumes du s o m m e t 

de la tê te a l longées et v ivement colorées ; u n plu

m a g e abondan t , à p lumes t r è s - d é c o m p o s é e s . 

Distribution géographique. — Ce genre 

c o m p t e des r e p r é s e n t a n t s en E u r o p e , en Asie et 

dans l ' A m é r i q u e du N o r d ; il est p robab le que 

dans le nord-oues t de l 'Asie, on ne t rouve q u e 

les espèces e u r o p é e n n e s , qui s'y sont égarées . 

LE ROITELET IlUri'É — JIEGULUS CMSTJTUS. 

Das safrankôpfige Goldhähnchen, the golden-erested 

Wren. 

Caractère». — Le roi te le t h u p p é (fig. 211) a 

le dos ve r t -de - se r in , le vent re gris clair , la gorge 

d ' un b lanc gr isât re ; le mi l ieu du s o m m e t de 

la tê te d 'un jaune-sa f ran , avec les côtés j a u n e -

d 'or , l imites par une raie n o i r e ; deux b a n d e s 

c la i ies au travers de l ' a i l e ; l 'œil b r u n ; le bec 

n o i r ; les pat tes b run -c l a i r . Cet oiseau a 10 cent , 

de long et 16 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l 'aile pl iée me

su re 5 c e n t i m . , et la q u e u e 4. 

La femelle a des te in tes mo ins pu res , e t le 

j a u n e du mil ieu de la tète plus clair q u e chez le 

mâ le . Les j e u n e s n ' o n t pas la tê te j a u n e . 

Distribution géographique. — Le roi te let 
h u p p é est r é p a n d u p r e s q u e p a r t o u t en E u r o p e . 
11 habi te tou te l 'A l l emagne ; on le r encon t r e en
core plus au nord , et c 'est la seule espèce de ce 
genre qu ' on ai t t rouvée en Scandinavie . Dans 
ses voyages d 'hiver, auxque l s on ne peu t don
ner le n o m de migra t ions , il se m o n t r e en E s p a 
g n e ; il hab i te toute l ' année en Grèce. 

LE ROITELET l'YROCÉl'II.VLE — IlEGULUS 
i'I ItOCEl'Il 4LVS. 

Das eue/köpfige Goldhähnchen, the fîre-aested Wren. 

Caractères. — Le roi telet py rocépha l e ou à 
t r ip le b a n d e a u , diffère du p récéden t par u n e l i
gne b lanche qui passe au-dessus de l 'œi l , et une 
ligne no i re qui passe sur l 'œil . Le s o m m e t de la 
tête est rouge-feu sur le mi l ieu , j aune- feu sur 

I les c ô t é s ; cet te par t ie est e n t o u r é e d 'un cercle 
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noi r plus large q u e celui du roi te le t h u p p é ; sa 

taille es t la m ô m e que celle de l 'espèce p r é c é 

dente ; p e u t - ô t r e m ô m e est-il un peu plus pe t i t . 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — Ce c h a r m a n t 

oiseau , le plus peti t de tous ceux qui vivent en 

E u r o p e , habi te l 'A l l emagne , la F r a n c e , l 'Italie 

et la Grèce ; je l'ai t rouvé en E s p a g n e . 

M i e u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m i - , — Cette es

pèce et la p r écéden t e ont les plus g rands r a p 

por t s , q u a n t aux m œ u r s et aux h a b i t u d e s . On les 

voit souvent exploi tant e n s e m b l e la m ô m e loca

l i té ; elles ont le m ê m e r ég ime , et n i chen t de la 

m ê m e m a n i è r e . Mon père a décr i t l eur gen re de 

vie d ' u n e façon si complè t e , que j e ne saura is 

mieux faire que de lui e m p r u n t e r la p lupar t des 

faits qu ' i l r appo r t e . 

En A l l e m a g n e , le roi te le t h u p p é hab i t e tou te 

l ' année la infime locali té , ou est un oiseau e r 

ran t . Souven t il res te un an ent ie r dans un pet i t 

dis t r ic t de moins d 'une demi- l ieue ca r rée . Au 

mois d 'oc tobre , c e p e n d a n t , on voit b e a u c o u p de 

ces o iseaux arr iver du nord , s 'établir dans les 

j a r d i n s , les forêts, les bu issons . Les uns passent 

l 'hiver chez nous , les au t res con t inuen t leur 

rou te vers le sud, p o u r revenir aux m ê m e s en 

droi ts en mar s e t en avril . 

Le roi telet pyrocépha le ou à tr iple b a n d e a u ne 

passe j a m a i s l 'hiver en Al lemagne , mais b ien 

sous u n ciel p lus c h a u d . Il arr ive chez nous à la 

fin de m a r s ou d a n s les p r e m i e r s j o u r s d 'avr i l , 

p o u r nous qu i t t e r à la fin de sep t embre ou au 

c o m m e n c e m e n t d 'oc tobre . A peine arr ivé , il s 'é

tabl i t dans les haies et les b u i s s o n s ; mais b i en 

tôt il les qu i t t e pour se r e n d r e dans les forêts 

de p ins , où il se fixe. Beaucoup con t inuen t l eur 

rou te vers le n o r d , p e n d a n t q u ' u n g rand n o m b r e 

d e m e u r e n t dans nos pays . Ils voyagent la nui t , 

et passent l a j o u r n ô e à che rche r leur n o u r r i t u r e . 

En é té , ils se t i ennen t p resque tou jours su r des 

arbres élevés, et ne se posent q u e r a r e m e n t 

dans des fourrés ou dans des taillis bas . En sep

t e m b r e , ils pa r t en t . 

Les roi telets h u p p é s pré fè ren t aussi les forêts 

de conifères à celles d ' au t re s e s sences ; ils se 

t i ennen t sur les a rb res et dans les bu i s sons ; il 

n 'es t m ê m e pas ra re d 'en voir à te r re , ci La p r é 

dilect ion q u e ces oiseaux m o n t r e n t pour les co

nifères est fort r e m a r q u a b l e , dit N a u m a n n . 

Lorsqu ' en a u t o m n e ou en hiver, une compagn ie 

de roi te lets arr ive dans un j a r d i n , où ne se t rouve 

q u ' u n seul p in ou q u ' u n seul sapin , on peu t ê t re 

sûr qu ' i l s s'y r e n d r o n t aussi tôt , et qu ' i ls d e m e u 

re ron t là plus l ong temps q u ' à un au t r e endro i t 

où ne se t rouve a u c u n de ces a rbres . » 

L 'hab i t a t des roi te le ts en hiver , l ' é tendue de 

leurs voyages var ien t suivant la t e m p é r a t u r e . Si 

l 'hiver est beau , sec, sans être t rop froid, ils se 

t i ennen t sur les conifères é levés; s i , au con t ra i r e , 

le t emps est p luvieux , s'il v e n t e , si le froid est 

t rès - r igoureux , ils descenden t dans les buissons 

ou m ê m e su r le sol . En hiver, ils hab i t en t tou

j o u r s la par t ie de la forêt qui est exposée aux 

rayons du soleil . 

Les m œ u r s des roi te lets p r é sen t en t plus d 'une 

pa r t i cu la r i t é cu r i euse . Us sont à d e m i chan

teurs , à demi m é s a n g e s . Ils n e sont j a m a i s en 

repos . Le roi le le l h u p p é saule con t inue l l ement 

de b r a n c h e en b r a n c h e , ne s 'a r rê tant q u ' u n in

s tant p o u r p rendre u n insec te . I l se t ient le corps 

ho r i zon t a l , les pa t tes fléchies, les p l u m e s écar

tées . Parfois , il se p e n d à la face infér ieure d 'une 

b r a n c h e , plus r a r e m e n t , c ependan t , que ne le 

font les mésanges . Son vol est léger et s i lencieux. 

II a un ins t inct de sociabil i té e x t r a o r d i n a i r e m e n t 

déve loppé . Hors la saison des a m o u r s , il est ex

cess ivement r a r e de t rouver u n roi te let h u p p é 

s e u l ; d 'o rd ina i re , il est en c o m p a g n i e , soit de 

ses semblab les , soit d ' au t res o iseaux. Mon père 

l'a vu su r tou t avec des mésanges h u p p é e s , ou des 

mésanges pet i tes cha rbonn iè re s , p lus r a r e m e n t 

avec des sil telles, des g r i m p e r e a u x , des mésanges 

b leues ou de grandes m é s a n g e s cha rbonn iè r e s . 

Le cri d 'appel est si si ou tzit ; les i n d i 

vidus des deux sexes le font en t endre lors

qu ' i ls sont couchés . L e u r chan t n 'es t pas désa 

gréable , il c o m m e n c e par si si; il p résen te 

des var ia t ions sur deux notes , de tons différents, 

et se t e rmine par un final h a r m o n i e u x . Les 

vieux oiseaux c h a n t e n t au p r in t emps et eu é té , 

les j eu n es en août , s e p t e m b r e e t oc tobre , m ê m e 

en pleine pé r iode de m u e . P a r les b eau x j o u r s 

d 'h iver , le chan t du roi te le t h u p p é fait u n e im

pression dél ic ieuse . Souvent , en a u t o m n e , du 

c o m m e n c e m e n t de s e p t e m b r e à la fin de novem

bre , cet oiseau p r e n d une h a b i t u d e tou te p a r t i 

c u l i è r e ; il c o m m e n c e pa r cr ier « si, il se r e 

t o u r n e et bat des ailes. A ce cr i , d ' au t res arr i 

vent , exécu ten t les m ê m e s m o u v e m e n t s , et on 

les voit alors se poursu ivre en j o u a n t . E n m ê m e 

t e m p s , ils hér i ssen t l eur h u p p e . Il en est ainsi 

lors de l ' accoup lement , quand le mâle p rovoque 

sa femelle. Souvent deux mâles se r e n c o n t r e n t , 

c h e r c h a n t tous deux à plaire à u n e m ê m e fe

mel le , et se l ivrent alors de violents c o m b a t s . 

Le roi te let py rocépha le est encore plus agi le , 

p lus r e m u a n t que son congénère ; en ou t r e , il est 

moins sociable que lui . Tand i s qu 'on ne r encon t r e 

celui-ci qu ' en bandes plus ou moins n o m b r e u s e s , 
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on voit toujours celui-là seul , ou avec sa femelle. 

En a u t o m n e su r tou t , on ne r e n c o n t r e guôre q u e 

des coup le s ; tue t-on l 'un des conjo in t s , l ' au t r e 

pousse des cris plaint ifs , et ne peu t de long temps 

se déc ider à qu i t t e r la p lace . Son cri d 'appel dif

fère aussi de celui de l 'espèce p r écéden t e ; les 

syllabes si si si sont l ancées avec plus de force et 

sur un tout a u t r e ton, de telle sor te q u ' a u cri 

seul , une personne qui a l 'oreille e x e r c é e peu t 

r e c o n n a î t r e l 'espèce. Le chan t des deux roi te lets 

offre des différences e n c o r e plus cons idérables . 

C o m m e j e l'ai déjà di t , ce lui du roi te let h u p p é 

a deux no tes p r inc ipa les , et se t e r m i n e pa r un 

finale h a r m o n i e u x ; dans celui d u roi te let py-

rocépha le les si si se c o n t i n u e n t sur u n m ê m e 

t o n , et il n 'y a pas de finale : ce c h a n t para i t 

d o n c p lus bref, plus s imple . Parfois , le mâle 

fait en t end re que lques no tes , qu i r appe l l en t 

celles de la m é s a n g e h u p p é e . Au p r i n t e m p s et 

au mi l ieu de l 'é té , le roi te let py rocépha l e chan t e 

s o u v e n t ; mais en a u t o m n e , il ne le fait que t r è s -

r a r e m e n t . 

A l ' époque des a m o u r s , le ro i te le t pyrocé

phale se m o n t r e on ne peu t p lus g r ac i eux . Le 

mâle hér i sse la h u p p e qu i lui forme une cou

ronne hr i l lant des plus vives c o u l e u r s ; il crie sans 

cesse ; les ailes un peu éca r tées du corps , il sau te 

au tou r de sa femel le en p r e n a n t les pos tu res les 

plus s ingul ières , et l 'agace j u s q u ' à ce qu 'enfin 

elle se r e n d e à ses dés i r s . 

Les roi telets se nour r i s sen t d ' insec tes et de 

pet i tes g ra ines . En é té , ils m a n g e n t p r inc ipa l e 

m e n t des insectes et des cheni l les de pet i te taille ; 

en hiver , des œufs et des larves . Us les p r e n n e n t 

sur les b r anches , en t r e les feuilles ou les aiguil

les des s ap in s ; souven t on les voit vole ter , guet

tan t u n e proie ; parfois ils a t t r a p e n t u n insec te 

au vol. 

Les roi te le ts ont deux couvées par an : l 'une 

en ma i , l ' au t re en ju i l le t . Leurs nids sont diffi

ciles à t rouver . Us sont à l ' ex t r émi té d 'une lon 

gue b r a n c h e d 'un p in ou d 'un sapin, cachés au 

mil ieu des r a m e a u x et des aigui l les , et sol ide

m e n t a t t achés à des br indi l les qu i fo rment la 

c h a r p e n t e du nid , et qui en pe rcen t m ô m e sou

vent le fond. Us sont sphé r iques , à parois épais

ses ; l eu r d iamèt re ex t é r i eu r est de 9 à H cen t . , 

l eur d i am è t r e in t é r i eu r de -4 cent . ; l eur profon

d e u r de S à 7 cent . La femelle cons t ru i t seule 

son n i d ; le mâ le l ' a c c o m p a g n e , mais sans l 'ai

de r ; c 'est souvent en vol t igeant qu 'e l l e en t re lace 

les r a m e a u x avec b e a u c o u p d 'adresse , et comble 

les vides qu i sont res tés en t re eux . La p r e m i è r e 

couche est formée de mousses et de l ichens 

m a i n t e n u s en p lace avec des toiles d ' a ra ignées 

ou de cheni l l es , que l 'o iseau a t t a c h e so l idement 

aux br indi l les qu i m a i n t i e n n e n t sa c o n s t r u c t i o n . 

Quelquefois, q u e l q u e s poils de chevreu i l font 

saillie à la surface. L ' in t é r i eu r est tapissé de 

p l u m e s , s u r t o u t de p lumes de p igeons , q u i , au 

h a u t du n id , sont tou tes d i r igées de dehor s en 

dedans , et o b s t r u e n t u n e par t ie de l ' ouve r tu re . 

Mon pè re a t rouvé d e u x nids de ro i te le t py rocé 

pha le , à la surface desque l s sail laient des poils 

de chevreui l et d ' é cu reu i l . L ' i n t é r i eu r était t a 

pissé de poils de chevreu i l : dans l 'un d ' eux , à 
ces poils é ta ien t mê lées des p l u m e s , et ces d e r 

nières o c c u p a i e n t seules le h a u t du nid et en 

b o u ch a i en t p resque c o m p l è t e m e n t l ' en t r ée . La 

p r e m i è r e couvée est de hu i t à dix œufs , la se 

conde de six à neuf. Ceux-ci sont t r è s -pe t i t s , 

d 'un gris j a u n â t r e ou c o u l e u r de cha i r pâle , et 

semés de points gris , ser rés su r tou t vers le gros 

b o u t ; q u e l q u e s - u n s sont veinés ou m a r b r é s . Us 

sont excess ivement fragiles, et il faut les m a n i e r 

avec é n o r m é m e n t de p récau t ions p o u r ne pas les 

écraser en t r e les do ig t s . Les deux paren t s n o u r 

r issent l eur p rogén i tu r e au pr ix de mil le p e i 

n e s ; ca r ils ne lu i d o n n e n t que des insectes 

t rès-pel i ts ou des œ u f s d ' i n s e c t e s . L e s j e u n e s sont 

dans le nid serrés les uns con t r e les a u t r e s , et à 

m e s u r e qu ' i l s g rand i s sen t , il faut que les pa ren t s 

é largissent leur d e m e u r e , p o u r qu ' i l s pu issen t 

tous s'y loger . Une pare i l le famille ne res te pas 

l ong temps r é u n i e ; le père et la m è r e ne t a r d e n t 

pas à qu i t t e r leurs pet i ts , p o u r élever u n e se 

c o n d e couvée, ou p o u r e r r e r en compagn ie 

d ' au t re s familles. 

C a p t i v i t é . — Il est r a r e de voir des roi te le ts 

en capt ivi té . Us sont t rop dél icats et il est t r ès -

difiicile de les h a b i t u e r à un nouveau r é g i m e . 

« Il faut, lo r squ 'on les p r e n d , les teni r avec p ré 

cau t ion , dit N a u m a n n , si l 'on ne veu t pas les 

étouffer dans ses doig ts . La m o i n d r e blessure à 

la pa t te ou à u n e au t re par t ie du corps leur d e 

vient p r o m p t e m e n t mor te l l e . Beaucoup s 'appr i 

voisent lo r squ 'on les laisse l i b r e m e n t voler dans 

la c h a m b r e ; mais la p l u p a r t se f rappent la lôte 

con t re le plafond ou con t r e les fenêtres et se 

t u e n t . Si l 'un d 'eux para î t t r i s te , il faut i m m é 

d i a t emen t lui r e n d r e la l iber té , a u t r e m e n t il p é 

r i ra i t r a p i d e m e n t . L ' i so lement leur est funeste. 

L 'expér ience a d é m o n t r é q u e q u a n d ils sont à 

p lus i eu r s , ils s 'apprivoisent mieux q u e quand ils 

sont seuls. Us vivent en t re eux en t r è s - b o n n e 

h a r m o n i e ; ils s ' endorment , sur le m ê m e per 

choi r , serrés les u n s con t re les aut res . Une fois 

hab i t ué s à l eur sort , ils dev iennen t assez' privés 
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p o u r m a n g e r dans la main de leur m a l l r e , et on 

p e u t alors les conserver que lques années . Sou

vent , j ' e n ai vu dans les c h a m b r e s des paysans ; 

j ' e n ai eu moi -môme, et toujours j ' a i é té s tupéfai t 

de leur vorac i té . En que lques j o u r s , ils avaient 

mangé toutes les m o u c h e s qui se t rouva ien t dans 

l ' a p p a r t e m e n t , et j ' a i r e m a r q u é q u e souvent 

l 'excès de n o u r r i t u r e qu ' i ls p rena ien t ainsi l eur 

était fatal. Ils a t t r apen t les m o u c h e s au vol , t rès-

a d r o i t e m e n t , et il est ra re qu' i ls les m a n q u e n t . 

Leur œsophage est assez large p o u r leur per 

me t t r e d 'avalpr faci lement m ê m e de grosses 

m o u c h e s . » On leur donne d 'abord des œufs de 

fourmis , puis des m o u c h e s à demi mor t e s , plus 

tard la pâtée des rossignols, à laquel le on a eu le 

soin de mêle r que lques vers à far ine. Ils a i m e n t 

le chènevis et les graines de pavot concassées ; 

les au t re s gra ines , le colza par exemple , n e leur 

conv iennen t pa s . Dans ces de rn i e r s t e m p s , on a 

conseil lé de leur donne r des c o n c o m b r e s fine

m e n t hachés et mêlés à la pâtée des ross ignols . 

LE ROITELET SATLIAPE — HEGULUS SATRAPA. 

Der Satrap, the Sa.trap. 

Caractères. — Le s a t r a p e , q u ' o n n o m m e 

aussi roitelet tricolore, appa r t i en t encore à ce 

g e n r e . Il se sera i t , d i t -on , m o n t r é quelquefois 

en E u r o p e . Il a le dos d 'un cendré b r u n â t r e ; le 

ven t re d 'un blanc gr isâ t re , la poiLrine nuancée 

de j a u n e b r u n â t r e ; l 'œil e n t o u r é d ' u n e bande 

grisâLre ; les côtés de la tête ornés d ' une b a n d e 

n o i r e , b o r d é e en dedans d 'un j a u n e s u p e r b e ; le 

s o m m e t de la tète pa rcouru pa r u n e b a n d e assez 

large d 'un rouge de f eu ; les r émiges et les c o u 

ve r tu res supér i eu res de l'aile de cou leu r som

b r e , les p remiè res bordées en dehor s , les secon

des t e r m i n é e s par du j a u n e ve rdâ t r e ; l 'œil b r u n ; 

le bec no i r ; les pa t tes d 'un j a u n e b r u n â l r e . Cet 

oiseau a 11 cent , de long et 19 cen t , d 'enver

g u r e . 

Distribution géographique. — Le sa t rape 

est p ropre à l 'Amér ique s ep t en t r i ona l e . A u d u -

bon l'a observé au L a b r a d o r . D 'après le m ê m e 

na tura l i s t e , il est c o m m u n à T e r r e - N e u v e . Aux 

Éta t s -Unis , on le t rouve dans les j a r d i n s et dans 

les p lan ta t ions . 

Mœurs, habitudes et régime. — « Ses m o u 

vements , dit Audubon , sont on n e peu t p lus vifs 

e t grac ieux. C o m m e la m é s a n g e , il se suspend 

souvent à l 'extrémité des b r a n c h e s ou des feuil

les, ou se t ient en voletant à leur niveau . Il a t 

t r ape au vol les petits i n sec t e s ; il les prend sur 

les feui l les ; il ret i re les larves des fentes de 

Pecoree d e s a r b r e s . En hiver , i l ne fait p a s en

t end re son c h a n t ; de t e m p s à a u t r e , i l s e con 

tente de pousser un faible cr i : tkrib. Le 23 j a n 

vier, nous v îmes , m o n ami B a c h m a n n e t m o i , 

un grand n o m b r e de c e s o i seaux, occupés à 

c h e r c h e r l e u r n o u r r i t u r e , dans une f o r ê t a u x 
environs de Char les ton . Us n ' é ta ien t n u l l e m e n t 

t i m i d e s ; ils n o u s laissaient app roche r j u s q u ' à 

quelques pas , sans manifes ter la m o i n d r e dé

fiance. Nous en t u â m e s p lu s i eu r s , e spéran t t rou

ver p a r m i eux un roi te let pyrocépba le : ce fut 

en va in . » 

L E S RÉMIZ — ¿EGIT11ALÜS. 

Die Beutelmeisen. 

Caractères. — Les rémiz ou mésanges à bourse, 

c o m m e on les a quelquefois n o m m é e s , re l ien t 

les mésanges p r o p r e m e n t di tes aux ro i te le t s . 

Elles on t le bec m i n c e , en t i e r , p o i n t u , taillé en 

a l ê n e ; les ailes cou r t e s , subob tuses ; les t ro i 

s ième , q u a t r i è m e et c i n q u i è m e r émiges é t an t 

égales et les p lus l o n g u e s ; une q u e u e d e lon

gueur m o y e n n e , assez la rge , fa ib lement échan -

c r é e ; le pouce long , r o b u s t e , pou rvu d ' u n ongle 

très-gros et t r è s - c o u r b é ; le p l u m a g e l âche . Le 

mâle a des cou leu r s un peu plus vives q u e l a 

femel le ; et les j e u n e s on t u n e r o b e très-différente 

de celle de l eurs pa ren t s . 

LA REMIZ PENDULINE— JEGITHALUS PEi\DULIItUS. 

Die Beulelmeise, die Remis. 

Caractères. — La rémiz pendu l ine , vu lga i r e 

m e n t : mésange de Lithuanie (Pl . XIX), a le dos 

roux-gr i sâ t re , la tê te e t la n u q u e d 'un gris cen

dré , le ventre b l a n c h â t r e ; la poi t r ine n u a n c é e de 

rose ; u n e l igne noi re du bec à la rég ion a u r i 
cula i re , en passan t sur l 'œi l ; les r émiges et les 

rec t r ices no i r â t r e s , bo rdées de b l a n c roussât re ; 

l'oeil b r u n , le bec d ' u n no i r plus ou moins foncé, 

à t r a n c h a n t s b l a n c h â t r e s ; les pa i tes noi res ou 

no i r â t r e s . 

La femelle a des cou leu r s plus t e r n e s ; elle a 

moins de noir au front et sur les côtés de l a 

t ê t e . 

Les j e u n e s n ' o n t pas de l igne noi re pa r t an t du 

f ron t ; ils ont le dos gr is - roux, le ventre j a u n e -

roussâ l re . 

L 'espèce a de 11 à 12 cen t , de long et de 

16 à 18 cen t , d ' e n v e r g u r e ; l ' a i l e pliée m e s u r e 

6 cen t . , et l a q u e u e 8. 

Distribution géographique. — Ce C h a r m a n t 
oiseau hab i t e l ' e s t de l 'Eu rope et une grande 
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par t ie de l 'Asie. Il est t r è s - r a r e en Al l emagne , 

bien qu 'on l'y ait observé p lus ieurs fois e t 

qu 'on y ait t rouvé son n id . Il se t i en t dans les 

mara i s de la Po logne , de la Galicie, de la R u s 

sie, de la H o n g r i e , du midi de la F r a n c e , de la 

Grèce et de l'Asie cen t ra le , j u s q u e dans la S ibé

rie or ien ta le . On ne le r encon t r e que dans les 

roseaux ou les saussaies e t j ama i s dans les fo

rê t s . 

l l œ u r i , h a b i t u d e » e t r é g i m e . — P a r sa Vi

vaci té , son agil i té, sa ha rd iesse , la rémiz p e n d u -

line se fait b ien r e c o n n a î t r e c o m m e a p p a r t e n a n t 

à la famille qui nous occupe . El le a les m o u v e 

ments et le cri de ses c o n g é n è r e s ; elle g r i m p e ad

m i r a b l e m e n t le long des roseaux, au mil ieu d e s 

que ls elle se t ient so igneusemen t cachée , et fait 

en t endre p r e s q u e sans i n t e r rup t ion son cri r e 

ten t i ssan t : tzitt. Elle explore sans re lâche tous les 

coins et les reco ins de son d o m a i n e . Son vol est 

rap ide , ma i s saccadé , e t elle évite, a u t a n t qu 'e l le 

le peu t , de franchir de g rands espaces d é c o u v e r t s . 

El le se n o u r r i t d ' insecles , de l eurs larves et de 

leurs œufs. En hiver, elle se conten te de m a n g e r 

des gra ines de roseaux et d ' au t res p lan tes m a r é 

cageuses . 

La rémiz pendu l ine émigre- t -e l le ou ne fait-elle 

q u ' e r r e r ? La ques t ion n 'es t pas t r a n c h é e e n c o r e . 

Elle arr ive assez r égu l i è r emen t , tous les ans à la 

m ê m e époque , aux l ieux où elle n i c h e , p o u r les 

qu i t t e r en sep t embre ou en oc tob re . E l l e se m o n 

t r e a lors dans ce r ta ins pays si tués au delà de 

son aire de dispersion p r o p r e m e n t dite : c 'est 

ainsi q u ' o n la voit aux bords de p lus i eu r s lacs 

d u n o r d ou de l 'est de l 'AUemagn 

Le m o d e de r ep roduc t i on de ce pa r idé mér i t e 

de n o u s a r r ê t e r . C'est de tous les oiseaux de nos 

cont rées celui qu i cons t ru i t son nid avec le plus 

d ' a r t . Ce nid n 'es t fixé que par son ex t r émi t é 

supé r i eu re , et , c o m m e celui des t i sser ins , il es t 

su spendu g é n é r a l e m e n t au -des sus de l 'eau. Ba l -

d a m u s en a d o n n é u n e descr ip t ion t r è s -exac te . 

« P e n d a n t sept semaines , di t - i l , j ' a i pu o b s e r 

ver cet te espèce p r e s q u e tous les j o u r s , a lors 

qu 'e l le étai t occupée à cons t ru i re son n id , et 

j ' a i eu dans m e s mains plus de t ren te de ses 

nids . Celte observat ion est d ' a u t a n t p lus in té res

san te , que l 'oiseau est t rès-confiant et ne se 

gêne pas p o u r c o n t i n u e r son œuvre en p ré sence 

m ê m e de l ' h o m m e . J 'a i pu ainsi suivre tou te la 

m a r c h e de son t ravai l , voir le nid dans t ou t e s 

les pér iodes de sa cons t ruc t i on . J e n'ai t rouvé 

de nids que dans les mara is et aux ex t rémi tés 

des b ranches des saules. J ama i s je n 'ai vu de n id 

placé i m m é d i a t e m e n t au-dessus de la surface de 

l 'eau, ni t e l l emen t avancé au mil ieu des ro 

seaux qu ' i l en fût c o m p l è t e m e n t c a c h é . Bien au 

con t r a i r e , ces nids é ta ient tous en d e h o r s des 

fourrés de roseaux, d 'o rd ina i re vers l eur l i s ière , 

au -dessus de l 'eau, et é t a ien t à u n e h a u l e u r de 

douze à qu inze pieds du sol. Il n 'y en avai t que 

d e u x qu i en fussent à hui t ou dix p i e d s , t r è s -

peu à vingt ou t ren te p i e d s ; un se t rouva i t à la 

c ime d ' un saule t rès-é levé . 

(i Le mâ le et la femelle déplo ien t u n e g r a n d e 

a r d e u r à cons t ru i re l eu r n id , e t c e p e n d a n t on a de 

la peine à c o m p r e n d r e c o m m e n t i l s a c h è v e n t u n e 

œuvre parei l le en moins de quinze j o u r s . T o u s 

les individus n e son t pas aussi adro i t s les uns 

que les a u t r e s ; c e p e n d a n t les nids les plus gros

s i è r emen t cons t ru i t s sont ceux qui da ten t d 'une 

époque de Tannée déjà avancée , a lors q u e l 'oi

seau a déjà vu p lus ieurs de ses nids détruiLs par 

les pies. Dans ces cas , la femelle pond dans un 

nid à peine fait à moi t ié , et elle con t i nue à y 

travail ler j u s q u ' à ce qu 'e l le se m e t t e à couver . 

J ' a i t rouvé deux nids parei ls , qui renfermaient 

des œ u f s . La rémiz pendu l ine travail le à ses 

cons t ruc t i ons au mois d 'avril , p a r conséquen t 

avant l ' époque où les roseaux sont déjà g r a n d s ; 

ce n 'es t guè re , cependan t , qu 'en ju in ou ju i l le t 

q u e l'on t rouve b e a u c o u p de n ids . 

« La rémiz pendu l ine c o m m e n c e par faire 

choix d 'un r a m e a u mince , pendan t , p résen tan t 

une ou p lus ieurs bifurcat ions à peu de d is tance 

de son poin t d 'o r ig ine ; elle l ' en tou re de la ine , 

plus r a r e m e n t de poils de chèvre , de l o u p , de 

chien, ou de filaments d ' éco rces . E n t r e les b ran

ches de la b i furca t ion , elle fixe les paro i s l a t é ra 

les du n id , les lisse ju squ ' à ce qu 'e l les dépassent 

assez ces b ranches p o u r qu 'el le puisse les rat ta

cher pa r en bas Tune à l ' au t re , et former ainsi un 

p lancher aplat i . Ce nid, ainsi é b a u c h é , ressemble 

à un pan ie r à bords pla ts : c 'est ce que Ton a d é 

cri t j u squ ' à présent c o m m e le nid de pla isance J u 

mâle . Les paro is ex té r ieures sont ensu i t e sol idi

fiées. L 'oiseau se sert à cet effet du duvet des 

peupl ie rs ou des saules, qu ' i l agg lu t ine au 

moyen de sa salive, et qu' i l fixe avec des fila

men t s d'écoi 'ce, de la laine et des po i l s . Le nid 

présen te alors la forme d ' un p a n i e r à fond a r 

rondi . A ce m o m e n t , l 'oiseau c o m m e n c e à cons

t ru i r e une pet i te ouve r tu r e la té ra le c i rcu la i re . 

Cette ouve r tu re n 'es t c e p e n d a n t pas la seule : le 

nid en a deux ; l 'une est m u n i e d ' un coulo i r , de 

un à trois pouces de l o n g ; l ' au t re reste ouver te . 

Une des ouver tu res est fermée plus tard ; j ' a i vu 

c e p e n d a n t un nid où cet te ouver tu re n 'avai t pas 

été bouchée . Enfin, la rémiz pendu l ine dépose au 
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fond de son nid une couche d 'environ un pouce 

d 'épaisseur de duvet végétal , et la cons t ruc t ion 

est t e rminée . » 

Le nid, lorsqu ' i l est achevé , r ep résen te u n e 

bourse de 16 à 22 cent , de h a u t , et de 11 à 

14 cent , de d iamè t re , sur les côtés de laquel le se 

trouve une ouver ture r e s semblan t assez au gou

lot d 'une boutei l le , et placée tan tô t ho r i zon ta l e 

men t , t an tô t ob l iquement en bas. On n e p e u t 

confondre ce nid avec celui d ' aucun au t re oiseau ; 

aussi , savons-nous , en toute sû re t é , que ce t t e e s 

pèce a plusieurs fois n iché en A l l e m a g n e ; on a 

trouvé dans divers endro i t s des nids a b a n d o n n é s 

lors de la coupe des roseaux. 

On comprend q u ' u n e parei l le cons t ruc t ion ait 

a t t i ré l ' a t t en t ion . Les Mongels , au dire de Radde , 

a t t r i b u e n t à ces nids des p ropr i é t é s t h é r a p e u t i 

ques mervei l leuses . 

« P o u r g u é r i r la Fièvre i n t e r m i t t e n t e , r appor t e 

ce na tu ra l i s t e , on fait resp i re r la fumée que dé

gage u n m o r c e a u d 'un de ces nids que l 'on b rû le . 

Un nid ramol l i dans l 'eau c h a u d e guér i t les r h u 

m a t i s m e s : il suffit de l ' app l ique r sur la par t ie 

dou lou reuse . Les Mongols c ro ien t que quand u n 

nid a deux ouve r tu re s , c'est que le mâle et la 

femelle n'y vivent po in t en p a i x ; que q u a n d il 

n 'y en a q u ' u n e , c 'est que le mâle s'y t ient en 

sentinel le p e n d a n t q u e la femelle couve. » 

B a l d a m u s ne trouva j amais plus de sept œufs 

ou de sept peti ts dans u n m ê m e n id . La coqui l le 

des œufs est excess ivement m i n c e , e t n'a pas 

d 'éclat ; sa cou leu r est d 'un b lanc de ne ige , t i r an t 

sur le rouge pâle, t a n t que l 'œuf n 'a pas été vidé 

de son c o n t e n u . D'après u n na tu ra l i s t e , le mâ le 

et la femelle couvent a l t e rna t ivemen t ; tous deux 

élèvent leurs pe t i t s , leur d o n n e n t à mange r des 

cheni l les et des insectes , su r tou t des m o u c h e s . 

Captivité.— «J ' a i eu p e n d a n t l ong temps , di t 

B a l d a m u s , qua torze j eunes rémiz , et je les ai 

nour r i e s de fromage doux, mêlé à des cœur s de 

poules hachés m e n u . Elles en mangea ien t sans 

r épugnance ; elles é ta ient t rès -douces , t r è s -p r i 

vées ; elles avaient toujours f a im; elles sor ta ient 

de leur nid et volaient vers moi dès q u e je ren t ra i s 

dans la c h a m b r e , après une cour te absence . Quel

q u e s - u n e s pé r i ren t , ma lg ré tous mes s o i n s ; il 

n 'es t c ependan t pas douteux que l 'on ne puisse 

conserver ces c h a r m a n t s oiseaux en capt iv i té . » 

(i Au mois de jui l le t , dit le comte Gourcy, je 

reçus une j e u n e rémiz pendu l inc , pr ise dans son 

nid, et je la nour r i s parfa i tement avec de la pâtée 

de rossignol , mêlée d'oeufs de fourmis. Elle c h a n 

tai t et avait plusieurs notes gazoui l lan tes , ies 

unes t rès-agréables , les au t r e s un peu d issonan

tes. Son cri ressemble à celui de la mésange 

b l e u e . E l l e a e n ou t r e unsi f f lement pe rçan t , l en t , 

p ro longé , t r è s -désag réab le . C o m m e les au t res 

par idés , elle fait en t endre p r e s q u e tou t le j o u r un 

cri faible et plaintif. Lorsqu ' e l l e a peur , elle cr ie : 

tzitzilzi, en ouvran t l a r g e m e n t le bec . Ses al lures 

sont comiques , su r tou t lo r sque , saisissant avec sa 

pa t t e c o m m e avec u n e ma in , un gros m o r c e a u 

de n o u r r i t u r e , elle le por te à son bec et le m a n g e . 

Elle p rend d 'o rd ina i re ses a l iments avec l 'un de 

ses doigts an t é r i eu r s , le talon reposan t sur le per

c h o i r ; p lus r a r e m e n t , elle app l i que sa pat te sur 

u n gros m o r c e a u , le fixe avec son doigt p o s t é 

r ieur c o n t r e le pe rcho i r et le déch i r e à coups de 

bec . Elle se t i en t p e r c h é e , le corps droi t , tou jours 

prê te à s 'é lancer . Elle a ime à g r i m p e r aux b a r 

r eaux de sa cage et de son p e r c h o i r , se s u s p e n d 

la tête en bas , travail le avec son b e c , se relève, 

s 'abaisse, et con t i nue ce m a n è g e pendan t des 

h e u r e s en t iè res . T o u t cela s ' accompl i t avec u n e 

t rès -g rande facilité et aussi a i s émen t q u e sur le 

sol. » 

L E S P A N U R E S — PANURUS. 

Die Rohrmeisen, tiie Alursh-Titmouses. 

C a r a c t è r e s . —• Les panures , qu 'on appel le 

aussi mésanges des roseaux, on t le corps al longé, 

la q u e u e longue , for tement c o n i q u e ; les ailes 

moyennes , obtuses , les q u a t r i è m e et c i n q u i è m e 

rémiges dépassan t les a u t r e s ; le bec cour t , à a r ê t e 

convexe, r ecourbé à la pointe ; le p l u m a g e lisse 

et ser ré , et de cou leu r var iable suivant l 'âge et 

le sexe. 

LA PAJIl'HE A MOUSTACHE -— PJiSUKVS BlÂRXICUS 

Die Rartmtise, the beaided Titmouse. 

C a r a c t è r e s . — La p a n u r e à mous t ache ou à 

ba rbe (Pl . XIX) a le dos b r u n - c a n n e l l e c la i r ; le 

s o m m e t de la tête d 'un bleu c e n d r é ; le ven t re 

rose p â l e ; la gorge b l a n c h â t r e ; la face s u p é 

r ieure de la q u e u e d 'un noir v e l o u t é ; les ailes 

m a r q u é e s d ' une bande t ransversa le b l a n c h e , 

b o r d é e de noir i n t é r i e u r e m e n t ; au-dessous de la 

l igne naso -ocu la i r e , se t rouve u n e longue mous

tache no i re . 

La femelle a des cou l eu r s plus t e rnes q u e le 

m â l e ; elle a le dos plus clair , s e m é d e po in t s 

plus foncés ; la m o u s t a c h e n 'es t q u ' i n d i q u é e , e t 

elle est b l anche au lieu d 'ê t re n o i r e ; enfin les 

couver tu res infér ieures de la q u e u e sont d 'un 

jaune- roux clair. 

Les jeunes on t le dos foncé, p re sque noi r ; 
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l 'œil b r u n ; le bec d 'un .beau j a u n e ; les pâ l ies 
no i res . 

Cel oiseau a de 16 à 18 cent , de long et de 
19 à 21 cen t , d ' envergure ; l 'aile pliée m e s u r e 
7 cen t . , et la q u e u e 9. 

D i s t r i b u t i o n g e o f r r o . p h i q . U B . — La p a n u r e à 

m o u s t a c h e hab i t e le n o r d - e s t de l 'Eu rope , la 
Hol lande , la Grande -Bre tagne , le sud de la H o n 
gr ie , l ' I tal ie , la Grèce et u n e g rande par t ie de 
l'Asie cen t r a l e . Les vastes fourrés de roseaux 
fo rm en t son hab i t a t : son exis tence est liée à la 
p ré sence de ces p lan tes . En Hol lande , elle de 
vient plus r a r e d ' année en a n n é e , à m e s u r e que 
ces fourrés sont déf r ichés . 

M œ u r s , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — E l l e vit p a r 

couples ou pa r pet i tes familles, et se t i en t ca
c h é e . Son act ivi té , sa vivaci té , sa gaie té ,sa h a r 
diesse sont t r è s - g r a n d e s ; elle se m e u t avec la 
plus g r a n d e agil i té au mil ieu des roseaux , et 
vole fac i lement . Son cri d ' appe l est tzit tzat, et 
elle fait en t end re un c h a n t t rès- ins igniGant , un 
gazoui l l ement a u q u e l sont mêlées que lques 
no tes r a u q u e s et saccadées . Son r é g i m e est le 
m ê m e q u e celui de la r é m i z pendu l ine . 

Son nid est établi au mi l i eu des roseaux , et 
t r è s - a r t i s t e m e n l c o n s t r u i t ; il ressemble à celui 
des rémiz , ma i s il est p lus g rand . Les parois 
en sont épaisses et fo rmées de libres co r l i c a l e sde 
diverses p lan tes a q u a t i q u e s , de b r in s d ' he rbes , 
de duve t , de cha tons de sau le , de peupl ie r , e tc . 
Sa forme est celle d 'un ovoïde t rès-a l longé. Les 
œufs sont d 'un b lanc p u r ou d 'un b lanc rougeà -
t r e , m a r q u é s de points et de ra ies rouges assez 
é p a r s . 

C a p t i v i t é . — La b e a u t é , les m œ u r s a t t r ayan tes 
d e cet te espèce font qu ' on la voit souvent en 
cage , et une paire a t te in t enco re un prix assez 
élevé. On n e peu t conserver u n indiv idu seul ; 
il m e u r t d ' ennu i . La m o r t de l ' un a m è n e sûre
m e n t celle de l ' au t r e . Mais, m ê m e quand on 
possède un couple , il faut lui p r o d i g u e r ries soins 
si l 'on veut le conserver que lques a n n é e s . On 
n o u r r i t les panures avec de la pâ tée de rossi
gnol , à laquelle on a joute des s e m e n c e s de pavot 
ou de g r a i n e s de roseaux . 

« Ces oiseaux on t l 'un p o u r l ' au t re une 
g r a n d e t endresse , di t le c o m t e Gourcy . Le mâle 
et la femelle sont tou jours pe rchés l 'un à côlé 
de l ' au t r e , et lorsqu ' i l s s ' e n d o r m e n t , l 'un d 'eux, 
le mâle d ' o rd ina i r e , r ecouvre sa c o m p a g n e de son 
aile. Us se b e c q u e t t e n t , se ne t to ien t sans ces se ; 
la femelle saute- t -e l le seule en bas de son per 
choi r , le mâle l 'appel le avec colère , à en j u g e r 
par l ' in tonat ion qu ' i l donne à sa voix. 

« Ces par idés se ba ignen t souvent , et toujours 
l 'un après l ' au t re . Le mâ le sor t de l ' eau , la 
femelle y e n t r e , p o u r y ê t re de nouveau r empla 
cée par le m â l e . Lorsque les p a n u r e s sau ten t , 
elles font e n t e n d r e un brui t qu ' on ne peu t mieux 
c o m p a r e r q u ' à celui d 'une b roue t t e d'enfanL non 
graissée. Elles c r ien t , en ou t re , tsc/tin tschinx en 
y me t t an t assez de force . » 

On a réussi à faire se r e p r o d u i r e en cage les 
p a n u r e s à m o u s t a c h e , et l 'on a ainsi pu observer 
leurs hab i t udes pendan t la saison des a m o u r s . 
Elles sont alors plus a i m a n t e s encore que de cou
t u m e ; e l lescausenl ensemble con t inue l l emen t , et 
font en t endre un gazou i l l emen t ou u n cr i d ' a p 
pel tou t par t icu l ie r . Dès q u e le mâ le le pousse , 
la femelle a c c o u r t ; elle caresse son c o m p a g n o n 
en lu i g ra t t an t avec son bec la gorge et la n u 
que ; celui-ci, c o m m e le fait le faisan, les yeux 
à d e m i fermés, la tê te p e n c h é e , la q u e u e é ta lée , 
se dresse sur u n e pa t t e et fait en t end re u n e 
sor te de r o u c o u l e m e n t fort s ingul ie r . 

L E S O R I T E S — ORITES. 

Die Sdiwanzmeis^n, the long-tailed Tttmouses. 

C a r a c t è r e s . — Les o r i t e s , appelées aussi 
mésanges à longue queue, on t le corps cour t , r a 
massé ; la q u e u e t r è s - l ongue , c o n i q u e , un peu 
éebanc rée ; les ailes m o y e n n e s , obtuses , les q u a 
t r i è m e et c i n q u i è m e r émiges é tan t les plus 
l o n g u e s ; le bec t rès -cour t , b o m b é et po in tu ; les 
pat tes faibles. Le p l u m a g e est t r è s - d é c o m p o s é . 
Les deux sexes po r t en t la m ê m e livrée ; elle ne 
varie que t r è s - p e u suivant l 'âge. 

L'OIUTE A. LONGUE QUEUE — ORITES CAVDATVS. 

Die Sdnvanzmeise, tlie long-lailed Titmouse. 

C a r a c t è r e s . — L ' o r i t e à l o n g u e queue[fig .212) 
a le mi l i eu d u dos n o i r , la tê te b l a n c h e , le ven t r e 
d ' un b l a n c roussâ t re , les ailes no i r e s ; les r é 
miges secondai res l a r g e m e n t bordées de b lanc ; 
les rec t r ices no i res , les trois ex ternes de c h a q u e 
côlé m a r q u é e s de taches b l a n c h e s ; l 'œil b r u n 
foncé; le bord de la paup iè re d ' u n rouge clair ; 
le bec et les pa t tes no i rs . Celle espèce a 16 cen t , 
de long et 21 cent , d ' enve rgu re ; l 'aile pliée m e 
sure 7 cen t . , et la q u e u e 10. 

Les j eunes ont les côtés de la tè te , le dos e t les 
ailes d 'un no i r m a t , le s o m m e t de la tê te et le 
vent re b lanchâ t res , le bord des paupières d ' un 
j a u n e vif. 

D i s t r i b u t i o n g é o g r a p h i q u e . — L'or i te à 

longue queue ne s 'avance pas loin dans le sud ; 
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elle est déjà t rès - ra re en Espagne et en Grèce. 
D 'après Krupe r , elle se r e p r o d u i t encore dans 
les forêts de la Roumôl i e et de l 'Aca rnan ie ; 
d ' après mes propres observat ions , on ne la t rouve 
q u ' a c c i d e n t e l l e m e n t en E s p a g n e . P a r c o n t r e , 
elle r e m o n t e hau t vers le nord et habi te touLe 
l'Asie cen t ra le . Dans nos c o n t r é e s , elle e r r e avec 
une cer ta ine régula r i té au p r i n t e m p s et en au
t o m n e ; mais un grand n o m b r e r e s t en t en Alle
m a g n e , m ê m e pa r les hivers les p lus r igoureux . 

Mu-l ira , h a b i t u d e s e t r é g i m e . — Il semble 

q u e cet te espèce préfère aux forêLs de conifères 

celles où d o m i n e n t d 'aut res e s sences ; elle a ime 

s u r t o u t les vergers et les c a m p a g n e s pa r semées 

de b e a u c o u p d ' a rb res . 

Elle est r e m u a n t e , agile, act ive, c o m m e les 

au t r e s par idés , mais p lus douce , p lus paisible, 

moins cruel le q u e les espèces dont il nous res te 

à faire l 'h is to i re . L ' h o m m e ne lui inspire au-

BREHM. 

cune m é f i a n c e ; p a r con t re , elle a u n e frayeur 
inc royab le des o iseaux de pro ie . Son cri de 
c o n t e n t e m e n t est : sit; son cr i d ' appe l : ti ti, u n 
peu sifflant ; son cri d 'aver t i ssement est pe rçan t : 
tzirtri ei lerr. Le m â l e fait e n t e n d r e un c h a n t 
assez faible. 

« L 'or i te à longue q u e u e , dit Gerbe, est peu t -
ê t re l ' espère la plus sociable de tous les pa r idés . 
Se voit-elle isolée, on l ' en tend incon t inen t se dé
s e s p é r e r a i nous pouvons ainsi d i r e . El le , d ' o rd i 
naire siactive p o u r s e s b e s o i n s , oublie m ê m e alors 
de c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e . Ce n 'es t p lus dans le 
mi l i eu ou le bas des a rb res qu 'e l l e se p o s e ; elle 
ne visite p lus les b r a n c h e s , j u s q u ' a u d e r n i e r r a 
m e a u , p o u r y découvr i r l ' insecte qui s'y cache : 
c 'est su r la c ime qu 'e l le se p e r c h e alors ; et , de 
là, poussan t de h a u t s cris d ' appe l , elle para i t at
t e n d r e q u ' o n lui r é p o n d e . Si r ien ne lui i n d i q u e 
la p résence de ses c o m p a g n e s dans le voisi-
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nage , elle va se p e r c h e r sur un a r b r e p lus élevé, 

p o u r y r e c o m m e n c e r ses cris . Enfin cet te agita

t ion ne cesse q u e lorsqu 'e l le a r e t rouvé la pet i te 

t r oupe don t elle faisait par t ie , ou u n e au t r e dans 

laquelle elle c o m p t e r a déso rma i s . 

« Lorsqu 'on d é m o n t e d 'un c o u p de fusil u n e 

ori te à longue q u e u e , il arr ive quelquefois que 

l 'oiseau, s'il ne peu t plus voler, a cependan t 

assez d 'énergie p o u r rester fo r t ement a c c r o 

ché par les pieds à l 'arbre sur leque l ou l'a 

t i ré . Ainsi s u s p e n d u e , elle pousse des cr is plain

tifs qui a t t i r en t a u t o u r d'elle les ind iv idus don t 

se compose la bande à laquel le elle appa r t i en t . 

Ceux-ci vol t igent avec agi ta t ion a u t o u r de l eu r 

c o m p a g n o n blessé, s'en a p p r o c h e n t et para issent 

s'efforcer de l 'a t t i rer à eux par des cris pa r t i cu 

liers. On peu t dans ces c i r cons tances t u e r ces 

oiseaux l 'un après l ' au t re , j u s q u ' a u de rn ie r , sans 

que les coups de fusil pu issen t les d é t e r m i n e r 

à s 'éloigner. » 

L 'o r i t e à longue q u e u e se n o u r r i t exclusive

m e n t d ' insectes , s u r t o u t de pet i tes espèces : elle 

est t rop faible p o u r s ' a t t aquer aux g randes . 

L 'or i te à longue q u e u e cons t ru i t é g a l e m e n t 

son nid avec b e a u c o u p d ' a r t . Ce n id diffère de 

celui des espèces p récéden te s , en ce qu' i l est 

sou tenu par la base et non s u s p e n d u ; il es t for

m é d 'au t res m a t é r i a u x , mais il n 'es t pas mo ins 

é légant que celui de la rémiz p e n d u l i n e . Il 

a la forme d 'un g rand ovoïde, et présente u n e 

ouve r tu r e vers le hau t d ' u n e des faces l a té ra les . 

Sa h a u t e u r est d ' env i ron 19 cen t . , et son dia

m è t r e t ransversa l de 1 1 . Les paro is ex ternes 

sont faites de mousses , r e t e n u e s a u moyen de 

toiles d ' a ra ignées , et r ecouver tes de l i chens , 

d 'enveloppes de chrysal ides , d 'écorce de b o u 

l e a u ; l ' in té r ieur est tapissé de p l u m e s , de laine 

et de poi ls . L 'oiseau cboisi t toujours p o u r c o n s 

t ru i r e son nid les mousses et les l i chens qu i 

croissent sur l 'arbre où il est é tab l i , et il d ispose 

tou jours ces ma té r i aux de m a n i è r e à ce qu ' i l s 

a ient le m ê m e aspect q u e celui qu ' i l s offrent su r 

l 'écorce ; ce qui fait q u e ce nid a avec ce qui 

l ' en toure une ressemblance si é t o n n a n t e , qu ' i l 

é chappe parfois aux r ega rds les plus exercés . 

L 'or i te à longue queue ne t rouve pas tou jours 

fac i lement les ma té r i aux qu i lui sont nécessa i 

res ; aussi emploie- t -e l le souven t p o u r faire un 

second nid ceux qui lui ont servi à cons t ru i re le 

p r e m i e r . Cette cons t ruc t ion exige deux et que l 

quefois m ê m e trois s emaines , b ien q u e le mâ le 

et la femelle y travaillent avec u n e égale a r d e u r . 

Le mâle aide la p lupar t du t emps sa femelle à 

t ranspor te r les m a t é r i a u x nécessa i res . 

Au milieu ou à la fin d 'avri l , la p r emiè re couvée 

est complè te : elle est t r è s - n o m b r e u s e . L 'or i te à 

longue queue p o n d d e neuf à douze œufs, que lque-

f o i s c e n o m b r e s ' é l è v e à qu inze . C e u x - c i s o n t t r è s -

petits, à coqui l le t r ès -mince , b lancs et s emés 

de points d 'un roux - f e r rug ineux clair . P lus ieurs 

femelles n ' on t q u e des œufs en t i è r emen t b lancs . 

Après t re ize j o u r s d ' i ncuba t ion l 'éclosion a lieu 

et à ce m o m e n t c o m m e n c e pour les pa ren t s u n e 

pér iode de travail incessant ; ca r il n 'es t pas aisé 

d 'élever une t roupe aussi n o m b r e u s e . La femelle, 

en couvan t , p r e n d u n e pos ture fort s ingul iè re . 

A l 'étroit c o m m e elle est dans son n id , sa longue 

queue la gône c o n s i d é r a b l e m e n t , et elle ne peut 

couver q u ' e n la rep l ian t de côté . C'est ce qu 'e l l e 

fait : l e s r ec t r i ce s se r e c o u r b e n t et conservent cetle 

disposit ion pendan t tou te la d u r é e de l ' i ncuba

t i on . Les j eunes , e u x a u s s i , o n t p e i n e à t en i r dans 

le n id . T a n t qu ' i l s sont pet i ts , ils le p e u v e n t en 

c o r e ; mais une fois qu ' i l s on t acqu is u n e ce r ta ine 

taille, t 'espace est t rop étroi t p o u r les c o n t e n i r ; 

ils g r i m p e n t les u n s sur les a u t r e s ; c h a q u e i n 

dividu travaille de son côté à se faire u n e p l ace ; 

dans les efforts qu ' i l s font, les parois d u nid sont 

d i s t endues , mises à j o u r , déch i rées m ê m e , et 

lorsque le fond d u n id est t r o u é , il est cur ieux 

de voir tous les j e u n e s engage r dans la b r è c h e 

leur longue q u e u e g ê n a n t e . 

C a p t i v i t é . — Les or i tes à longue q u e u e sont 

des oiseaux t rès -agréables en capt ivi té . Elles 

r é c l amen t beaucoup de so ins , et b e a u c o u p pé 

r i ssent dans les p remie r s t e m p s ; mais après 

que lques j ou r s d 'esclavage et lorsqu 'e l les se sont 

hab i tuées à leur nouveau r é g i m e , on peu t les 

garder p e n d a n t des années . 

« De tous les pa r idés , di t le comte Gourcy , 

c 'est l 'ori te à longue q u e u e qu i s 'apprivoise le 

m i e u x . J ' en ai eu deux , un mâle et u n e femelle 

dans u n e m ê m e cage ; car une paire résiste mieux 

à la capt ivi té q u ' u n seul ind iv idu , et c h a r m e da

vantage " ' amateur par ses a l lures a m o u r e u s e s . 

nEl les f o r m e n t toujours ser rées l 'une con t re 

l ' au t re , l 'une couvran t sa c o m p a g n e de ses ailes. 

On dirai t a lors une balle de p l u m e s , de laquel le 

sor tent deux longues queues . Souven t , une se 

suspend à la face in fé r i eu re du perchoi r , e t dans 

cel te posit ion d o n n e à m a n g e r a celle qui est au-

dessus . Quand elles j o u e n t , elles font e n t e n d r e 

un cri d 'appel assez t e n d r e , tzick tzick. Quand il 

p leu t l o n g t e m p s , elles poussent u n cri dépla isant 

et assez difficile à déc r i re . L e u r cri o rd ina i re , tzi, 
tzi, tzi, est fort et pe rçan t , et r end souvent ces oi

seaux désagréab les à conserver dans un a p p a r t e 

men t . Le mâle fait en tendre un chant insigni-
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[ L E L O P H O P H A N E H U P P E . 

fiant, mais qui n 'es t pas sans q u e l q u e c h a r m e . 

J e possède d e p u i s six ans u n e pa i re de ces oi

seaux. » 

L E S L O P H O P H A N E S —• LOPHOPHANES 

Die Baubenmeisen, the crested Tiimouses. 

C a r a c t è r e s . — Les lophophanes ont le h e c 

assez allongé ; mais ce qui les caractér ise su r tou t , 

c 'est q u e les p lumes d u s o m m e t de la tô te sont 

pro longées en forme de h u p p e . 

LE LOPIIOl'HANE HUPPE — LOPHOPHANES 
CUISTATL'S. 

Die Hau.benm.eise, the crested Titrnouse. 

Caractères. — Le lophophane h u p p é , que 

b e a u c o u p de na tura l i s tes conservent p a r m i les 

vraies mésanges , sous le nom de mésange huppée, 
a le dos b r u n - r o u g e â t r e ou fauve-sour i s ; le 

vent re g r i s - b l a n c h â t r e ; les p l u m e s de la h u p p e 

minces , g r adue l l emen t plus longues les unes 

que les au t res , r ecourbées en avant , no i res , avec 

les tiges b lanches ; les joues b lanches ; u n e bande 

no i re sur l 'œi l , se r ecourban t en faucille, en se 

d i r igeant en bas , puis en avan t ; la gorge no i re ; 

u n e bande transversale noire sur la n u q u e ; l 'œil 

b r u n ; le bec noir , à t r a n c h a n t s c la i r s ; les pat tes 

d ' un bleu clair sale. Cette mésange a 14 cen t , de 

longueu r et 22 cent , d ' envergure . La femelle 

e s t u n peu plus pet i te . 

Les j eunes diffèrent^des vieux par leur h u p p e 

p lus pe t i t e et les couleurs moins net tes de la t ê t e . 
Distribution géographique. — Le lopho-

p h a n e h u p p é hab i te l 'Europe cen t r a l e et le 

nord-oues t de l 'Asie. Il n 'es t rare dans a u c u n e 

de nos forêts de conifères, et on ne le t rouve pas 

dans les forêts composées exc lus ivement d 'a r 

bres d ' au t res essences. 

Mœurs, habitudes et régime. — C'est un 0 1 -

seau qu i vit séden ta i re dans le m ê m e can lon , ou 

qui ne le qui t te q u e p o u r que lques semaines , en 

a u t o m n e et au p r i n t e m p s . « Dans leurs voyages, 

d i t N a u m a n n , les lophophanes f ranchissent avec 

une cer ta ine cra inte les bois et les vergers qu i sé

paren t deux forêts de conifères ; ce n 'es t q u e dans 

celles-ci qu' i ls se r e t rouven t en sûre té . Ils se h â t e n t 

encore p lus quand ils ont à t raverser des c h a m p s 

et des espaces c o m p l è t e m e n t dégarn i s d ' a rb res . 

Souven t u n e b a n d e s 'établit dans un pet i t bou 

q u e t isolé d e p ins ou de sapins , y res te tout 

l 'hiver, le p a r c o u r a n t chaque j o u r . Au p r in 

t e m p s , la b a n d e se di r ige vers les grandes forêts 

p o u r y n i c h e r . » 
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Le lophophane h u p p é vit ind i f fé remment sur 

tous les points dans les forêts de conifères ; on le 

r e n c o n t r e dans les taill is c o m m e dans les fu

taies; souvent m ê m e on le voit à la surface du 

sol. E n hiver , il se jo in t aux mésanges et aux 

roi te lets h u p p é s , de m a n i è r e à former des ban

des t r è s - n o m b r e u s e s , auxque l l es se m ê l e n t que l 

quefois des sit telles et des g r i m p e r e a u x . 

Les al lures des l o p h o p h a n e s r e s semb len t t o u t 

à fait à celles des au t re s pa r idés . Us en on t la 

gaie té , la mobi l i té , la vivaci té , la hard iesse , le 

courage , le goût que re l l eu r . L e u r babil est 

un sifflement qu i p e u t se r e n d r e pa r sitt et taeh 
taet; l eur cri d 'appel est tzick glùrrr ongûrrr; 

leur c h a n t n'a pas de carac tè re . E n chantant,_ le 

mâle p rend les pos tures les plus diverses; il se 

tou rne de côté et d ' au t r e , hér isse sa h u p p e , la 

rabat ; il c h e r c h e , en u n mot , pa r tou tes sor tes 

de pos tures et de gestes à se r e n d r e a i m a b l e . 

Le nid du l o p h o p h a n e h u p p é se t rouve t o u 

jou r s dans le c reux d ' un t r o n c d ' a rb re , d o n t 

l ' ouve r tu re est t rès -é t ro i te ; souvent cet oiseau 

s 'établi t dans la d e m e u r e a b a n d o n n é e par une 

pie ou u n écu reu i l . L ' ex té r ieur est formé de 

mousses et de l i c h e n s ; l ' i n té r i eur est tapissé de 

poils de chevreui l , de vache , de la ine , de duve t . 

Chaque couvée est de h u i t à dix œufs , d 'un 

blanc de neige , semés de poin ts r o u g e â t r e s ; les 

d e u x n a r e n t s les couvent a l t e rna t ivemen t p e n 

dant t re ize j o u r s . Les j e u n e s sont nour r i s de 

peti tes cheni l les ; e t , après qu ' i l s on t pris l eur 

essor, ils r es ten t enco re que lque t e m p s sous la 

condu i t e de leurs p a r e n t s ; mais b ien tô t ceux-c i 

les a b a n d o n n e n t p o u r u n e nouvel le couvée . 

Le l ophophane h u p p é est u n des oiseaux les 

plus utiles de nos forê ts ; il se nour r i t p r inc ipa 

lement d 'œufs et de larves d ' insectes de s t ruc 

teurs , et ne m a n g e p r e s q u e pas de g ra ines . De

puis le mat in j u s q u ' a u soir , assez t a rd , il est oc

cupé à c h e r c h e r sa n o u r r i t u r e , et Ton a cons ta té 

qu'i l é ta i t s u r t o u t friand des œufs de papi l lons 

les plus nuis ibles . Ce n 'es t q u ' e n h iver qu ' i l est 

con t ra in t de m a n g e r des g r a i n e s ; ma i s t an t qu ' i l 

peu t t rouver des insec tes , il déda igne toute au t r e 

n o u r r i t u r e . 

Les lophophanes h u p p é s ont p o u r ennemis 

tous les peti ts ca rnass i e r s et les r o n g e u r s g r i m 

peurs . Us r e d o u t e n t à l ' ex t r ême les pet i t s r a -

paces d iurnes , qui en font pér i r u n .bon n o m b r e . 

Les rongeu r s , n o t a m m e n t les écureu i l s , t u e n t 

beaucoup de j e u n e s ; mais les lophophanes do i 

vent encore ê t r e exposés à bien d 'au t res dan 

gers ; on ne c o m p r e n d r a i t pas sans cela c o m m e n t 

leur n o m b r e n 'es t pas plus c o n s i d é r a b l e . L ' h o m m e 
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doit mieux les p r o l é g e r e t l eur fourni r l e smoyens 

de se mulLiplier. 

Captivité. — Le lophophane h u p p é , à cause 

de son r é g i m e p re sque exc lus ivement insec t i 

vore , est plus difficile que les au t res par idés à 

ga rde r en captivi té . Il exige les soins les plus at

tentifs, et souvent m ê m e ces soins deviennent 

inu t i l e s . P o u r le conserver , il faut, les p remie r s 

j o u r s , lui d o n n e r des larves de fourmis en a b o n 

dance ; plus ta rd , on mélange ces larves à du chè -

nevis concassé . Ce qu i réussi t le m i e u x , c'est de 

p rend re une famille en t i è re , pa ren t s e tpe l i t s . L ' a 

m o u r pa te rne l déc ide alors ceux-là à se c o n l e n -

t e r de la n o u r r i t u r e q u ' o n leur d o n n e , t and i s 

q u ' a u t r e m e n t ils se laissent m o u r i r de faim plu

tô t q u e de p r e n d r e leur pa r t d 'un r é g i m e auque l 

ils n e sont pas h a b i t u é s . 

L E S M É S A N G E S — PARUS. 

Die Waidmeisen, ihe Wood-Titmouses. 

Caractères. — Les mésanges se d i s t i nguen t 

des espèces des genres p r é c é d e n t s par leur bec 

v i g o u r e u x , c o n i q u e , c o m p r i m é l a t é r a l emen t , 

po in tu sans ê t re a c é r é ; l eurs pat tes fortes ; leurs 

ongles gros et é p a i s ; leurs ailes cour tes et lar

ges, su rob tuses , les t ro is ième et q u a t r i è m e r é 

miges é tant les p lus longues ; l eur q u e u e 

m o y e n n e , fa ib lement a r rond ie ou l égè remen t 

é c h a n c r é e ; leur p l u m a g e abondan t , à cou leurs 

souvent t rès-vives . Les deux sexes ont à peu 

près le m ô m e p l u m a g e , et les j e u n e s en diffè

rent peu . 

L A M É S A N G E C H A H H O N N I È H E — PdlWS MAJOR. 

Die Kuhlmeise, die Finkmeise, Ihe great Titmouse. 

Caractères. — La mésange c h a r b o n n i è r e ou 
grande mésange (fig. 213)es t laplus g rande espèce 
de cet te famille. Elle a le dos ver t -o l ive , le ven t re 
j a u n e pâ l e ; le s o m m e t de la t ê t e , la gorge , une 
b a n d e sur le mil ieu du ven t re , d i m i n u a n t d ' avan t 
en a r r iè re et une b a n d e c i rcu la i re , a l lan t de la 
gorge à l 'occ iput , n o i r s ; les r émiges et les r e c 
t r ices d 'un gris b l e u â t r e ; les côtés de la tête et 
u n e l igne qui s u r m o n t e l 'œil b l a n c s ; l'iris b r u n 
foncé, le bec noir , les pa t tes gris de p l o m b . 

La femelle, a des cou leu r s plus t e r n e s ; la l i 
gne pec tora le plus c o u r t e eL plus é t ro i te . Les 
j e u n e s on t des te in tes encore mo ins vives. 

Le mâ le a 16 cen t , de long et 25 cent , d ' en
ve rgure ; l 'aile pliée m e s u r e 8 c e n t . , e t la q u e u e 7. 
La femelle esl un peu plus pe t i t e . 

Distribution géographique. — La m é s a n g e 

c h a r b o n n i è r e se t rouve dans toute l 'Europe , à 
par t i r du 63° de la t i tude n o r d ; elle n 'est ce 

p e n d a n t pas c o m m u n e p a r t o u t . Dans le m i d i , 

elle ne se m o n t r e que çà et là, et s e u l e m e n t en 

hiver . Elle hab i l e tou te la par t ie cen t ra le de 

l 'Asie, et, paraît- i l , le nord-oues t de l 'Afr ique. E n 

Al lemagne , on la t rouve p a r t o u t et en toute sa i 

son, su r lou t au p r i n t e m p s et en a u t o m n e , alors 

que celles qui ont g rand i sous un c l ima t p lus 

sep ten t r iona l descenden t dans nos con t rées . 

Mœurs, habitudes et régime. — La mésange 

c h a r b o n n i è r e est un oiseau sy lv ico le , m o i n s 
exc lus ivement c e p e n d a n t que les au t re s espèces 
de la m ê m e famil le . Dans nos pays, il n 'es t pas 
de grand j a rd in où l 'on ne la r e n c o n t r e ; dans le 
mi d i de l 'Europe , elle est m ê m e plus a b o n d a n t e 
d a n s les j a r d i n s q u e dans les forêts . Elle préfère 
a u x bois de conifères c e u x où d o m i n e n t d ' au t re s 
essences , et r e c h e r c h e su r tou t ceux où ces deux 
sor tes d 'arbres sont mê l ée s . 

La mésange c h a r b o n n i è r e occupe un r a n g 
élevé dans la famille à laquel le elle a p p a r t i e n t . 
Elle r é u n i t en q u e l q u e sor te en elle toutes les 
qual i tés et tous les défauts des par idés . Elle est 
vive et gaie, cur ieuse , act ive, t r è s -mob i l e , c o u 
rageuse , bata i l leuse , a c a r i â t r e ; j a m a i s elle n e 
se repose . «C'es t chose r a r e , dit N a u m a n n , q u e 
de la voir p e n d a n t que lques m i n u t e s immob i l e 
ou de mauva i se h u m e u r . Tou jou r s gaie et 
j oyeuse , elle sau te et g r impe au mi l ieu des 
b ranches , des buissons , des haies ; elle se m o n t r e 
à la c ime d ' u n a r b r e ; un ins tan t après , elle se 
ba lance , la tête en bas , à l ' ex t rémi té de q u e l q u e 
pet i t r a m e a u ; elle fouille u n t ronc d ' a rb r e 
c r e u x ; elle se glisse dans c h a q u e t rou , d a n s 
c h a q u e crevasse, e t elle exécu te tous ces m o u 
vemen t s avec une r ap id i t é , u n e vivacité qu i 
t i ennen t parfois du c o m i q u e . Une cur ios i té 
ex t r ao rd ina i r e la possède ; elle e x a m i n e , elle 
flaire et t â te , si l 'on peu t ainsi d i r e , t ou t ce qu i 
a t t i re son a t t en t ion ; mais elle ne le fait pas in
c o n s i d é r é m e n t ; elle m o n t r e au con t r a i r e dans 
toutes ses act ions la plus g r a n d e p r u d e n c e . El le 
sait par fa i tement fuir le chasseur , éviter l ' en
droi t où il y a eu péri l pour elle, et c e p e n d a n t 
elle n 'est pas craint ive. Il suffit de la voir p o u r 
reconna î t re qu 'e l le est j u d i c i e u s e et h a r d i e , et 
que son regard a u n e express ion de ruse q u ' o n 
n ' es t pas h a b i t u é à r e n c o n t r e r chez un oiseau. » 

La m é s a n g e c h a r b o n n i è r e est p re sque cons
t a m m e n t su r les a rb res , et descend r a r e m e n t à 
t e r r e . Elle n ' a ime pas à franchir en volant un 
grand espace , car son vol, q u o i q u e mei l leur q u e 
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celui des au t r e s par idés , est encore lourd et 

maladro i t . Sa voix est tzitt ou siil; q u a n d u n 

dange r la m e n a c e , elle y ajoute un tarrrrr d 'aver

t i s s e m e n t ; q u a n d elle a peur , elle le fait p récé 

der de pink, pink. Son cri de t endresse p e u t se 

r e n d r e pa r wudi, ivudi. Son chan t est fort s imple , 

mais n u l l e m e n t dé sag réab l e ; ses notes , au t i m 

bre a rgen t in , c o m m e di t N a u m a n n , peuven t se 

r e n d r e par stiti, sitzitzidi, et sitidn sitidn. 

Autan t la mésange c h a r b o n n i è r e est sociable, 

a u t a n t elle se m o n t r e m é c h a n t e à l ' égard des oi

seaux plus faibles qu ' e l l e . Son ca rac tè re est des 

m o i n s nobles . El le est h a r d i e t an t qu 'e l le se 

sent en sûre té , e t d ' u n e lâche té sans exemple 

q u a n d un d a n g e r la m e n a c e . L a vue d 'un oiseau 

de pro ie , ou s i m p l e m e n t un pet i t sifflement que 

l 'on fait e n t e n d r e , un c h a p e a u j e t é en l 'air et 

qu 'el le p rend pour un faucon, la r e n d e n t folle de 

t e r r e u r ; quan t aux pet i ts oiseaux, elle les a t ta

que et les t u e . Elle n ' é p a r g n e pas m ê m e ses 

semblab les , ma lades ou affaiblies, et les fait 

pé r i r sous ses a t t aques ré i t é rées . Elle s 'en p r e n d 

m ê m e à des oiseaux plus g rands q u ' e l l e ; fond 

sur eux, c h e r c h e à les renverser sur le dos, 

c o m m e le dit Bechs te in , l eur enfonce ses ongles 

dans le vent re ou dans la po i t r ine , e t à coups de 

bec leur ouvre le c r â n e , p o u r leur dévorer la 

cervel le . Cette c r u a u t é se développe encore 

p lus en capt iv i té ; mais elle est assez p ronon 

cée chez les individus l ibres, p o u r que les Es

pagnols a ien t pu d o n n e r à cet oiseau le n o m d e 

guerrero (guer r i e r ) . 

La mésange cha rbonn iè r e se n o u r r i t s u r t o u t 

d ' insectes , de leurs larves et de leurs œufs ; elle est 

assez fr iande de gra ines et de f ru i t s ; elle m a n g e 

de la v iande, du suif, e t a ime s u r t o u t la cervelle. 

On cro i ra i t volont iers qu 'e l le est insat iable , ca r 

du ma t in au soir elle n e fait q u e m a n g e r , et , 

m ê m e lorsqu 'e l le est r e p u e , elle c o n t i n u e e n 

core à tue r des insectes . El le sait t r ouve r la 

pro ie la mieux cachée . C o m m e le p i c , elle 

frappe sur la b r a n c h e , j u s q u ' à ce qu ' e l l e ait 

dé t aché le m o r c e a u d ' écorce sous lequel est 

blott i un insecte . Au besoin , elle a r e cou r s à 

la ruse . Elle sait, en hiver, s ' empare r des abei l 

les re t i rées dans leur r u c h e . « Elle s ' a p p r o 

che de l ' ouve r tu r e , dit Lenz, et frappe con t re 

les paro i s . Un t u m u l t e s'élève dans l ' i n té r i eur de 

la r u c h e , et b i en tô t sor tent que lques abeil les 

p o u r chasser la p e r t u r b a t r i c e . Mais celle-ci saisit 
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la p r emiè re qu i se m o n t r e , s 'envole avec elle 

sur une b r a n c h e , la p r e n d en t r e ses pa t tes , lui 

ouvre le corps , m a n g e la chai r , a b a n d o n n e les 

t é g u m e n t s et r e t o u r n e c h e r c h e r u n e nouvelle 

v ic t ime. P e n d a n t ce t emps , le froid a fait r e n 

t r e r les abeilles ; la mésange f rappe de nouveau 

cont re la r u c h e et saisit encore la p r e m i è r e qu i 

se ha sa rde au d e h o r s ; et cela d u r e quelquefois 

j u s q u ' a u soir. » Elle ne m a n g e r ien sans l 'avoir 

p r éa l ab l emen t dépecé et divisé. C o m m e les cor

b e a u x , elle t i en t sa proie avec ses doigts , la dé

chi re avec son bec et en avale de pet i t s m o r 

ceaux. Lorsqu 'e l le a de la n o u r r i t u r e en supe r 

flu, elle en c a c h e u n e pa r t i e , et sait la r e t r o u v e r 

en t emps convenab le . 

Elle n iche tou jours dans un t r o u , à u n e plus 
ou moins g rande h a u t e u r d u sol, de préférence 
dans les t roncs d 'a rbres c reux; mais elle s 'é tabl i t 
aussi dans les crevasses des m u r s , ou dans des nid s 
a b a n d o n n é s d ' écureu i l , de pie ou de corne i l l e . 
Son nid n 'es t pas t r è s -a r t i s t ement cons t ru i t . Le 
fond en est formé de c h a u m e s desséchés , de p e 
t i tes rac ines , d ' u n peu de mousse ; et au -des sus 
sont des poi ls , de la la ine , des p l u m e s . 

On a fait des nids artificiels de mésanges , p o u r 
a t t i re r ces actifs de s t ruc t eu r s d ' insec tes . U n 
garde de forêt c o m m u n a l e a exposé au con
cours rég iona l de Colmar des nie-hoirs p o u r m é 
sanges , de son invent ion , et qu i rie sont au t re s 
que de vieux sabots percés d ' un t r o u . Les in-
sectesfa isa ient de tels ravages dans u n e p r o p r i é t é 
dépendan te de la survei l lance du ga rde en ques
t ion, que tous les fruits é t a ien t dévorés . Depuis 
que les nids artificiels, qu i ont é té placés en 
g rand n o m b r e , sont hab i t é s pa r des mésanges , 
les choses on t g r a n d e m e n t c h a n g é et les réco l tes 
sont a b o n d a n t e s . Avis aux a g r i c u l t e u r s qu i se 
t rouven t dans la m ê m e s i tua t ion : qu ' i l s t i rent 
par t i de leurs vieux sabots , ou b ien qu ' i ls p la 
cen t d 'au t res n ids artificiels, don t le prix est a u 
j o u r d ' h u i des p lus m i n i m e s , et ils seront a m 
p lemen t d é d o m m a g é s de leurs avances . 

C h a q u e couvée est de hu i t à qua to rze œufs , d 'un 
b l a n c br i l lant , couver ts de poin ts plus ou moins 
pet i ts , r oux ou rougeâ t r e clair . Les deux paren ts 
les couvent a l t e rna t ivement , et tous deux é lèvent 
leur n o m b r e u s e famille, l a g u i d e n t l o n g t e m p s en
core après qu 'e l le a pr is son essor, p o u r c o m 
pléter son éduca t ion . Q u a n d la saison est favo
rab le , ce t te mésange n iche deux fois l 'an . 

C a p t i v i t é . . — La m é s a n g e c h a r b o n n i è r e n 'es t 
pas difficile à p r end re ; sa cur ios i té lui est sou-
ventfa ta le . Mais elle sait profiter de l ' expér ience , 

et celle qu i a pu échappe r à un piège , ne se lais

sera plus s u r p r e n d r e . 

Capt ive , elle s 'apprivoise i n s t a n t a n é m e n t . On 

dira i t qu 'e l le a vécu de tout t emps en cage : elle 

se p e r c h e à c h a q u e end ro i t convenable , elle 

foui l le et i n spec t e t ou t , a t t r ape des m o u c h e s , et 

n e fait nu l le difficulté pour p r en d re la nour r i 

t u r e q u ' o n lui d o n n e . Cependan t elle ne devient 

pas p r ivée tout de sui te ; il faut qu 'e l le soit a s 

surée "des b o n n e s in ten t ions de l ' h o m m e à son 

é g a r d , avan t d 'oser se fiera l u i ; mais q u a n d elle 

le fait, elle devient p lus confiante que tous les 

au t r e s o iseaux. Les mésanges qu i vivent en l i

ber té peuven t m ê m e ê t r e dressées à accour i r 

q u a n d on les invite à veni r m a n g e r d a n s la main ; 

en capt ivi té , toutes y a r r iven t , quand elles sont 

bien t ra i tées . L e u r vivaci té , leur gaie té c h a r m e n t 

tou t le m o n d e ; mais elles on t leurs inconvé

n i e n t s ; l eur cur ios i té les por te à visiter tous les 

ustensi les de m é n a g e , à fouiller tous les coins , 

tous les t i ro i r s ; d ' un au t r e cô té , elles salissent les 

m e u b l e s . D 'après ce que nous avons dit p r é c é 

d e m m e n t , on ne p e u t les m e t t r e avec d 'au t res 

oiseaux. 

LA MÉSANGE BLEUE — PARUS [CYANISTES) 
CM1WLEUS-

Die Blaumeise, Ihe blue Tilmouse. 

Les na tura l i s tes qu i r e g a r d e n t la colorat ion d u 
p l u m a g e c o m m e suffisante p o u r ca rac té r i se r u n 
g e n r e , on t c ru devoir sépa re r la m é s a n g e bleue 
de l 'espèce p r é c é d e n t e , p o u r en faire le type du 
genre Cyanistes. Mais le sys tème de colora t ion, 
m ê m e en y associant les légères différences t i rées 
de la fo rme du b ec , est p r o p r e tout au plus à d e 
venir ca rac té r i s t ique d 'un g r o u p e . 

Caractères. — La m é s a n g e b leue a le dos ver -
dâ t re ; la t ê t e , les ailes et la q u e u e bleues ; le ven -
t re j a u n e ; le s o m m e t de la tête e n t o u r é par u n e 
raie b l anche , qu i pa r t du front et se dir ige vers 
l ' o c c i p u t ; la l igne naso-ocu la i re d 'un bleu n o i r ; 
les joues b l a n c h e s ; le cou e n t o u r é d 'un coll ier 
b l euâ t re , les r émiges d 'un no i r a rdo i sé , avec les 
seconda i res b o r d é e s e x t é r i e u r e m e n t de bleu de 
ciel et t e r m i n é e s de blanc ; les rec t r ices d ' un 
bleu a r d o i s é ; l 'œil b r u n foncé ; le bec noir et 
b l anc sale sur ses b o r d s ; les pa t tes d 'un gris de 
p l o m b . 

La femelle est m o i n s bel le q u e le mâ le , et les 
j eu n es on t des cou leu r s t e rnes . 

Cet oiseau a 12 cen t , de long et 20 cen t , d 'en
v e r g u r e ; la l o n g u e u r de l 'ai le est de G c en t . , 
celle de la queue de 3 . 
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Distribution géographique. — La m é s a n g e 

b leue a une aire de dispers ion plus é tendue que 

les au t res espèces . Elle habi te toute l 'Europe , de

puis l ' ex t rême nord j u s q u ' à l ' ex t rême sud . Deux 

espèces voisines la r e m p l a c e n t , l 'une dans le 

nord de l 'Afrique, l ' au t re dans l 'Asie o r i en 

ta le . 

Mœurs, habitudes et régime. — Elle s 'é tabl i t 

dans les forêLs, l espépin iôres , l e svergers . El le est 

ra re dans les forêts de conifères ; on ne l'y t rouve 

p r e s q u e j a m a i s en é té , tandis qu 'e l le est c o m 

m u n e dans toutes les a u t r e s . 

Au p r in t emps , on r e n c o n t r e ces mésanges 

par p a i r e s ; en é té , par famil les; en a u t o m n e , 

par bandes n o m b r e u s e s , qu i e n t r e p r e n n e n t des 

voyages plus ou mo ins é t e n d u s . D 'après N a u -

m a n n , elles suivent alors les lisières des bois , 

les a r b r e s , et font de g rands dé tours p o u r ne pas 

les qu i t t e r . « Elles n ' a i m e n t pas à f ranchir un 

espace découver t . Y sont-e l les cont ra in tes , elles 

s au t en t en c r ian t dans les b r a n c h e s de l ' a rb re le 

plus e x t r ê m e d u bois qu i les a p ro tégées j u s q u ' à 

ce m o m e n t . Q u e l q u e s - u n e s s 'élèvent dans les 

a i r s ; mais les au l r e s ne les suivent p o i n t ; e l les 

r ev i ennen t sur l eu rs pas ; d ' au t res se lancent à 

leur tour , j u s q u ' à ce qu'enfin t ou t e la bande 

s 'envole à t i r e -d ' a i l e . Si, à ce m o m e n t , l 'on 

imi te avec la b o u c h e un fort b r u i s s e m e n t , si 

l ' o n j e l t e un chapeau en l 'air , on voit au s s i t ô t 

toules ces m é s a n g e s se laisser t o m b e r su r l ' a rbre 

ou le buisson le plus voisin. Celte a l lu re est cau

sée pa r la p e u r t e r r ib le qu 'e l les on t des r apaces . 

Un p igeon , un gros oiseau q u e l c o n q u e n e les 

effrayent pas moins ; elles ont consc ience , d i ra i t -

on, que dans des lieux découver ts elles volent 

t rop m a l p o u r pouvoir échapper à u n e pour su i t e . 

Lorsqu 'e l les ont à t raverser un espace déga rn i 

d ' a rb re s , elles s 'élèvent t r ès -hau t dans les a i r s ; à 

pe ine les aperçoi t -on , quo iqu ' on e n t e n d e encore 

leurs cris d ' appe l . » 

Les mésanges b leues qui é m i g r e n t r é e l l e m e n t 

se d i r igent vers le sud de l 'Europe , vers l 'Espa 

gne , où on les r e n c o n t r e en g r a n d n o m b r e tous 

les h ive r s ; en m a r s , elles r e t o u r n e n t vers les 

cont rées sep ten t r iona les , mais b ien mo ins n o m 

breuses , m a l h e u r e u s e m e n t , qu ' à l ' époque où elles 

les on t qu i t t ées . Beaucoup ne font q u ' e r r e r d a n s 

un espace t r è s - r e s t r e in t ; q u e l q u e s - u n e s sont s é 

den ta i res dans tou te l 'accept ion du mot , car 

elles ne s 'écar tent du lieu où elles se sont fixées 

q u ' a u l a n t q u e cela es t s t r i c t ement nécessaire 

p o u r l eur subs is tance ; on est sûr de les r e n c o n 

t r e r tous les j o u r s dans le m ê m e can ton et d a n s 

un espace fort res t re in t . Elles vivent souvent 

dans la société des si t tel les et des mésanges cha r 

bonn iè r e s , r a r e m e n t dans celle d ' au t res espè

ces de pa r idés . 

P a r ses m œ u r s , ses a l lu res , la m é s a n g e b leue 

n 'es t q u ' u n e m é s a n g e c h a r b o n n i è r e en pet i t . 

C o m m e celle-ci, elle est agile, vive, adro i te , 

ha rd ie , ga ie , j o y e u s e , c u r i e u s e , m é c h a n t e et ba

tai l leuse. « Si elle en avait la force, dit N a u m a n n , 

elle serai t dange reuse p o u r ma in t oiseau de forte 

ta i l le . E n colère , elle d o n n e de v igou reux coups 

de bec , hérisse les p lumes et p r e n d alors un 

aspect fa rouche et m é c h a n t . » 

La peur qu 'e l le a des oiseaux de p ro i e , la rend 

très-vigi lante. Dès qu 'e l le aperço i t un e n n e m i , 

elle pousse son cri d 'aver t i ssement , qui es t c o m 

pris aussi tôt de tou t le pet i t peup le a i lé . Elle l'ait 

en t endre con t i nue l l emen t son babil , c 'est-à-dire 

le. sût o rd ina i r e des mésanges , auque l se mê len t 

les syl labes : tzileretaetaeh,tzititaetaelaeh. Lorsque 

que lque chose la t o u r m e n t e , elle crie tzisterete-

tet. P e n d a n t ses voyages, elle pousse de pet i ts 

cr is plaintifs ; tiaetaetaeh. Son cri d 'appel est 

u n v igoureux sifflement, q u e l 'on peu t r e n d r e , 

t a n t ô t pa r tgitgi, t an tô t pa r tzitzitzi ou tzihihihi 

Ai. Son chan t est assez insignifiant. : il se c o m 

pose de que lques notes qu i se r épè t en t souvent . 

La m é s a n g e b leue a le m ê m e r é g i m e que ses 

c o n g é n è r e s . Cependan t elle a ime peu les g ra ines , 

et les insectes f o rmen t le fond de ses r epas . 

Elle cons t ru i t son nid dans un t r o n c d ' a rb re 

c reux , r a r e m e n t dans un nid de pie ou d ' écureu i l 

a b a n d o n n é , tou jours à une assez g rande h a u t e u r 

du sol. P o u r s 'é tabl i r dans une cavité convena

ble , elle a souvent à l u t t e r avec d 'au t res oiseaux 

qui convoi ten t le m ê m e d o m i c i l e ; ma i s elle y 

déploie une telle a r d e u r , qu 'e l le en sort d 'ordi 

na i re v ic tor ieuse . Elle dispose son nid suivant la 

g r a n d e u r du t rou qu'i l o ccu p e , et le forme de 

que lques p lumes et de poils. Chaque couvée est 

de hu i t à dix œufs, pe t i t s , b lancs , s emés de 

points cou leu r de roui l le . Au c o m m e n c e m e n t 

de la saison des a m o u r s , le mâle c h e r c h e à cha r 

m e r sa femelle pa r la grâce de ses m o u v e m e n t s et 

par son gazoui l l ement . « Saut i l l an t à t ravers les 

b r a n c h e s , di t N a u m a n n , se ba l ançan t à l ' ex t ré 

mi té des r a m e a u x , il babil le avec sa c o m p a g n e ; 

il s 'é lance de la c ime d 'un a rb re à u n au t re a rb re 

éloigné souvent d ' une q u a r a n t a i n e de pas , en pla

nan t , les ailes i m m o b i l e s , le p l u m a g e hér i s sé , ce 

qui le fait pa ra î t r e b ien p lus g rand et plus gros 

qu' i l ne l'est r ée l l emen t . Mais ses ailes sont t rop 

faibles p o u r qu ' i l pu isse se dir iger hor izonta le 

m e n t ; il fend l 'air en décr ivan t u n e ligne forte

ment ob l ique de hau t en bas . C'est là u n e al lure 
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que l 'on n 'observe pas chez les au t r e s mésanges .» 

Le mâle et la femelle couvent a l t e r n a t i v e m e n t 

et élèvent leurs peti ts en c o m m u n . La p r e m i è r e 

couvée p r e n d son essor au milieu de j u i n , la se

conde à la fin de jui l le t ou au c o m m e n c e m e n t 

d 'août . 

Des ennemis qui m e n a c e n t l 'exis tence de la 

m é s a n g e b leue , l ' h o m m e est cer tes le plus r e 

doutab le . 

Captivité. — Les vér i tables a m a t e u r s captu

r en t souvent la mésange b leue , dans le b u t de la 

conserver et d 'en faire u n agréable oiseau de 

cage ou de vol iè re . 

Celte m é s a n g e , en effet, s 'apprivoise r a p i d e 

m e n t et est facile à e n t r e t e n i r ; elle ne d e m a n d e 

pas u n e n o u r r i t u r e p a r t i c u l i è r e ; elle se con ten te 

d ' une foule d 'a l iments ; r é u n i t , en un mot , tou tes 

les qual i tés que l 'on peu t exiger d 'un oiseau 

d ' a p p a r t e m e n t n o n c h a n t e u r . 

LA MESANGE AZUREE -PARUS (CYJNITES) CYA1SUS 

Die Lasurmeise, the Azure-Titmouse. 

Caractères. — La m é s a n g e azu rée est p lus 

g rande que la mésange b l e u e . Elle a le dos bleu 

c l a i r ; la tète et le ven t re b l a n c s ; u n e ra ie t r a n s 

versa le sur l 'aile et l ' ex t rémi té des r émiges blan

c h e ; la n u q u e b leu d 'azur , l 'œil b r u n foncé ; le 

bec n o i r ; les pa t tes gris de p l o m b . Cet oiseau a 

de 16 à 17 cen t , de long et 26 cent , d ' enver 

g u r e . 

Distribution géographique. — Cette m é 

sange hab i l e la Sibér ie o r i e n t a l e ; de là elle ar

rive tous les ans dans l 'est de l ' E u r o p e . El le 

est excessivement r a r e en Al l emagne . 

i LA MÉSANGE DES MARAIS — PARUS (POECILE) 
PALUSTR1S. 

Die SumpfmeUe, the Marsh-Titmome. 

La m é s a n g e de mara i s a été rega rdée c o m m e 

le type du genre Pœcile; ma is elle ne diffère pas 

p lus des mésanges p r o p r e m e n t dites que la m é 

sange b leue . 

Caractères. — La m é s a n g e des mara is ou m é 

sange cendrée , a le dos b r u n - r o u g e â t r e ; le 

ventre g r i s -b lanchâ t re ; la tôte d 'un noir sombre ; 

le m e n t o n g r i s -no i r ; les joues b l a n c h e s ; l 'œil 
b r u n foncé; le bec noi r ; les pa t tes gris de p l o m b . 
Elle a 12 cent , de long et 22 cen t , d ' enve rgu re ; 
l 'aile pliée m e s u r e 7 cen t . , et la q u e u e S. 

Distribution géographique. — La mésange 

des mara i s hab i te l 'Europe cen t ra le . Des espèces 

voisines la r e m p l a c e n t dans les Alpes e t en Scan

d inav ie ; d ' au t re s se t rouven t dans le nord de 

l 'Europe , en S ibé r i e , et dans l ' A m é r i q u e s ep 

tent r ionale . 

Mœurs, habitudes et régime. — La m é 

sange des mara i s est un oiseau s é d e n t a i r e ou e r 

r a n t ; elle r e c h e r c h e les bois où ne d o m i n e n t pas 

les conifères , et préfère s u r t o u t les forêts h u 

m i d e s , les bosquets dans le voisinage de l 'eau. 

C'est un oiseau vif, agile, toujours en m o u v e 

m e n t ; c 'est p e u t - ê t r e m ê m e de t o u t e s les m é 

sanges , la plus gaie, la p lus ad ro i t e . Qu'i l fasse 

c h a u d ou froid, qu 'e l le a i t ou non de la n o u r 

r i tu re en a b o n d a n c e , on la voit tou jours de 

b o n n e h u m e u r , joyeuse et h a r d i e . Ou t re le sitt, 

ce cri c o m m u n à toutes les m é s a n g e s , elle fait 

e n t e n d r e q u e l q u e s no tes assez h a r m o n i e u s e s , 

telles que : spitiaeh ou spigett s^igett, ou encore 

hit si hitsi hiaetaeh. Son chan t ne vaut pas la 

pe ine d 'ê t re ci té . 

Cet te m é s a n g e n iche dans des t roncs d ' a rb res 

c r eux , près de l ' eau , à u n e p lus ou moins g r a n d e 

d i s t ance du sol . Son nid est g ross iè rement cons

t r u i t . La p r e m i è r e couvée est de h u i t à douze 

œufs, la seconde de six à neuf. 

Captivité. — C'est u n e des mésanges les p lus 

agréables à t en i r en capt ivi té . N a u m a n n d i t 

q u ' a u c u n e n 'es t auss i d iver t i ssante . « Dans m a 

j e u n e s s e , r acon te cet au t eu r , j e t rouvai un j o u r 

deux m é s a n g e s de mara i s q u e je gardai l ong

t e m p s et qui me p r o c u r è r e n t b e a u c o u p de plaisir . 

Je leur avais coupé les ailes ; elles coura ien t 

tou t a u t o u r de ma c h a m b r e , et passa ient la nu i t 

sous mon lit, dans une pe t i te bo i te , su r un côté 

de laquel le j ' ava i s percé un t rou a r r o n d i , c o m m e 

un t rou de sour i s , et d a n s laquel le j ' ava i s p lacé 

u n pe rcho i r . El les d o r m a i e n t sur ce pe rcho i r , 

serrées l ' une con t re l ' au t re ; l eur sommei l étai t 

t r è s -p ro fond ; j e pouvais p r e n d r e la boî te avec 

p récau t ion , les r ega rde r à la l u m i è r e , les r e 

me t t r e à l eu r place sans les réveil ler . » 
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